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5.t.1 - De la fouille progranmle d I'intervenlion d'urgence

En d6butant la campagne de fouilles de l'ann6e 1989 it
Hollogne-sur-Geer, lieu-dit Douze Bonniers,force a 6t6
de constater que des engins de terrassement enta-
maient de I'autre c6t6 du Faux Geer, sur le site de
Darion-Colia, les travaux de creusement et d'6difica-
tion de deux bassins de d6cantation pour les eaux de
lavage de la  sucrer ie  locale.  Ces d6canteurs,
aujourd'hui r6alis6s, couvrent une superficie globale de
11,2ha. lls consistent en deux quadrilatdres irr6gu-
liers contigus, entour6s de lev6es de terres. La terre
n6cessaire ir l'6dification de ces digues provient du creu-
sement de la surface interne des bassins. Autant dire
que le sol en place a 6t6 boulevers6 sur I'essentiel de
l'6tendue impliqu6e, soit par l'extraction sur une pro-
fondeur plus ou moins grande de mat6riaux n6cessai-
res pour l'6dification des digues, soit par le passage
r6p6t6 des engins de terrassement. Trois sites arch6o-

logiques, connus dans la litt6rature ou par les prospec-
teurs locaux, ont 6t6 6radiqu6s lors de cette op6ration :
le viffage ruban6 de Darion-Colia, les d6pendances
d'une villa romaine et un site de I'Age du fer. Un 6ta-
blissement blicquien ainsi qu'une 6ventuelle occupa-
tion ruban6e distincte du village fossoy6 sont venus
s'ajouter aux ensembles d6ji t  rep6r6s et d6truits
(f is. 5.1-3).

Aucune information concernant I'imminence de travaux
d I'emplacement du village ruban6 ne nous 6tait parve-
nue, qui aurait permis d'assurer la prospection des onze
hectares impliqu6s et de programmer un sauvetage,
alors que le Service national des Fouilles avait depuis
un certain temps repris le village fossoy6 de Darion-
Coliaparmi les sites arch6ologiques A prot6ger, que le
Comit6 de Concertation de I'Am6nagement du Territoire
local, ou du moins plusieurs de ses membres, 6tait au
courant de I'int6r6t et du potentiel du site. Un premier

Fig. 5.1-l La ddcouverte des premiers ves-
tiges blicquiens, en cours de destruction.
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d6canteur avait d6jd 6t6 6tabli en 1983 au'nord-est de
ceux de 1989, le long du Faux Geer. Son 6dification
avait d6jd 6t6I'occasion d'un sauvetage pr6cipit6 de la
partie nord-est du village ruban6, limit6 ir I'enceinte. En
1983 ddja, Darion 6tait un exemple de I'incoh6rence
par laquelle un effort scientifique consid6rable, au re-
gard de maigres moyens, pouvait 6tre menac6 sans
concertation.

La fouil le de Darion-Colia, men6e de 1981 d 1985 par
l ' lnsti tut royal des Sciences naturel les de Belgique,
a fourni d' importants renseignements sur la vie d'un
vil lage des premiers agriculteurs de nos r6gions : un
foss6 interrompu, doubl6 d'une palissade, enserrant
un vi l lage constitu6 d'une zone d'habitat ion et d'une
zone d'activit6 et de pAturage. L'6tude des surfaces
ext6rieures s'est attach6e aux entr6es et des tran-
ch6es de sondage ont montr6la rar6faction des struc-
tures A mesure de l '6loignement, confirm6e par les
prospections de surface (Cahen et a1.,1985; Cahen,
1986; Cahen, Caspar, Gosselin et Hauzeur, '1987).

Depuis, le long du haut Geer, les fouil les d'Oleye - A/
Zdpe e l  de Waremme-Longchamps (Keeley et
Cahen, 1989) ont confirm6 qu'un vi l lage peut 6tre
recoup6 par une enceinte et qu'un habitat peut exis-
ter  A I 'ext6r ieur  de ce l le-c i .  Le cas de Cologne-
Lindenthal(Buttler et Haberey, 1936), qui pourrait 6tre
consid6r6 comme le prototype de Darion, avait long-
temps 6t6 pergu comme une exception isol6e, dont
toutes cons6quences n'avaient pas 6t6 t ir6es. l l fau-
dra la mult ipl ication des d6couvertes d'enceintes pour
6toffer la question. Ail leurs dans le monde ruban6,
et sp6cialement A I 'autre bout du Groupe rh6no-mo-
san, diff6rents types de coexistence d'un habitat et
d'un foss6 ont 6t6 mis en 6vidence, jusqu'd des en-
ceintes n'ayant livr6 aucun plan de maison mais joux-
tant un habitat, comme d Langweiler 8, qui est lui le
prototype de ce genre de situation (Boelicke et al.,
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19BB). ll convenait d tout le moins de tester les abords
du village connu avant leur disparition. La planification
correcte d'un sauvetage programm6 aurait 6t6 une oc-
casion unique, d6gageant en outre I'arch6ologue du
souci habituel de palabres avec les exploitants des
parcelles agricoles, de location du terrain de fouille et
d'indemnisation des cultures.

En I'absence de 169islation en la matiere en 1989, le
consentement tacite de la Sucrerie Naveau et la bien-
veillance du Conducteur de chantier ont permis de sui-
vre les travaux dans la mesure ou ceux-ci n'6taient oas
entrav6s. Autant dire que I'information recueillie grAce
d une pr6sence continue du 16 mai au 17 octobre 1989
sur le chantier demeure malheureusement lacunaire;
les conditions de travail n'ont pas fourni la possibilit6
de multiplier les d6capages 6tendus, d'ailleurs rendus
difficiles en raison du tassement du sol sous le pas-
sage r6p6t6 des engins de terrassement. Avec le temps
et I'acc6l6ration des travaux d'6dification des digues
des d6canteurs, force 6tait de constater que des par-
celles de plus en plus importantes du site 6chappaient
i tout contr6le arch6ologique s6rieux. La panne provi-
dentielle d'une pelle d cAbles le 3 ao0t, le jour mOme
ou le grutier que nous attendions pour 6tendre le d6ca-
page d Hollogne - Douze Bonniers ouvrait le site
blicquien de Vaux-et-Borset, a permis I'examen d'une
premidre fosse en cours de destruction, livrant des frag-
ments de bracelets en schiste, puis le lendemain de
quelques autres structures (f ig. 5.1-1). Devant nos in-
sistances, le Conducteur de chantier a accept6 d'adap-
ter ses plans et de nous lib6rer une zone de circulation
et de cantonnement de son mat6riel, pr6serv6e jus-
qu'afors et qui constitue le Secteur blicquien de Darion,
pour y proc6der i un d6capage extensif (fig. 5.1 -2). La
fouille a 6t6 arr6t6e peu de temps avant la mise sous
eau des d6canteurs. Les terrains i I'emplacement des
digues n'ont 6t6 ni perturb6s ni fouill6s.

Fig.  5.1-2 Sauvetage sur  le  Secteur
blicquien de Darion : Ie calme en fin de
journ6e, apres le ddpart des engins de
terrassement.
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Fig. 5.1-3 Situation du Secteur blicquien ef du Secteur ouest
de Darion par rapport au village fossoye ruban6 de Darion-
Colia et aux autres vestiges arch6ologique ddcouverls en 1989
tors du creusement des bassrns de d6cantation 16 et 17 de la
Sucrerie Naveau.
Le tevd des ddcanteurs a 6td rAalisd par M' Smal' Dessin Fr.
Laurent.
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Fig. 5.1-4 Plan de fouilles du Secteur ouest de Darion.
Des fldches renvoient aux structures pdiphCriques. Dessin A.'M. Wiftek.
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5.t .2 - Les structures protohistoriques et historiques

Les structures romaines, dont un petit bAtiment, ont 6t6
fouill6es par Eric De Waele, alors responsable de la Cel-
lule centrale du service SOS Fouilles de la Communaut6
frangaise de Belgique. En ce qui concerne le site de
I'Age du Fer, ou les excavations ont imm6diatement 6t6
profondes, seules trois structures ont et6 reconnues,
dont une fosse pauvre et deux trous de poteau. Les
trous d'implantation de ces derniers sont rectangulai-
res, et le n6gatif du pieux rond d'un des deux conservait
toujours la fiche de fer longue de 25 cm qui en armait la
pointe,

Lexamen p6dologique d'une stratigraphie dans le sec-
teur romain proche du fond de vall6e montrait encore
I'ancien sol contenant des scories et des fragments de
tuiles rouges. Les colluvions qui sommaient ce niveau
romain 6taient importantes, alors que la couche s6di-
mentaire sous-jacente, peu 6paisse, t6moignerait plu-
t6t de la faiblesse ou de l'absence d'6rosion entre le
N6olithique ancien et l'Epoque romaine, voire m6me I'ab-
sence d'agriculture intense danubienne dans les envi-
rons imm6diats (R. Langohr, comm. pers,).

Une tourbidre, scell6e par un important colluvionnement
d'6poque historique, s'est d6velopp6e en fond de val-
l6e au sud de la zone d'6dification des bassins de d6-
cantation. La stratigraphie relev6e en son milieu mon-
tre de bas en haut : 1) du lcess en place, 2) une argile
alluviale, 3) une s6rie d'apports successifs charg6s en
matidres organiques, contenant A la base des artefacts
frais en silex gris de Hesbaye ir patine brunAtre, mais
aussi en son sein un fragment de dolium et des mor-
ceaux de tuiles romaines, 4) la tourbe proprement dite
6paisse d'une vingtaine ou d'une trentaine de centimd-
tres selon les endroits, dont le sommet correspond d
une couche d'inondation avec arrachage de tourbe,
enfin 5) une succession de couches fines de colluvions,
avec traces de marchage d la base et se terminant par
un paquet oxyd6 dont le pendage indique le sens du
d6bordement de la rividre. Tout porte A croire que le
Faux Geer alimentait lors de ses crues un petit.marais
de fond de vall6e qui devait exister lA avant I'Epoque
romaine. Au sommet de la tourbe, deux morceaux de
poutres et un madrier ont 6t6 recueillis, qui pr6sentent
des traces de fagonnage et d'assemblage par tenon et
mortaise, Malheureusement, il s'agit de bois d'arbre d
croissance rapide, ayant probablement profit6 d'une ir-
rigation sutfisante. Les cernes sont grands, peu nom-
breux et r6guliers, ce qui a rendu infructueux i ce jour
les essais de datation dendrochronologique' Malgr6
tout, les donn6es les concernant sont conserv6es avec
le faible espoir de pouvoir les rattacher un jour d un
nouveau segment r6gional (P. Hoffsummer, comm.
pers.). Par contre, I'analyse palynologique a confirm6
le caractdre tardif de la formation de cette tourbe (J.
Heim, comm. pers.).
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5.t .3 - Les slruclures ruhonies hors enceinle el le Secleur ouest

Outre la mise en 6vidence du Secteur blicquien, les
fouilles de sauvetage'men6es en 1989 au lieu-dit Colla
A Darion ont permis de controler un certain nombre de
structures fouill6es en 1981 et 1985 dans l'espace ou
aux abords imm6diats du village fossoy6 ruban6, de
d6caper sous une haie fraichement arrach6e, de rep6-
rer et d'6tudier de nouvelles structures en relation avec
cet 6tablissement, mais aussi de mettre en 6vidence un
habitat ruban6 probablement ind6pendant, situ6 de
l'autre cot6 des d6canteurs.

Les fosses, assez pauvres, qu'il a 6t6 possible d'6tudier
dans la zone artisanale du village de Darion-Colia (Da
89020 et 89021), de m6me que les nouvelles coupes
dress6es dans le foss6, ont 6t6 pr6sent6es globalement
avec ce site (voir ce volume, chap. 2).

Deux structures riches en mat6riel d6tritique ont encore
6t6 rep6r6es d I'est du village fossoy6. L une avait 6t6
presque entidrement emport6e par les excavatrices
avant sa d6couverte (Da 89049). L'autre, trds partielle-
ment fouill6e en raison de la mise sous eau des bassins
de d6cantation, correspond au comblement d'un vaste
chablis (Da 89077). Le mat6riel de ces structures 6tait
diss6min6 sans organisation ni concentration dans le
remplissage et 6voque une succession de petits rejets.
Pour deux vases au moins, des tessons qui paraissent
appartenir au m6me individu ont 6t6 retrouvds dans les
deux structures, ce qui laisserait supposer qu'il s'agit
de deux parties d'une seule structure ou d'un ensemble
complexe.

Lexistence d'une quatridme entr6e ou entr6e E dans
I'enceinte de Darion a 6t6 suspect6e dds la fouille. Une
extension de d6capage A hauteur d'une interruption du
foss6 avait montr6 A l'6poque un alignement de poteaux
perpendiculaire i la palissade, dans une zone 6rod6e
pauvre en vestiges et marqu6e par des ph6nomdnes
p6dologiques. Cette entr6e hypoth6tique, ouverte sur
la basse vall6e et qui ne correspond pas i une ouver-
ture dans la palissade int6rieure, serait la plus petite du
village. Les structures anciennement mises en 6vidence,
la fosse d6tritique et le vaste chablis combl6 par les
Ruban6s accr6diteraient l'existence d'une aire de d6-
potoir hors enceinte, qu'on imagine assez bien en rela-
tion avec la sortie E du village, une sorte d'accds d6-
rob6 ir fonction limit6e, ouvert sur la basse vall6e et sur
une zone de terrains moins bien drain6s.

D'autre part, un groupe de 14 fosses et 3 trous de po-
teau ruban6s a 6t6 localis6 entre 95 m et prds de225 m
au sud-ouest du village fossoy6, dans I'angle ouest du
d6canteur sup6rieur (fig. 5.1-3). Aucun examen appro-
fondi de I'espace entre ce nouvel ensemble ruban6 et
le village connu n'a 6t6 possible, en raison de I'ampleur
des terrassements dans cette zone. Rien, cependant,
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fig. 5.1-5 Darion - Secteur ouest : relevd de la fosse 2, pres-
que complEtement aras6e lors de sa d6couverle.

n'a 6t6 relev6 qui indiquerait une continuit6 de I'habitat
ruban6 entre le foss6 de Darion-Colia et le nouvel en-
semble d6nomm6 Secteur ouest. Un petit d6capage
d'un peu plus de 255 m2 a pu 6tre r6alis6 sur une 6troite
bande peu excav6e contre la lev6e de terre. Le reste
du secteur etait ddjit plus ou moins surcreus6 lors de
notre intervention, si bien que le raclage minutieux d'une
surface contigud d des fosses align6es, dont la plus pro-
fonde ne mesurait d6jit plus qu'une vingtaine de centi-
mdtres d'6paisseur, n'a pas permis de rep6rer de struc-
ture d'habitat (f ig. 5.1-4 : 1,2 et 8; f ig. 5.1-5).

La variation de la richesse en mat6riel arch6ologique
des fosses du Secteur ouest doit d'abord 6tre mise en
relation avec le degr6 de destruction des structures.
l-importance du mat6riel retrouv6 croit d'ouest en est
en rapport avec la proximit6 des lev6es de terre en cours
d'6dification et du creusement de moins en moins pro-
lond de la surface du d6canteur, jusqu'd 6tre normale

Les Blkquiens dons le poysoge; /e Sedeur blicquien de Dorion

pour une fosse comme celle qui a 6t6 fouill6e sous la
digue (Da 89036). Outre trois trous de poteau (Da
89007, 28 et 29), dont un combl6 de terre br0l6e, le
Secteur ouesf nous est apparu compos6 de fosses de
dimensions et de remplissage divers ayant livr6 des for-
mes c6ramiques trds compldtes, des d6tritus d carac-
tdre domestique comme des d6chets de taille du silex,
Plusieurs structures 6voquent, par la succession de leurs
couches de remplissage ou par le mat6riel qu'elles con-
tenaient, des fosses lat6rales d'habitat, comme Da
89002, 6, 17 et 36. Des remontages stylistiques entre
des individus de c6ramique grossidre des fosses 1 et B,
ainsi que des fosses 17 et 36 invitent A localiser au moins
lir d'hypoth6tiques constructions.

L'industrie lithique a mis en ceuvre le silex gris d grain
fin local, d quelques individus prds en silex gris d grain
grenu. Parmi ceux-ci figurent un nucl6us d lames re-
pris en percuteur et une tablette, mais la quasi-absence
de d6chets de d6bitage et de supports laminaires in-
cite d ne pas consid6rer comme in situ le travail de
cette matidre, qui est mieux repr6sent6e dans la partie
nord-est de l'aire de peuplement ruban6 en Hesbaye.
Le mat6riel lithique du Secteur ouesf compte peu de
produits de d6bitage laminaire non utilis6s et d'outils
sur lame : seulement une armature trap6zoldale, des
lames d retouches marginales et une lame d troncature
(tabl. 5.1-1). Loutillage sur 6clat et sur bloc est mieux
repr6sent6 par des grattoirs sur 6clat, des 6clats retou-
ch6s, des pidces esquill6es et des percuteurs ou frag-
ments de percuteur. Le reste consiste en d6chets de
d6bitage avec une belle proportion d'6l6ments corti-
caux. Les esquilles et les cassons, normalement pr6-
sents, confirment une activit6 de d6bitage d proximit6. De
I'ocre oolithique travaill6 est i noter dans deux fosses,
ainsi que des fragments ocr6s d'6l6ments de mouture
en grds, dont une demi-molette, attestent la r6duction
en poudre de ce mat6riau.
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Tobl. 5.1-l lnventaire sommaire du matdriel du Secteur ouest de Darion : dAcompte de la cdramique en nombre minimum
d'individus et en poids, des matdriaux lithiques en nombre et en poids. En italique, une pefturbation moderne contenant un peu
de matdriel nAolithique.



Les Blkqubns dons h paynge; /e Secleur blicquien de Dorbn

Fig.5.l-6 Choix de cAramique fine ddcor6e du Secteur ouest de Darion.
Fosse Da 89002, vases 1-3: 1-3; fasse Da 89004, vase 1 :4; fosse Da 89008, vase 1
Dessrn A.-M. Wiftek. Ech. 1/2.
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Fig.5.l-7 Choix de cdramique fine d6cor6e du Secteur ouest de Darion.
Fosse Da 89017, vases 1 : 1; fosse Da 89036, vases 1,2 et 5:2-4. Dessin A.-M. Wittek. Ech. l/2.
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La c6ramique recueillie ne montre pas d'emploi du pei-
gne (f ig. 5.1-6, 5.1-7; tabl. 5.1-2). Les deux types de
d6cor du bord attest6s consistent en deux ou trois ran-
g6es de coups de poingon. En figure principale, on
trouve des rubans sans remplissage, bord6s par des
sillons paralldles, des lignes incis6es simples bord6es
de part et d'autre par une rang6e de points, ce qui ap-
para?t 6galement en d6cor secondaire, des rubans inci-
s6s remplis d'un semis ou d'une ir quatre rang6es de
ponctuations, et enfin, pour un vase, de motifs en ruban
d hachures transversales non r6gulidres. Un seul petit
tesson, cass6 au milieu du ruban non bord6, pourrait
6voquer un remplissage au peigne ou au poingon r6gu-
lidrement appliqu6. Des cupules se retrouvent plusieurs
fois employ6es en motif secondaire ou en extr6mit6 de
ruban. Plusieurs d6cors principaux de la panse pr6-
sentent des interruptions du remplissage. Si on veut
bien se pr6ter d consid6rer comme homogdne ce petit
corpus, l'ensemble peut 6tre plac6 dans la phase llc de
lachronologie de P. J. R. Modderman (1970; 1985) pour
le Limbourg n6erlandais. En efiet, les motifs principaux
B l, A I et D I seraient attest6s jusqu'A la phase ll c; les
motifs E I et A ll n'apparaitraient qu'ir la p6riode r6cente
du Ruban6; le motif E ll serait caract6ristique des pha-
ses ll b-c et le motif B lll des phases ll c-d. Compar6 A
I'ensemble de la c6ramique fine du village fossoy6 bien
connu, le corpus du Secteurouesf de Darion parait 6tre,
si pas ant6rieur, du moins contemporain du d6but de
I'occupation de ce site.

l-impression d'ant6riorit6 de la c6ramique nous invite,
malgrd l'indigence de I'information, d 6mettre I'hypothdse
d'un 6tablissement ruban6 ind6pendant du vi l lage
fossoy6, avec lequel il partage une situation topogra-
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phique et p6dologique semblable. Les prospections p6-
destres, rapidement effectu6es lors de la fouille de sau-
vetage du Secteur ouesf, montrent que cet habitat s'6ten-
drait encore d l'ouest en dehors de I'emprise des bas-
sins de d6cantation. ll sembie que le centre de cette
agglom6ration soit A situer dans cette direction, que les
vestiges arch6ologiques rep6r6s se situent en bordure
de la concentration et que les fosses les plus 6loign6es
de I'angle du d6canteur, d seulement 95 m du village
ruban6 de Darion-Co/ra, soient absolument p6riph6ri-
ques. Les deux structures ruban6es quijouxtent le Sec-
teur blicquien de Darion et qui sont d6crites avec celui-
ci (Da 89015 et 16) pourraient 6tre rattach6es d I'en-
semble du Secteur ouest, bien qu'un individu c6rami-
que, d6cor6 au peigne A quatre dents (f ig.5.1-13:1),
d6parerait dans cet ensemble ou indiquerait la persis-
tance de I'occupation jusqu'd une phase plus r6cente.
D'un autre c0t6, I'individu Da 890't6/6 pr6sente le m6me
d6cor, avec un type d'impressions semblable, que le
vase Da 89006/1, mais on ne rappellera jamais assez
la fragilit6 de ce genre de rapprochement.

Darion-Colia n'est pas un 6tablissement limit6 d son
enceinte et enserr6 dans une trou6e d'une dense for6t
atlantique et ses habitants ont port6 I'am6nagement de
ses abords de diff6rentes manidres et en ditf6rentes di-
rections. Le Secteur Ouest, comme le proche village
d'Hoflogne - Douze Bonniers, rappelle qu'il a 6t6 pr6-
c6d6 sur les bords du Faux Geer, et donc que son envi-
ronnement A moyenne distance 6tait d6jA anthropis6.
Rappelons aussi que cet ensemble de sites, tout comme
le Secteur blicquien de Darion, ne se trouve qu'd 2 km
des diff6rents villages ruban6s d'Omal, localit6 qui pos-
sdde la plus forte concentration en d6couvertes de I'aire
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lshl.5.t-2 Cdramique fine ddcorAe du Secteur ouest de Darion : inventaire des figures de d6cor principal et de ddcor du bord,
d'aprds la typologie de P. J. R. Modderman (1985; et al., 1970).
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de peuplement de Hesbaye (voir ce volume, chap. 1).
La r6gion de Graetheide en Limbourg n6erlandais, zone
d'interfluve entre la Geleen et la Meuse, comme la val-
l6e du Merzbach en Rh6nanie ont offert des images de
villages, de hameaux et de fermes isol6es s'6chelon-
nant et 6voluant dans le paysage, auxquelles ilconvient
de se r6t€rer  comme modCle d ' implantat ion
(Modderman, 1985; L0ning, 1982; Stehli, 1994). C'est
dans un tel contexte arch6ologique dense que s'inscrit
l'6tablissement blicquien de Darion.

5.1.4 - leSecleurblicquien : donniesdetenain

5.1.4.1 - fopographie et pddologie

La d6couverte de structures blicquiennes a Darion lors
de I'op6ration de surveillance du chantier des d6can-
teurs de la Sucrerie Naveau 6tait d'autant plus inatten-
due qu'aucun signe avant-coureur n'avait trahi leur pr6-
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sence. Une couche de colluvions, 6paisse de plus d'un
demi-mdtre, scellait le secteur et I'avait rendu opaque
aux prospecteurs locaux m6me les plus chevronn6s, qui
avaient pourtant not6 et localis6les ensembles arch6o-
logiques plus haut dans la pente. Le Secteur blicquien
se situe a 100-150 m de I'entr6e sud du village ruban6
de Darion-Colia, en bas de pente, A la limite du fond de
vallde (fig. 5.1-8). La berme centrale entre les deux
d6canteurs a 6t6 assise en contre-haut de celle-ci. La
basse vall6e du Faux Geer est large, peu profonde et d
profil en U. Le cours d'eau coule actuellement A quel-
que 165 m des vestiges blicquiens mais son trac6, moins
rectiligne sur les cartes anciennes, devait serpenter et
a d0 fluctuer au cours du temps.

A I'issue du d6capage du Secfeur blicquien,4l ensem-
bles et structures, arch6ologiques ou naturelles, ont 6t6
rep6rds (f ig. 5.1-9). L' importance des ph6nomdnes
p6dologiques dans cette zone d'un site ou les sols pas-
sablement alt6r6s sont complexes A lire en temps nor-
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mal, conjugu6 au d6sir de ne rien laisser passer du lam-
beau d'dtablissement mis au jour, ont fait ouvrir 15 struc-
tures strictement naturelles, sans grand int6r6t arch6o-
logique mdme si certaines contenaient quelques bribes
de mat6riel. ll s'agit de chablis, de poches d'altdration
p6dologiques et d'anciennes d6pressions combl6es par
des colluvions. Un ensemble de mat6riel arch6ologi-
que a 6td retrouv6 hors contexte dans les d6blais de la
pelle d cAbles, qui n'a pas pu 6tre rattach6 i une struc-
ture en particulier. ll est d'ailleurs possible qu'il s'agisse
de tout ce qui subsiste de la structure d'origine. euatre
structures arch6ologiques doivent 6tre consid6r6es
comme r6solument douteuses et les 21 restantes sont
anthropiques. Elles correspondent d des fosses A d6-
tritus, d des trous de poteau et d une tombe, attribuables
au Groupe de Blicquy sauf deux ensembles en p6riph6-
rie, qui sont exclusivement ruban6s.

Rappelons que l'intervention arch6ologique a 6t6 effec-
tu6e au fur et d mesure de I'avancement des travaux
d'6dification des d6canteurs, En consdquence, la nu-
m6rotation des structures n'est pas continue. Elle suit
I'ordre des d6couvertes et transcende les diff6rents sec-
teurs qui ont 6t6 touch6s.

Les constatations stratigraphiques r6alis6es perpendi-
culairement au sens de la pente sur les trente mAtres
du profil qui recoupe les structures Da 89037-39 et 46
montrent que les colluvions descendent jusqu'A B0 cm
sous les 20 cm de couche arable. A I'aplomb des struc-
tures les plus profondes, les colluvions s'6paississent
suite au tassement du remplissage et se distinguent dif-
ficilement de la couche de comblement final (fig. 5.1-
18:coupe A-C). En certains endroits, deux phases de
colluvions sont discernables (fig.S.1-18 : coupes CD et
GH). Labondance des petites traces d'orydation et d'ac-
cumulation de mangandse dans le solen place, les struc-
tures naturelles pr6sentant des stigmates d'une activitd
p6dologique en milieu humide, les ph6nomdnes accom-
pagnant les structures arch6ologiques rappellent que
le site est situ6 dans une zone de terrains mal drain6s.
proche du fond de vall6e.

Dans le sens de la pente, la base des colluvions montre
une d6clivit6 r6gulidre. Par contre, perpendiculairement,
A hauteur de la digue, la m6me coupe t6moigne encore
d'un bombement du terrain sur lequel sont 6tablies les
structures. De part et d'autre, le terrain s'est r6v6l6 lourd,
humide et st6rile en vestiges arch6ologiques. C'est pro-
bablement une petite 6minence dans cette zone mal
drain6e quia prdcis6 la localisation de l'6tablissement.

5.1.4.2 - Les deux fosses ruhondes

Les structures portant les num6ros Da 8901S et 89016
sont en marge du Secteurblicquien,ds m des plus pro-
ches fosses de ce groupe. Elles ne font pas partie de la
zone d6capde mais la jouxtent. Elles ont 6t6 toutes les
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deux entam6es par les travaux d'excavation (fig. S.1-10).
ll doit s'agir de chablis padiellement combl6s avec un
mat6rield6tritique classique pour le Ruban6, comme on
peut s'imaginer que ce fut le cas pour d'autres fosses
naturelles du village de Darion-Co/ia ou hors enceinte.

De la structure 89016 ne subsistait qu'une moiti6 large
de 3 m au sommet, profonde de 125 cm sous le d6ca-
page et descendue en bloc de prds de 2 m suite d un
affaissement d'un bord d'excavation. La coupe longitu-
dinale montre un double fond, un remplissage en deux
temps, une s6rie de couches obliques, dont une avec
terre br0l6e et charbons de bois, une grande sdquence
de remplissage A boulettes et des couches stratifi6es
dans le fond. Ces dernidres contenaient une dizaine de
d6chets de taille en silex gris A grain fin de Hesbaye,
quelques tessons de c6ramique grossidre, correspon-
dant d 5 individus diff6rents, et de c6ramique fine d6co-
r6e de rubans. Cette dernidre cat6gorie comptait un
tesson non d6cor6 et deux autres individus d6cor6s
(fig. 5.1-13 : 6-7),l'un A parois ayant subi une cuisson
r6ductrice et d d6cors de ruban hachur6 longitudinale-

tig. 5.1 -B lmplantation du Secteur blicquien de Daion, avec sa
seule construction connue, face au village ruban6 de Darion-
Cof ia et d la confluence entre le Geer et le Faux Geer.
En trame, I'extension des fouilles menAes de lg81 A lgBS et
en 1989. Dessin A.-M. Wittek, d'aprds des caftes topographi-
ques anciennes et un relev6 effectuds sur place (Cahen, I98S :
76, fig. 21).
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fig. 5.1-ll et 5.1-12 La fosse ruban6e Da 89015 avant intervention arch6ologique et en cours de relev6.

ment, l'autre, a cuisson oxydante, montrant un ruban
rempli de lignes de coups de poingon impressionn6s en
oblique. Ces 6l6ments 6voquent I 'arrachage et le
basculement d'une souche et le remplissage en partie
naturel du chablis. ll n'a pas 6t6 possible de r6aliser
une coupe transversale dans cette structure en raison
de la fragmentation du remblai.

La structure 89015 a 6galement 6t6 emport6e par les
excavatrices. Une pause dans sa destruction a permis
d'en relever la stratigraphie, malheureusement aprds
qu'un collectionneur z616 en ait entam6 par un trou
d'homme horizontal la couche la plus riche en mat6riel.
Le redressement des coupes et I'examen des d6blais a
permis de r6colter un mat6riel significatif (fig.5.1-11 et
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5.1-12). ll n'a pas 6t6 possible de poursuivre l'6tude de
cette structure situ6e sous un passage de camions. La
structure 6tait encore large de 4,45 m. Elle peut 6tre
subdivis6e en deux ensembles. A l'ouest, certaines si-
militudes dans le remplissage 6voquent, comme pour
la structure 89016, un chablis, qui d'ailleurs recelait peu
de mat6riel et de minuscules fragments de terre br0l6e.
La partie est de la structure, dont le remplissage em-
pidte sur le chablis, correspond A une fosse d6tritique
classique. Les vestiges arch6ologiques 6taient sp6cia-
lement abondants dans certaines couches gris trds sale
d gris-brun sale du fond. Le mat6riel lithique d6bit6 a
6t6 r6alis6 de fagon homogdne en silex gris i grain fin
de Hesbaye et consiste en pidces classiques du N6oli-
thique ancien de la r6gion (tabl. 5.1-3) : une t6te d'al6soir,

Do 8901 5

l0te de pergoir
lome d relourhe morginole
frogmenl d'oufil sur 6dol ou 6dol relouch6
Piice esquill6e
Rodoir
trogmenl de perculeul
trogrnenl tox'iln;lT-e lome-' 

-

trogmenl misiol de lome
frogmenl distol de lome
Blt([rut 

----

D6chets primoires (l 5 < < 63 mm)
D6cheh secondoires (l 5 < < 63 mm)
(ossons el d6cheb < l5 mm
loroux pour Es ouills

Toloux pour les lomes

Toloux pour les oulres d6cheb
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100,0 Tohl. 5.1-3 Darion - Secteur
blicquien, structu res rubandes
Da 89015 et 16 : inventaire du
matdriel en silex, partype d'ar-
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Ie nombre de pidces, celle de
droite leur poids en g.
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Fig. 5.1-13 Darlon-Secteur blicquien : sdlection de cdramique
fine ddcorde des deux fosses ruban6es. Fosse Da 89015,
vases 1 d 5 : 1-5; fosse Da 89016, vases 1 et 2 : 6-7.
Dessin A.-M. Wittek. Ech. 1/2

3 lames d retouches marginales, 1 6clat retouch6, 2 pid-
ces esquill6es, 1 racloir, 1 fragment de percuteur,T lrag-
ments de lame et 49 d6chets de taille. Quelques blocs
bruts de matidres premidres grossidres ont 6galement
6t6 r6colt6s. Plusieurs fragments de terre br0l6e cor-
respondent i du torchis avec empreintes de v6g6taux.
A cOt6 de la c6ramique grossidre, plus de 14 individus,
un tesson de bord arrondi et rentrant est remarquable
pour la bonne facture de sa pAte et une ligne incis6e
dans la pAte sdche juste sous le rebord (fig. 5.1-13:2).
Rien n'assure qu'il soit ruban6. En ce qui concerne le
d6cor de la c6ramique fine, dont le reliquat compte 12
formes individualisables, on notera I'utilisation du cor-
don bord6 de lignes incis6es, du ruban au peigne d qua-
tre dents, du remplissage par des incisions crois6es,
d'interruptions de rubans, outre des lignes paralldles de
coups de poingon sur un colde boutei l le (f ig. 5.1-13 : 1-
3, 5). Un tesson de terre bien cuite et d6cor6 de sillons
d fond plat 6voque les Ages des m6taux (fig. 5.1-13:4).
ll pourrait provenir du remplissage sommital de la struc-

Les Blkquiens dons le poysage; /e Secleur blkquien de Dorion

ture, aprds tassement, hypothdse que les conditions
d'examen n'ont pas permis d'accr6diter.

5.1.4.3 - Les struclures pildologiques

La structure Da 89038 a 6t6 recoup6e par I'exploitation.
Elle affecte en coupe la forme d'une fosse d fond ar-
rondi, profonde de 90 cm sous les colluvions et large de
2,2 m. Une couche constitu6e de limon provenant de
I'horizon B textural en tapisse le fond. ll doit s'agir du
comblement naturel d'une ancienne d6nivellation. Cette
structure n'a livr6 aucun mat6riel arch6ologique signifi-
catif, si ce n'est au d6capage quelques silex taill6s, de
petits blocs bruts, des scories et un fragment de faience.

La structure Da 89041 correspond d une tache gris-
blanc, jaune-gris et brun fonc6 de 115 cm sur 92 cm et
profonde de 21 cm maximum sous le d6capage. Le
remplissage homogdne s'est av6re st6rile et doit cor-
respondre au comblement d'un accident naturel avec
alt6ration p6dologique en milieu humide. La structure
Da 89043, de 65 cm de diamdtre et profonde d'une ving-
taine de centimdtres, avec un remplissage gris-blanc et
brun-jaune-gris, semble de m6me nature.

La petite tache Da 89050, relev6e au d6capage comme
un possible trou de poteau, s'est av6r6e n'6tre d I'ouver-
ture qu'une trace dans le sol en place, sans grande
6paisseur.

Un placage de colluvions gris fonc6 dans une l6gere
d6pression naturelle, ovale en plan et allong6e dans le
sens du d6capage m6canique, a 6t6 repris sous le nu-
m6ro Da 89052. Epais de quelques centimdtres seule-
ment, il n'a livr6 qu'un maigre mat6riel au d6capage.

La structure irr6gulidre Da 89053, au remplissage brun
mouchet6 de gris clair, n'a livr6 qu'un maigre mat6rielar-
ch6ologique au d6capage, donc pouvant provenir de cou-
ches de colluvions. Elle a 6t6 interpr6t6e comme 6tant
p6dologique, de m6me que la structure ovale Da 89054,
dont le remplissage gris-jaune homogdne 6tait st6rile.

l-anomalie Da 89058, prise au d6capage pour un trou
de poteau, correspondait en coupe i un peu de s6di-
ment du type B textural.

Da 89066, une tache naturelle de s6diment gris mou-
chet6 de mangandse, bord6e par une couche de BT, se
d6tachait particulidrement sur un sol en place brun-jaune
localement cha196 en mangandse. Deux hypoth6tiques
trous de poteau, Da 89067 et 68, accompagnaient cette
structure p6dologique. Leur caractdre anthropique n'est
pas assur6. La structure ovoide Da 89069 est apparue
de m6me nature que Da 89066, confirmant que ce sec-
teur 6tait propice au d6veloppement de tels ph6nomdnes.

A I'oppos6 de I'ouverture, le secteur oi se trouvent les

/7-m
i l \\'V, "W

3 c mH
tll

,T"



les Blicquiens dons h poysoge: /e Secleur blicquien de Oolbn

structures Da 89071 d74 et 76 pr6sente un sol gras et
humide. Les ph6nomdnes p6dologiques qui s'y sont
d6velopp6s sont de nature diff6rente ou ont produit des
effets diff6rents. Les structures y sont st6riles de toute
trace ou mat6riel arch6ologique. Da 89071 , 73 el76
sont des alt6rations naturelles du solen place. Da 89072
et 74 correspondent trds probablement d des chablis.

5.1.4.4 - Le droin

Dans le bord de I'exploitation, est apparu en coupe un
drain en U, Da 89046, d fond l6gdrement concave, au
rempl issage gr is-brun marb16.  Vis ib le  sous les
colluvions brun-gris, il entaille une couche d'interface
gris-brun plus clair, puis le sol en place. ll n'a pas livr6
de mat6riel arch6ologique et a 6t6 emport6 par le d6ca-
page du Secteur blicquien en raison de sa faible pro-
fondeur. ll doit chronologiquement se placer entre deux
phases de colluvionnement du site.

5.1.4.5 - Leslrousdepoteou

Quatorze trous de poteau ont 6t6 rep6r6s au d6capage
et confirm6s en coupe. Par essence, ces structures sont
difficilement datables. ll faut distinguer les structures
6parses de celles d'un groupe de 8 6l6ments, comptant
deux alignements de trois poteaux, paralldles et distants
de 2 m, Da 89059 d 61 et Da 89055 i 57, et deux po-
teaux centr6s de part et d'autre de ceux-ci, Da 89062 et
70 (fig. 5.1-14 et 5.1-15). Seules les huit structures grou-
p6es ont livr6I'image d'un poteau visible dds le d6capage.

Les huit poteoux group4s

Desrriplion

Le trou de poteau Da 89055, qui dessine en plan un ovale
de 19 sur 11 cm et a en coupe un fond arrondi, corres-
pond d un poteau gris sale, subquadrangulaire d coins
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arrondis et cal6 par un anneiu brun sale d gris-jaune
sale. Le fond du poteau est soulign6 par un liser6 rouille,
d0 d la compaction des s6diments sous le poids. Ce type
de liser6, classique pour les trous de poteau et bien re-
pr6sent6 dans le Secteur Blicquien de Darion, corres-
pond d une alt6ration p6dologique li6e d la pression du
poteau sur les s6diments environnants en milieu ad6quat,
en I'occurrence humide et riche en matidres organiques.

Le trou de poteau Da 89056, circulaire, a un pourtour
partiellement soulign6 par une frange gris rouille et mon-
tre en plan un fantome de poteau lriangulaire, qui n'a pu
6tre observ6 en coupe. Celle-ci pr6sente un profil 96-
n6ral en U, dont une des parois verticales est doubl6e
par une fine ligne charbonneuse. Le remplissage est
gris sale d gris-brun sale.

Le trou de poteau Da 89057, vaguement circulaire en
plan, renfermait le n6gatif gris-brun sale d'un petit po-
teau rond. Son pourtour en plan, ainsi que son fond
6taient soulign6s de rouille. La coupe montre un fond
arrondi i1169ulier, qui6voque des in6galit6s lors du creu-
sement. Le calage du poteau est gris-jaune i gris sale.

Le trou de poteau Da 89059, un rond d'une quinzaine
de centimdtres de diamdtre au d6capage, renfermait un
poteau brun trds sale, affectant la forme d'un polygone
irr6gulier d cinq c6t6s en plan et appoint6 en coupe.
Les facettes, dont deux 6taient soulign6es de rouille,
correspondraient au mode de fagonnage de l'extr6mit6.
Le calage est gris-jaune i gris-brun-jaune.

Le trou de poteau Da 89060, rond en plan et a fond
arrondi irr6gulier, montrait au d6capage un poteau en
segment de cercle, coll6 sur le fond et contre une paroi
lat6rale l6gdrement soulign6e de rouille et de gris-blanc.
Le fant6me du poteau, gris-brun trds sale, 6tait parsem6
de quelques charbons de bois, Le calage est brun-jaune-
gris A gris-jaune sale.

Fig. 5.1-14 Ensemble organis6 de I trous de poteau du Secteur blicquien de Darion.
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Le trou de poteau Da 89061, dont ne subsistaient plus
que 5 cm d'6paisseur, pr6sentait un fond plat et une
forme circulaire en plan. Le pourtour 6tait soulign6 de
rouille le long du calage gris sale a gris-brun sale. Le
poteau, gris-brun-noir, affectait en plan la forme d'un
segment de cercle, 6voquant une pidce de bois obte-
nue en fendant un tronc.

La structure Da 89062 correspond vraisemblablement
A un trou de poteau, profond de 18cm sous le d6ca-
page et arrondi avec la trace probable de I'extr6mit6
d'un poteau brun sale A gris-brun sale. Deux lentilles
brun-gris sale et brun trds sale tapissent le fond alors
que le reste de la structure est homogdne.

Le trou de poteau rond Da 89070, difficile d distinguer
du sol en place, se trouve dans l'alignement des struc-
tures Da 89056 et 60. ll montre en coupe le fant6me
d'un poteau brun-gris sale et brun-jaune se d6tachant
du calage brun-jaune sale.

lnlerpr6lolion

La position des huit poteaux de ce groupe refldte ma-
nifestement une organisation. La pr6sence de traces
attribuables i I'Age du Fer invite A rechercher des com-
paraisons avec I'habitat de cette 6poque dans nos 16-
gions. Les deux rangs de trois poteaux pourraient 6vo-
quer, selon la typologie d'A. Villes (1984) ou celle de
Fr. Audouze et O. Buchsenschutz (1989), un petit gre-
nier d six supports. Les faibles dimensions de l'ensem-
ble correspondent aux plus petites structures de ce type
attest6es en Belgique et expliqueraient le petit diamd-
tre des supports (Defgn6e, 1992 :11,74-76;1993). Les
deux poteaux lat6raux ne trouvent cependant pas d'ex-
plication dans ce cadre, faute d'exemple arch6ologi-
que de ce type. ll est difficile d'envisager I'hypothdse
que nous sommes en pr6sence de traces d'un bAtiment
A trois nefs, l'espace entre les deux alignements cor-
respondant A I'espace central se r6v6lant d6cid6ment
bien 6troit (Defgn6e, 1992 : l l ,  59-61; 1993).

Les 8 trous de poteau group6s sont petits, avec un dia-
mdtre oscillant entre 15 et 26 cm, et peu profond, avec
un minimum de 5 cm sous le d6capage et un maximum
de 22 cm. Le type de remplissage, de poteau et de
ph6nomdne p6dologique d'accompagnement sont com-
patibles avec ce qu'on attend de structures du N6olithi-
que ancien pour le Secteur blicquien ou plus largement
i Darion, compte tenu du contexte.

Les deux alignements de trois poteaux sont orient6s NO-
SE. Consid6r6s comme des tierces classiques de mai-
son danubienne, ils r6v6leraient un bAtiment orient6 SO-
NE, avec un angle de 141'a 153' par rapport au nord
magn6tique, ce qui n'a encore jamais 6t6 rencontr6. De
plus, leur faible amplitude - 2 m e12,4 m - et leur orien-
tation emp6chent de les consid6rer vraiment comme des
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tierces. Par contre, d angle droit, les quatre poteaux Da
89062, 56, 60 et 70 couvrent 6,5 m de centre d centre.
Lorientation NO-SE du bAtiment a, cette fois, un angle
de 51' d 53' ouest par rapport au nord, tandis que I'am-
plitude de I'alignement et la disposition des poteaux in-
diqueraient un bAtiment large avec des tierces trds rap-
proch6es. ll est difficile d'associer aux 8 trous de po-
teau group6s d'autres 6l6ments, pas m6me les poteaux
Da 89064 et 65 i une dizaine de mdtres seulement.

Si nous consid6rons que, comme d Blicquy (Cahen et
van Berg, 1979), nous sommes en pr6sence de traces
d'un chevet r6tr6ci d 4 rangs sur les 5 que compte habi-
tuellement une maison danubienne, la maison du Sec-
teur blicquien de Darion ne devait gudre d6passer la
vingtaine de mdtres de d6veloppement, vu la pente et
la proximit6 de la limite de la basse vall6e. Cette der-
nidre limite pourrait cedes avoir 6t6 l6gdrement plus 6loi-
gn6e du secteur qu'actuellement, 6tant donn6 les ph6-
nomdnes r6cents d'6rosion des pentes, de comblement
des fonds de vall6e et de reldvement du lit des rividres
observ6s pour la Hesbaye. Toutes ces consid6rations

Les trames des coupes correspondent aux couleurs du rem-
plissage; elles sont combindes lorsqu'il s'agit de couleurs com-
posdes. Un trait 6pais indique une couleur sombre et inverse-
ment.
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nous amdnent d interpr6ter le groupe de poteaux de
Darion comme faisant partie de la partie avant ou de la
transition avec le compartiment central, d'une maison
fort 6rod6e dont le chevet aurait avoisin6 la tombe.

(omporoisons

Jusqu'A pr6sent, le Groupe de Blicquy a livr6 peu de
plans de maison. Aucun plan d'habitation n'a 6t6 mis
au jour pour la troisidme 6tape stylistique d6finie par Cl.
Constantin (1985) pour le Groupe de Blicquy. Par con-
tre, au fil des campagnes de fouilles, des structures bien
conserv6es et attribu6es au Villeneuve-Saint-Germain
sont venues gonfler le corpus pour les deux groupes.
On dispose actuellement d'un nombre suffisant d'exem-
ples pour caract6riser ces constructions, voire pour dres-
ser une 6volution chronologique convaincante de l'ar-
chitecture du N6olithique ancien en Bassin parisien
(Simonin, 1996 : 86-102), mdme si les l imites de varia-
bilit6 des ddtails demeurent floues.

l ly a peu d'exemples qui montrent des t ierces ou des
alignements de trois poteaux avec une amplitude de
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2 m seulement. Les plans susceptibles de pr6senter
ce type de dispositif correspondent A des maisons trds
allong6es, d'al lure 6troite, l6gdrement trap6zoidales,
et qui montrent un r6tr6cissement marqu6 du che-
vet. Les poteaux de l'extr6mit6 arridre du bAtiment
se trouvent alors rapproch6s au point d'en compter
moins par rapport aux disposit ions classiques et au
point de pr6senter trois individus align6s sur 2 m. Ainsi,
l'habitation d6gag6e en 1977 et 1978 ir Blicquy - Cou-
ture de la Chauss6e (Cahen et van Berg, 1979), la mai-
son 10 d'lrchonwelz - La Bonne Fortune (Constantin et
al., 1978\, mais aussi la maison 2 d'Echilleuses - Les
ddpendances de Digny (Simonin, 1996: 76) et peut-
6tre la maison 1 du m6me site ainsique celle d6gag6e
en 1978-1979 A Jablines - Les Longues Raies (Bulard
ef a/.,  1993)...  D'aprds la p6riodisation de Cl. Cons-
tantin (1 985), I 'habitat ion d' lrchonwelz appart iendrait
d la phase la plus ancienne du Groupe de Blicquy,
celle du site 6ponyme de Blicquy d la seconde, alors
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Fig. 5. I -l 5 Darion - Secteur blicquien ; coupes et plans des trous
de poteau organis4s.
La num6rotation reproduit celle des structures. Le code des
couleurs est illustr6 ci-contre. Dessin A.-M. Wittek. Ech. 1/20.
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qu'Echil leuses a l ivr6 une c6ramique attr ibuable ir la
3e phase du Groupe de Vil leneuve-Saint-Germain
(Simonin, 1996). La maison 165 de Bucy-le-long - La
Fosse Tounise, malheureusement incompldte au niveau
du chevet, pourrait avoir 6galement pr6sent6 un tel ali-
gnement court de trois poteaux (Constantin et a\.,1995).

Dans l 'optique d'une orientation i  environ 52" par rap-
port au nord, plus proche des rares donn6es mesu-
r6es sur d'autres sites (Coudart, 1998), c'est la ma-
jorit6 des maisons larges qui peut 6tre uti l is6e comme
comparaison, en pointant en premier les quelques
exemples du Groupe de Blicquy / Vi l leneuve-Saint-
Germain avec t ierces nettement rapproch6es. Le
rapprochement de tierces, au niveau du chevet, d I'in-
t6rieur du bAtiment ou d l 'avant, serait un caractdre
t rds for tement  repr6sent6 dans les maisons du
Ruban6 du Nord-Ouest, du Ruban6 R6cent du Bas-
sin Parisien, tandis qu' i l  parait un peu moins fr6quent
pour les Groupes de Blicquy et de Vil leneuve-Saint-
Germain (Simonin,  1996 :  93) .

Les lrous de poteou isolis

La structure Da 89063, d fond arrondi et 6vas6e en coupe,
pr6sente une forme en amande allong6e en plan. ll doit
s'agir d'un poteau gris-brun, cal6 par un s6diment brun-
gris clair, qui se serait affaiss6 vers le N-NO, 6crasant la
paroi lat6rale de ce c6t6, qui s'est charg6e de rouille et
laissant place A des infiltrations brun-jaune-gris.

Le trou de poteau Da 89064, rond en plan, pr6sente un
profil 2r fond plat irr6gulier et bords droits. Un fantome
de poteau, d'un diamdtre approximativement sembla-
ble i celui de son trou de plantation, est d6limit6 A la
base par un liser6 rouille, qui ne correspond pas avec le
fond du trou. Des lentilles brun-jaune, brun-jaune sale,
et brun-gris trds sale tapissent le fond et laissent sup-
poser une mise d niveau du poteau en remblayant le
trou de plantation trop profond sur une quinzaine de
centimdtres.

Le trou de poteau ovale Da 89065 pr6sente un sembla-
ble profil A fond plat et bords l6gdrement 6vas6s. En-
core conserv6 sur 13 cm, il est combl6 par quatre len-
tilles distinctes brun-gris, brun-jaune sale, jaune sale et
gris-brun-jaune sale.

Les petites structures rondes, I'une brune bord6e de
brun-jaune sale (Da 89067) et l'autre brun sale (Da
89068), qui tranchaient sur la tache p6dologique Da
89066, ont 6t6 interpr6t6es comme des trous de poteau
douteux.

De Da 89075, situ6 de I'autre c6t6 de la fosse 51 par
rapport au poteau 63, ne subsistait plus lors de la fouille
qu'une lentille noire en forme de demi-lune.

Les Elkquiens dons le poysoge: h Secleur blkquien de Dorion

5.1.4.6 - Lesfosseshlicquiennes

La fosse Da 89037 est la premidre structure attribu6e
au Groupe de Blicquy et rep6r6e A Darion (f ig.5.1-17).
Cette structure, une des deux plus riches de l'6tablisse-
ment blicquien, correspond d une fosse d d6tritus clas-
sique : elle a livr6la panoplie d'objets habituelle pour le
Blicquien donl22 individus c6ramiques, quelques tes-
sons ruban6s et un petit fragment d'un angle du tran-
chant d'une forme de bottier en roche noire. Toutes les
matidres premidres siliceuses attest6es sur le site ainsi
que tous les artefacts caract6ristiques y sont repr6sen-
t6s, de m6me que des t6moins des diff6rents stades de
fabrication de bracelets en schiste.

D'un point de vue stratigraphique, el le offre de bon-
nes garanties quant d son homog6n6it6 (f ig. 5.1-18).
Sous une vingtaine de centimdtres de labour et sous
des colluvions fortes de 15 A 25 cm, une couche de
comblement terminal, 6paisse de 30 d 40 cm, scelle
une succession de trois couches gris-blanc sale for-
tement charg6es en charbon de bois et en mat6riel
arch6ologique alternant avec des couches brun-jaune
et gris-blanc plus ou moins sale. En cons6quence,
le mat6riel d6tr i t ique ne peut 6tre consid6r6 comme
indubitablement attr ibuable d la fosse qu'd part ir de
80 cm sous la surface actuelle. Quatre ensembles
ont 6t6 dist ingu6s pour l 'analyse : le mat6riel r6cu-
p6r6 dans les d6blais de la pelle A cAbles pour lequel
toute notion de profondeur a 6t6 perdue, celui r6colt6
en surface ou compris dans la couche humifdre et
dans les col luvions, celui compris entre 60 et 80 cm
sous la sLrrface, enfin celui recueil l i  i r  plus de B0 cm
de profondeur. La zone entre -60 et -80 cm corres-
pond au comblement f inal, ou a pu se m6langer du
mat6riel pr6sent sur le sol n6oli thique, et A la transi-
t ion avec le remplissage anthropique du fond. De
nombreux remontages ont pu Otre r6alis6s entre des
objets trouv6s dans les d6blais de la pelle d cAbles
et du mat6riel r6colt6 en posit ion dans la fosse,

Fig. 5.1-17 Darion - Secteur blicquien : fosse blicquienne Da
89037, coupe A-C.
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comme par exemple dans le cas d'un petit bracelet
d6cor6 de rainures incis6es.

D6cap6e d 70 cm sous le niveau de la suface actuelle,
la moiti6 subsistant en place de la fosse 37 pr6sente
une excroissance, pauvre en mat6riel et de faible pro-
fondeur. Cette excroissance pourrait traduire un
pal6orelief A mettre en relation avec le d6p6t Da 89039.

Un d6p6t de mat6riel arch6ologique a 6t6 identifi6 sous
le num6ro Da 89039, comprenant principalement un
polissoir en gres, un fragment de meule r6utilis6, deux
6bauches de bracelet et quelques 6l6ments en schiste,
des tessons permettant d'individualiser cinq formes at-
tribu6es au Blicquien et des artefacts en silex. A noter,
outre les d6chets de taille, un 6clat encoch6 accidentel
et un nucl6us d 6clats br0l6, un bloc brut d'une matidre
de qualit6 m6diocre, gris-beige grenue, qui a subi un
essai infructueux de d6bitage. ll ne s'agit pas d'une
structure classique. Le mat6riel a 6t6 d6couvert dans
la m6me paroid'excavation que la structure pr6c6dente
(f ig.5.1-18). Une l6gdre ddpression du sol en place,
profonde d'une trentaine de centimdtres, est combl6e
d'abord d'une couche gris clair d marbrures brunes plus
ou moins fonc6es, arch6ologiquement st6rile, ensuite
d'une couche brun-gris clair contenant le matdriel arch6o-
logique, dont les pidces les plus importantes sont appa-
rues clairement group6es, et enfin de colluvions brun-gris.
Ces dernidres contenaient jusqu'd la base des fragments
de tuiles romaines outre quelques silex 6pars. Un d6ca-
page au niveau du d6p6t n'a pas permis de rep6rer de
limite en plan. ll y a tout lieu de croire que le sol autour de
la fosse Da 89037 n'6tait pas plat, qu'il 6tait marqu6 de
d6pressions, comme I'excroissance de cette fosse ainsi
que I'allure en coupe du sol en place au niveau du d6-
p6t I'attestent. Nous sommes en pr6sence d'un ras-
semblement de mat6riel dans une structure en creux
qui n'est pas une fosse d d6tritus avec remplissage an-
thropique. La structure doit s'6tre remblay6e naturelle-
ment et progressivement vu I'aspect du remplissage
proche des colluvions sus-jacentes. Dds lors, deux hy-
pothdses sont possibles. Le rassemblement des pid-
ces les plus importantes peut correspondre soit d un
contenant en matidres p6rissables d6pos6 intentionnel-
lement ou pi6g6 dans une d6pression, soit A l'6rosion et
au ravinement du niveau d'occupation. Quoiqu'il en soit,
I'association entre des outils en grds et des dbauches
de bracelet 6voque le travail du schiste A proximit6.

La fosse Da 89040, caract6ris6e par un remplissage
gris-brun clair assez homogdne, s'est r6v6l6e peu pro-
fonde (fig. 5.1-19). Outre deux petits tessons fortement
alt6r6s, correspondant A au moins un individu d6graiss6
i I'os, un fragment de schiste, un grattoir sur 6clat et
quelques d6chets de taille, cette structure a livr6 des
fantOmes et des traces d'ossements fortement d6com-
posds. Deux rangs de cinq dents dont ne subsistait que
l'6mailont fait penser i une michoire de suid6. En coupe,
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deux petites lentilles gris-brun grasses ont6td distingu6es.
Cette structure 6voque une fosse de rejets de boucherie.

La partie anthropique de la structure Da 89044, longue
de 169 sur 70 cm, profonde de 10 i 20 cm A peine, est
entour6e par une couche de s6diments qui a connu une
s6vdre alt6ration p6dologique, caract6ris6e par des mi-
grations d'6l6ments mdtalliques (fig.5.1-19 et 5.1-20).
La nature anthropique de cet ensemble stratigraphique,
nettement distinct du sol en place, n'a pas pu 6tre con-
firm6e en I'absence de mat6rielarch6ologique. llpour-
rait s'agir d'une couche de sddiment remanide, par
exemple lors de la fabrication de torchis, mais sans ap-
port ddtritique imm6diat. La couche A mat6riel, grise A
gris-brun, est par contre parsemde de nombreux petits
charbons de bois et contient de la terre br0l6e, des arte-
facts en silex et de la cdramique. On remarquera outre
la pr6sence de d6chets de taille en silex brun comme
en silex hesbignon, un nucl6us A 6clats, un flanc, des
fragments de lames et quelques outils dont un fragment
de percuteur et un burin double sur lame. La c6rami-
que, peu abondante etfortfragment6e, compte au moins
trois individus, d6graissds A I'os br0l6 pil6 ou d I'aide
d'6l6ments v6g6taux, et attribuables au Blicquien.

La petite fosse Da 89045 compte trois ensembles
stratigraphiques peu distincts, brun-jaune sale, brun sale
et gris sale A gris-brun sale (fig. 5.1-19). Le mat6rielse
singularise par son indigence : un denticul6 sur 6clat,
un casson et deux tessons appartenant i un m6me in-
dividu d6graiss6 i I'os br0l6 et A I'aide d'6l6ments vdg6-
taux. La texture du remplissage rappelle celui de la fosse
Da 89044, sans le charbon de bois. ll doit s'agir dans
les deux cas de d6versements rapides de ddtritus d6jA
passablement d6grad6s.

Avec la fosse Da 89037, la fosse Da 89047 est la se-
conde structure A avoir livr6 un mat6riel d6tritique abon-
dant et repr6sentatif ainsi qu'une stratigraphie de type
fosse d d6tritus classique (fig. 5.1-22). Cette structure
a malheureusement 6t6 recoup6e en oblique par une
excavatrice quien a emport6 une extr6mit6. Un impor-
tant mat6riel a 6t6 retrouv6 dans les d6blais de la pelle
d cAbles, dont une grande meule plate. La position de
celle-ci dans la fosse a 6t6 restitu6e sur base de I'em-
preinte encore visible in situ. La fosse mesure 210 cm
de long pour une largeur conserv6e de 145 cm et une
profondeur de 115 cm sous I'humus et de 50 cm sous
les colluvions. Les coupes montrent deux phases de
remplissage. Dans le fond et sur les parois de la fosse
se lit une succession de fines couches jaune-gris, jaune-
brun et gris sale, recoup6es par un important ensemble
gris clair a points bruns contenant cinq meules, molet-
tes et broyon. A ce second ensemble peuvent 6tre rat-
tach6es quelques couches du fond, si bien qu'on est en
mesure de se demander si la fosse n'a pas 6t6 ouverte
d plusieurs occasions, par exemple pour y d6poser les
moulins. Au dessus du niveau des meules a 6t6 distin-
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Fig.5.l-20 Darion - Secteur blicquien : fosse Da 89044, coupe
A-8, moiti6 E.

gu6 un paquet trds localis6 de s6diment gris sale par-
sem6 de charbons de bois.

La fosse Da 89047 a livr6 des tessons parmi lesquels
six vases ont pu €tre individualis6s. Le mat6riel en si-
lex, 6galement abondant, couvre toute la panoplie re-
pr6sent6e d Darion - Secteur blicquien, soit entre autres
des d6chets de taille, des percuteurs, des nucl6us A
6clats, des lames et fragments de lame, des grattoirs
sur 6clats, des pidces esquill6es, des lames utilis6es, une
troncature, un 6clat encoche, une lame d retouche margi-
nale, un denticul6 sur 6clat et une armature remarquable
en silex caf6-au-lait. Une petite esquille fraiche de I'ardte
tranchante d'une herminette en phtanite a aussi 6t6 re-
trouvde dans le remplissage de la fosse. Sont encore A
noter des fragments de pr6formes et de bracelets ache-
ves, des d6chets de schiste, outre le d6pot de meules,
compos6 de deux meules sup6rieures et de deux inf6-
rieures s'appareillant, d'une meule inf6rieure et d'un
broyon. Ce dernier a 6t6 ramass6 dans les d6blais de la
pelle A cAbles, alors que la position des autres 6l6ments A
plat dans la fosse a pu 6tre v6rifi6e. Les meules n'6taient
pas group6es. Seules, la grande meule et la molette
sur laquelle elle 6tait pos6e 6taient en connexion.

Le mat6riel arch6ologique ne peut 6tre consid6r6 comme
indubitablement attribuable i la fosse qu'd partir de
70 cm sous I'humus. Trois ensembles ont 6t6 distin-
gu6s pour I'analyse : le mat6riel r6cup6r6 dans les d6-
blais de la pelle A cAble et lors du d6gagement de la
structure, pour lequel toute notion de profondeur a 6t6
perdue, celui r6colt6 en surface ou compris dans la cou-
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che humifdre et dans les colluvions, celui r6colt6 en stra-
tigraphie i plus de 70 cm sous la couche humifdre.

Un ensemble de mat6riel arch6ologique typiquement
blicquien a encore 6t6 r6colt6 dans des d6blais de pelle
i cAbles sur la lev6e de terre en construction entre les
deux bassins de d6cantation, i une trentaine de mdtres
au nord-est des d6blais de la fosse Da 89047. Ne pou-
vant 6tre rapport6 avec certitude A une des structures
en cours de destruction. il a 6t6 donn6 A cet ensemble
un num6ro particulier, Da 89048. On peut supposer que
le paquet de d6blais contenant le mat6riel arch6ologi-
que dont il est question provienne soit de la fosse Da
89047 et que le bac ait 6t6 d6pos6 de I'autre c6t6 de la
machine, soit d'une fosse disparue avant la mise en
6vidence de l'6tablissement blicquien. D'aprds la posi-
tion de la d6couverte sur la lev6e de terre, la structure
pourrait s'6tre localis6e entre les fosses Da 89044 et
Da 89047, au nord de celle-ci. Deux vases ont 6t6 indi-
vidualis6s, dont un se rapproche stylistiquement d'un
autre repr6sent6 dans la fosse Da 89047. Outre les
d6chets de taille, le mat6riel lithique compte 2 lames
utilis6es, 2 pidces esquill6es, 2 denticul6s sur 6clat, 1
polyddre, 1 burin sur 6clat et 1 grattoir sur 6clat.

La fosse Da 89051, de forme ovale, mesure 1,46 m de
long sur 1,10 m de large, pour une profondeur maximum
de 27 cm sous le d6capage. Les profils montrent une
succession r6gulidre des couches mais aussi les traces
d'une vidange probable de la structure (fig. 5.'l-21et 5.1-
22). Un reliquat de couche d la base, gris-brun, conte-
nait encore une lame pos6e d plat sur le fond, alors que
des quatre autres couches principales, jaune-brun sale,
gris-noir avec charbon de bois, gris-brun et gris-blanc,
la seconde dans I'ordre de d6position contenait l'essen-
tiel du mat6riel arch6ologique. Le mat6riel arch6ologique
de la fosse est assez pauvre mais la pr6sence de silex
caf6-au-lait, de d6chets de schiste et de quelques tes-
sons d6graiss6s d I'os assure son attribution au Blicquien.

5.1.4./ - Lotonheblkquienne

La structure Da 89042, entam6e par quadrants oppo-
s6s comme une s imple fosse i  d6t r i tus,  s 'est  rap i -
dement av6r6e 6tre une s6pulture (f ig. 5.1-23). En
plan au niveau du d6capage, el le correspond a un
ovale de 138 sur 90 cm et pr6sente des profi ls en
auge i  fond p lat .  E l le  a 6t6 fou i l l6e surune profon-

Fig. 5.1-21 Darion - Secteur blicquien : fosse Da 89051, coupe longitudinale.
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deur de 25 a 30 cm sous le niveau de d6capage et
son lond se trouvait i un mdtre sous la surface mo-
derne du sol. Son remplissage marbr6 de fagon ho-
mogene, brun-gris et brun-jaune avec des veines gri-
ses, est proche d'un sol en place dont la structure
aurait 6t6 perturb6e et 6voque un comblement en une
6tape A I 'aide des d6blais du creusement. Une f ine
couche grise charg6e en matidre organique, locale-
ment fonc6e et trds grasse, tapisse le fond. Elle se
prolonge sur les parois ou el le est gris clair, parfois
verdAtre, moins grasse que dans le fond et d'6pais-
seur plus variable. El le s'amenuise vers la surface.
Des alt6rations p6dologiques du solen place accom-
pagnent la fosse s6pulcrale. Probablement sous I 'ef-
fet conjugu6 de la d6composit ion du corps et de l 'hu-
midit6 du sol, la migration d'oxydes et d'6l6ments m6-
tal l iques a en effet cr66 une aur6ole gris-brun clair et
rouil le autour de la structure, soulign6e par un l iser6
rouil le et une accumulation de points de mangandse
(f ig. 5.1-24). Ces structures p6dologiques d'accom-
pagnement singularisaient la structure et la d6ta-
chaient du sol en place lors du d6capage.

Le remblai contenait un petit d6chet de d6bitage en si-
lex d proximit6 de la t6te du d6funt (fig. 5.1-26:a) et un
tesson de c6ramique A 5 cm sous le d6capage. Ce tes-
son appartient d un vase bien repr6sent6 dans la fosse
Da 89047, le vase 1. ll convient de noter 6galement la
quasi-absence de charbons de bois dans la fosse. Les
deux fragments r6colt6s l'ont 6t6 directement sur le fond
(f ig. 5.1-26:b).

Fig.5.l-24 Tombe blicquienne Da 89042 de Darion: ph6nomd-
nes pedologiques qui se sont d6veloppds sous la fosse fun6-
raire. Vue apres fouille de sdpulture.
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Fig. 5.1-23 Tombe blicquienne Da
89042 de Darion : coupes dres-
s6es suite d l'ouverture en qua-
drants opposds. Quadrant nord.

l-acidit6 du sol n'a laiss6 subsister du corps et des ma-
tidres organiques inhum6es que de vagues traces
(fig. 5.1-25). Les ombres du corps consistent en une
masse ocr6e avec de l'6mail dentaire ayant conserv6 la
forme de la mdchoire, en taches ocr6es et en traces
sombres allong6es qui 6voquent des os longs. Elles
suggdrent une position fetale, les genoux d gauche du
d6funt et la tdte d I'est (fig. 5.1-29). Le d6funt nous est
apparu ocr6 d la t6te, au milieu du corps et aux pieds. ll
n'a pas 6t6 possible de d6terminer si I'ocre a 6t6 sau-

Fig. 5.1-25 Tombe blicquienne Da 89042 de Darion : vue d'en-
semble.
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Fig. 5.1-27 Darion - Secteur blicquien. Matdriel de la tombe Da 89042 : en haut, bouteille non d6corde; en bas, bracelets en
schisfe. La numdrotation correspond d celle des tableaux d'inventaire et, pour les bracelets seulement, A l'ordre de la ddcou-
verte. Schiste gris mat : 1; schiste gris m6tal : 2; schiste gris fonce : 3.
Bouteille dessinAe par A.-M. Wiftek (6ch. 1/2) et schistes par E Laurent (6ch. 2/3).
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Fig. 5.1-28 Darion - Secteur blicquien. Mat5riel de la tombe Da 89042 : bracelets en schisle.
La num6rotation correspond d l'ordre de la d€couverte. Schiste gris fonc6 d micas: 5; schlsfe gris fonc6 : 4, 6 d 10. Dessin F.
Laurent. Ech.213.
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poudr6 sur le d6funt, sur un linceul ou s'il a servi d la
coloration des pidces vestimentaires disparues. La po-
sition de la t6te 6tait marqu6e sans 6quivoque par une
l6gdre pro6minence pr6sentant au sud-ouest une zone
gris-noir, contenant une esquille osseuse et des restes
d'6mail dentaire, et au nord-est, au sommet, une zone
ocree avec une tache blanche de quelque cinq centi-
mdtres de diamdtre (f ig.5.1-30). La matidre blanche
observ6e dans cette tache parait 6tre sous-jacente A
l'ocre rouge et, i la fouille, pr6sentait encore par en-
droits une trame 6voquant une matidre tiss6e. La posi-
tion de la partie ocr6e au sommet de la pro6minence et
un support tiss6 laissent penser que le crAne 6tait coiff6
et que I'ocre colorait le couvre-chef. Des traces prolon-
geaient de part et d'autre I'arc dentaire, rappelant les
branches de la mandibule. Une esquille osseuse, en-
core dpaisse d'environ 2 mm pourrait de par sa position
correspondre au menton. L'6mail des dents de la mA-
choire, probablement la mAchoire inf6rieure, de petite
taille et pr6sentant seulement quatre molaires, inciterait
d conclure au jeune Age de I'inhum6, pour autant que
celui-ci n'6tait pas naturellement d6pourvu de troisid-
mes,rnolaires. La largeur ext6rieure de I'arc dentaire
est de 5,6 cm, la largeur int6rieure de 3,8 cm, la lon-
gueur ext6rieure de 4,7 cm et la longueur int6rieure de
3,8 cm. A hauteur du bassin, une zone oU gris fonc6 et
rougedtre se cotoient 6voque l'ocrage du corps du d6-
funt ou le port d'un v6tement color6. De m6me, la trace
gris-rouge d I'extr6mit6 nord-ouest de la losse s6pul-
crale pourrait rappeler I'emplacement de pieds ocr6s ou
le port de chaussons rouges. Les deux traces rectili-
gnes, gris verdAtre, avec localement une 6paisseur
d'1 cm, conserv6es dans le quadrant ouest, pourraient
situer un membre inf6rieur repli6.

Le grand axe de la fosse s6pulcrale pr6sente un angle
de 59-63'vers I'ouest par rapport au nord magn6tique.
La tdte se trouve au sud-est.

Le mobilier fun6raire permet d'attribuer sans conteste
la s6pulture au Groupe de Blicquy. Huit bracelets de
schiste d un bras et deux de I'autre c6t6 accompagnaient
le d6funt, ainsi qu'un vase pos6 sur le fond de la fosse
et 6cras6 sous le poids du remblai (fig. 5.1 -31 a 5.1-33).
Celui-ci, trois quarts sph6rique surbaiss6 d col prononc6,
non d6cor6, dont la pAte est d6graiss6e a I'os, portait
quatre mamelons perfor6s horizontalement, appliqu6s
d l'6paulement. Une pAte blanc-rouge, vestige du con-
tenant, adh6rait encore A la paroi int6rieure de nom-
breux tessons. Sa composition a r6sist6 jusqu'd ce jour
aux analyses. Comme il arrive fr6quemment dans le
Blicquien, la surface tend i s'exfolier. Les huit brace-
lets 6taient empil6s i plat sur le fond par ordre de taille,
les trois sup6rieurs 6tant plus larges. Les deux der-
niers du dessous 6taient enfonc6s dans la couche grise
du fond. La pile 6tait l6gdrement d6cal6e vers les pieds,
si bien que les bracelets sup6rieurs, en porte-a{aux, se
sont fractur6s lors du tassement du remblai. Les deux
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autres bracelets, particulidrement fins, ont 6t6 r6colt6s
de chant, 6cras6s par le tassement sur le fond de la
fosse. Le plus fort des deux 6tait du c0t6 des pieds. ll
convient de noter que les bracelets sont relativement
proches de la t6te.

l-analyse palynologique d'6chantillons de s6diment de
la couche grise du fond, r6alis6e par le Dr Jean Heim,
du Laboratoire de Palynologie de I'Universit6 catholi-
que de Louvain-la-Neuve (voir ce volume, chap. 5.2)
montre une accumulation de spores de fougdres que
n'explique pas la seule pr6sence d'un environnement
peu bois6 et domin6 par des arbustes ou un milieu 6co-
logique frais. Les profils obtenus pour la fosse d d6tri-
tus Da 89051 montrent une repr6sentation des spores
de fougdre plus faible que dans la tombe blicquienne.
La pauvret6 relative en pollens et la richesse en spores
peut en partie s'expliquer par une courte exposition i la
pluie pollinique, suite par exemple ir un creusement ra-
pidement suivi du rebouchage, ou par une inhumation
effectu6e en automne. De toute fagon, un apport anth-
ropique doit 6tre envisag6, en I'occurrence des fougd-
res monoletes principalement. Un lit de feuilles de fou-

tig.5.l-29 "La petite blicquienne de Darion", 6tude d'artiste.
Travail rAalisd spontan6ment par Carole Dekeijser en 1990,
alors que les considdrations sur la position du corps n'6taient
pas encore abouties et que le |it de fougdres n'avait pas en-
core 6t6 rdvdl6 par la palynologie. Si /es proportions corpo-
relles, qui constituent le sujet de predilection de I'arliste, sont
plausibles, la fosse parait trop spacieuse et Ie vase trop petit.
Crayons de couleur et huile.
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Fig. 5.1-i0 Tombe blicquienne Da 89042 de Darion : Ies traces
de la tdte, en cours de fouille.

gdre pourrait avoir tapiss6 le fond de la fosse s6pul-
crale. La conjugaison des trois hypothdses permet de
concevoir un enterrement rapide, en automne, A une
saison ou le choix de plantes disponibles pour la con-
fection de la litidre fundbre est r6duit.

A la suite de ces 6l6ments et de la description de la
tombe, quelques consid6rations peuvent encore 6tre
6mises quant au d6funt et au rite d'inhumation. Les
traces sur le fond 6voquent une position du corps forte-
ment recroquevill6e, les jambes fl6chies h hauteur de la
poitrine, au sud-ouest, et la t6te en arridre, tourn6e du
m6me c6t6. Le corps devait avoir 6t6 ocr6 ou par6 de
v6tements ocr6s. L'absence des troisidmes molaires,
si elle n'est pas cong6nitale ou taphonomique, indique-
rait que le d6funt serait un adolescent, entre la pubert6
et le d6but de I'Age adulte (Krogman et igcan, 1986:
358-363) et la petite taille de la mAchoire que le sujet
serait f6minin, comme le laisse supposer le port de bra-
celets. Diverses reconstitutions de la position du corps,

ts.t-2e) 421

tig.5.l-i2 Tombe blicquienne Da 89042 de Darion : le groupe
des deux bracelets, en cours de fouille. Vue prise depuis les
pieds de la sdpulture.

en tenant compte des mesures prises sur le terrain, in-
citent i penser que le d6funt devait avoir une stature
proche d'1,5 m. La position des bracelets en deux grou-
pes indique que les bras se trouvaient de part et d'autre
de I'inhum6. Le groupe des huit bracelets a 6t6 retrouv6
en oblique, avec les plus grands au-dessus et du cot6
des pieds. ll y a tout lieu de croire que quand plusieurs
bracelets 6taient port6s, le dernier enfil6 poss6dait un
diamdtre int6rieur 6troit afin de pr6venir la perte de I'en-
semble. Plusieurs hypothdses sont d envisager: les
bracelets ont-ils 6t6 port6s d I'avant-bras, ou plut6t au-
dessus du coude ? Le corps reposait-il sur le dos ou
sur la face ? L inclinaison de l'empilement des huit bra-
celets ainsi que la position haute et vers les pieds des
plus grands permet de supposer que le torse devait 6tre
tourn6 face contre terre, que le bras droit les portant
devait 6tre repli6, main vers le bas, entre la poitrine et
les jambes resserrees sur le corps. La position haute

Fig. 5.1-31 Tombe blicquienne Da 89042 de
Darion : Ia bouteille 6crasde en place et
l'empilement de I bracelets en schiste, en
cours de fouille. Vue prise depuis la tdte
de la sdpulture.
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du coude peut, en effet, 6tre d6duite du fait que c'est un
bracelet large qui somme la s6rie. D'aprds la position
du bracelet large n'9, le coude de I'autre bras repli6
devait pointer vers les pieds. De plus, la faible distance
s6parant le crAne du groupe des deux bracelets induit
qu'ils 6taient aussi port6s A I'avant-bras. Enfin, on
n'oubliera pas que la position du d6funt lors du d6pot ne
correspond pas d celle observee, qui r6sulte des mou-
vements qui ont atfect6 la s6pulture en cours de d6-
composition du corps et des ofirandes organiques ainsi
que du tassement du remblai.

l6tude d'un corpus, certes faible, de 42 s6pultures, a
permis a Val6rie Gombau (1997) de mettre en 6vidence
certains aspects du rituel fun6raire du Groupe de Ville-
neuve-Saint-Germain en Bassin parisien. Nombre de
ces 6l6ments s'ecartent ou poursuivent les tendances
d6cel6es dans le Ruban6 d'Alsace (Arbogast, 1983;
Jeunesse, 1995) et le Ruban6 R6cent du Bassin Pari-
sien (de Labriffe, 1985; 1992).

La majorit6 des exemples du Villeneuve-Saint-Germain
sont des s6pultures d'habitat, ce qui semble 6tre le cas
de celle de Darion. Lorientation est corr6l6e avec celle
de I'habitat que les tombes jouxtent (Gombau, 1997:
68), ce qui accr6dite encore la pr6sence d'une maison
orient6e NO-SE a Darion. Dans I'ensemble, tout indi-
que un comblement rapide en une 6tape d'une fosse de
forme ovale, plus courte et plus large que dans le
Ruban6. En taille, la tombe de Darion s'inscrit aux2/3
de la variabilit6 dimensionnelle enregistr6e pour les fos-
ses du Bassin parisien. Comme dans 2/3 des cas, I'of-
frande c6ramique de Darion a 6t6 d6pos6e au niveau
du crdne, tout en 6tant dissocide du corps. Un tiers des
c6ramiques recueillies en contexte fun6raire Villeneuve-
Saint-Germain consiste en bouteilles, du type de celle
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de Darion, alors que ce type de forme ne d6passe pas
les 17 d 19 % de ce qui est recueilli en contexte d6triti-
que (Hauzeur et Constantin, 1993 : 181; Constantin,
Farruggia et Guichard, 1995 : 28). Les 3/4 des tombes
ruban6es et Villeneuve-Saint-Germain du Bassin pari-
sien sont ocr6es, comme I'est celle de Darion (Allard,
Dubouloz et Hachem, 1997 : 36).

Trois points singularisent cependant I 'exemple du
Secteur blicquien de Darion par rapport aux tendan-
ces pergues plus d I 'ouest. D'abord, la posit ion de
l'inhum6 en procubitus ventral, soit face contre terre
et jambes f l6chies lat6ralement, ne trouve de corres-
pondant que dans les exemples quali f i6s d'anecdoti-
ques de Jablines - La Pente de Croupeton et de Vil-
leneuve-la-Guyard (Bostyn et al.,  1991; Prestreau,
1992;  Gombau,  1997:  68) .  Quelques rares exem-
ples d'une tel le posit ion sont attest6s en contexte
ruban6 au travers de l 'Europe (Jeunesse, 1997 : 65-
67). Ensuite, les objets de parure, et part icul iere-
ment les bracelets, constituent la seconde cat6gorie
de mobil ier fun6raire avec la c6ramique. Alors que
13 s6puf tures sur 42 en ont l ivr6, total isant une ving-
taine de bracelets, la tombe de Darion en contenait
10 d el le seule. Cette r ichesse 6tait peut-Otre rare,
sans 6tre exceptionnelle : les 10 bracelets trouv6s
en prospection ir Echilleuses provenaient-ils vraiment
d'un d6pOt ou plutOt d'une s6pulture 6ventr6e par les
labours (Auxiette, 1989 : 62; Simonin , 1987; Simonin,
1996 : 34-35) ? Enfin, et ceci explique probablement
cela, la "petite bl icquienne" de Darion est excentri-
que d'un point de vue g6ographique par rapport au
corpus de comparaison, avec sa posit ion aux mar-
ges orientales de I 'extension du Groupe de Blicquy /
Vil leneuve-Saint-Germain, dans une zone d'exploi-
tat ion du schiste (voir ce volume, chap. 5.4).

Fig. 5.1-33 Tombe blicquienne Da
89042 de Daion : I'empilement de
8 bracelets, en cours de fouille.
Vue z6nithale.
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5.1.5 - Le nolilrielorchilologique dusecteur blicquien

5.1.5.1 - tindustriedeilex

5J.5.1.1 - Critique de I'honoginiitd de lo sirie 6tudi6e

En raison de l'dpaisseur des colluvions sur le Secleur
blicguien,les ramassages de surface n'ont pas 6t6 pris
en considdration, ni m6me d6compt6s.

1.446 artefacts en matidres siliceuses, pesant 9.078 g,
ont 6t6 r6colt6s pour la majeure partie dans les structu-
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res en creux, mais aussi i l'aplomb de celles-ci lors du
d6capage ou dans le comblement final (tabl. 5.1-4 A 5.1-
8). Le d6p6t Da 89039 6voque m6me un rassemble-
ment d'objets abandonnds en surface.

ll faut noter quelques pidces avec des traces de char-
rue, r6colt6es uniquement dans l'humus et la partie
sommitale des colluvions. Afin de garantir I'homog6-
n6it6 de I'assemblage arch6ologique, une attention ac-
crue a 6t6 accord6e aux problOmes de m6lange, en dis-
tinguant le mat6riel issu des parties inf6rieures du rem-
plissage des fosses de celui provenant du comblement
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Toht.5.t4 Darion - Secteur blicquien, strucfuras Da 89037 : inventaire du matdriel en silex, par type d'aftefact, par matidre et par
fosse. La alonne de gauche donne le nombre de piices, celle de droite leur poids en g.
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final et du colluvionnement, comme de celui retrouvd
hors contexte stratigraphique dans les d6blais de la pelle
d c6bles. Ces d6blais dtaient bien localis6s et il a 6t6
possible de les rattacher A leur structure d'origine, sauf

ls Blicqu'nns dons h poynge: le Srteur bkquien de Dornu

dans un cas (Da 89048). En cons6quence, les d6comp
tes ont 6t6 rdalis6s par ensemble de valeur critique diff#
rente - colluvions, d6blais, comblementfinal, remplissage -
et les meilleurs contextes ont 6t6 somm6s dans un ta-

Do 89038

D6chels primoires (l 5 < < 63 mml

D6cheti secondoires {l 5 < < 63 mml
(ossons ef d6(heb < l5 mm

Ioloux pour les d6chets non lominoites

Pourcenloge por moliire sur le btol 83,3 58,8 16,7 41,2

Silex Grk tin

n g

| $ler0rhtin
I n g

Grottok ur 6dol 1 2 7

Frogmonl proximol de lome 1 0,4

D6rhets primoires (l 5 < < 63 mml

D6chets serondoires (15 < < 63 mml
(ossonsetd&hels < l5 mm

lotoux pour les oufils

Toloux pour les lomes

Toloux pur les outru d6cheb

Ioloux por nombre / por poids

Pour(entogo por moliire sr le tolal 87,5 72,1

Silex Gr'rs tin
n g

Do 89042

Dkhets serondoirss (l 5 < < 63 mm) 1 3
Toloux por nombre / por poids 1  3 i

Do 89045 $lex Gris tin
n 0

$lsr Grk Grenu
n g

Silex Grk Grsnu
n g

$lex 6rk Gronu
n g

$lex 6ris Grenu
n g

Silex ftfdru-hit
n !

Silex (of6-ouloit

n g

Silex (of6oloil

n g

Sihx ftf6-ou-loit
n g

Silex de Glhin

I g

Siler de Glhin
n g

Silex de Glhin

n g

$lex de Glhin

I 0

12,5 27,9

Tolol por type

n g

6 359

3 1 7

3 3

12 379

100,0 100,0

Iohlpr lpo
n g
1 2 7
1 0
1 6
2 1 4
3 1

100,0 100,0

Iobl porfyp

n g

1 3
1 3

lotol por type

n g

1 2 7
1 0
6 2 1
8 4 9

Denlkul6 wr 6dot 1 2 8
(ossons et d&helr < l5 mm 1 0
Totoux pour la odik

Ioloux pur les ddchb non lominoirer

Ioloux por nombre/por pidr

Pourcenhge por moliire sur lo lolol 100,0 100,0 100,0 100,0

Iohl. 5.1-5 Darion - Secteur blicquien, structures Da 89038, 39,40, 42 et 45 : inventaire du matAriel en silex, partype d'artefact,
par matidre et par fosse. La colonne de gauche donne le nombre de piCces, celle de droite leur poids en g.

1 2 8
1 0
2 2 9

Do 89039 Silox Grh lin

n g

$lsx Gris Grenu
n g

$lex (ofiooloit

n g

$lex de Glhin

n g

Astrc
n s

lr0lis
n s

lold por typc

n g

fdot enroch6 1 9 1 I

Slor brut

llud6us d idob

Ddcheh primoires (l 5 < < 63 mml

D6cheb secondoires (l 5 < < 63 mm)
(oslonselddrheB < l5 mm

3
4

25
30
4

1 799

1 1

1 8 8

2 1 8
2 ' , !

1 799

1 8 8

3 2 5

6 ,18

7 6

Toloux pour lei outils

Toloux pour lel ddrheb non lominoires

Totoux por nombre / pr poids

1 9

1 1  5 9

12 68

2
2

800
800

5 107

5 107

1 9

18 966

19 975

Pour(enlogs por moliire sur le lolol 63,2 7.0 10,5 82,1 26,3 1 1 , 0 100,0 100,0
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bleau de d6compte A part, utilis6 de pr6f6rence pour les
comparaisons (tabl. 5. 1 -9). L'6chantillon statistique s'en
trouve r6duit A 887 artefacts pesant 3.688 g, m6me si
I'ensemble du mat6riel a 6t6 6tudi6. Dans cet ordre

ls.1 -331 42s

d'id6es, les pidces illustr6es sont accompagn6es de I'in-
dication du complexe stratigraphique oU elles ont 6td 16-
colt6es. Dans I'ensemble, cependant, les proportions
entre diff6rentes cat6gories d'artefacts sont sensiblement

Do 89il4

frogmenl d'oulil sur 6dol ou 6dol retouch6

tdd ufilisd

lrogmenl de perruleur

frogmenl proximol de lome

frogment misiol de lome

llud6us d 6dols

Flonr

D6defs primoircs (15 < < 63 mml

D6chets secondokes (15 < < 63 mm)
(ossons el d6clreh < l5 mm

Silex Gris tin
n 9

Silex Gris Grenu
n g

Silex (o{6-ou-loil

n g

Silex de Gllrin

n g

Aufies Bd16r Iotol por type

n g

1

1

2

1
2

1

4

6

34

6

34

1

1

1 0

35

83

1

2

8

37

39

6

1 8

67

91

1

4

48

53

I

2

u
q

8 8 5
17 103
40 16

1 ' '

4

3
1

1 7

1

o

o

.tc

1 4

39

I

94

143

32

Iolour pour les oulils

Toloux pour les lomes

Ioloux pur les oukes d6cheb

Ioloux por nombre / por poids

4 4 4

6 2 1

66 242

76 308

7

7

3
3

s 5 0
10 39
130 316
145 405

Pourcentoge por molidre sur lo lolol 52,4 76,0 36,6 22,4 0,6 100,0 100,0

Do 8904/ j Silex Grk tin

Gtltd,,t,6,lrt 
-_l-+-+

!

Pergok enlier 1 3

Armofure

Troncolwe 1 I

tome ri relouche morginole I
fiqmenl d'outil sur fulot ou 6dot relowh6 

' 
7 86

lome ulifis6e 3 20

Denlkuli sur fuhl 1 1 8

fike rquill6e 4 68

klol oncorh6 1 9

Por(uleur sur oulro rupport 1 1 45

fiogmentdeprcuteur 2 62

Dhers, omposiles, elr

Silsx Grk Grenu

n U

1 9

3 4 9

1 6 6

Silsx (ol6-ouloit

n 0

1

1

2

Silex de Glhin

sn

Aulres
n s

1

1

3

I

n

Br0les

s n

Tolol por lype

s
3 5 4
'l

1

1

1

9

I

8 8 9

7 7 1

1  1 8

5 134

1 145

2 6 2

3
2
I

9

lome i cr6ls

loms enlidro 1 8

Frogment proximol de hme i s 21

trogmenl m6dol de lome i 3 7

trolmeildistoldelome | 1 5

' t 4

1 2
3 8
3 '17

3 2

t 6

1 4

2 9

6 2 9

7 3 1

4 7

5 260
20 278
1 4 2

32 210
41 26

l{ud6us d 6dols

D6clnls primoiros (15 < < 63 mml

D&hets sermdohes {> 63 mm)

D6cheb seondoirss (l 5 < < 63 mm)
(ossons el d6chels < | 5 mm

1 8 0

1 1 2

12  31
2 1 3 1

c1

1 0

5 't37

4 2 2
8 5

339
426
42
269
34

6
26
1

49
55

Tofoux pour hs oufik | 
24 473

Totoux pour les lomos i 8 40

Tolour pour les oulres dirheh i 99 81 6

Totoux por nombre / por poids | 1 31 1 329

5 124
11  33
16 't23

32 281

32

3
5

1

c

5
5

1

I

2 1 3

1 0
3  1 3

1 6

17 144

18 ',t70

33 613
20 80
137  1110
190 1802

Pouronloge gor mctiire rur le lotal I 68,9 73,7 16,8  15 ,6 2,6 0,3 0,5 0,3 1,6  0 ,7 9,5 9,4 100,0 100,0

Iobl. 5.t -6 Darion - Secteur blicquien, structures Da 89044 et 47 : inventaire du matdriel en silex, par tyry d'artefact, par matidre
et par fosse. La colonne de gauche donne le nombre de pidces, celle de droite leur poids en g.

I

9

4 ,86,2
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Grotloir sur fuhl

Surin

Lome u'lilisde

Donftul6 sur 6rht

Pidce equillio

hismolique

lludios d toloh

D6rheh primohes (l 5 < < 63 mm)

Dedeb $ondoires {l5 < < 63 mm)

Coslomeld6rheh<l5mm

Tolour gour los outih

Totoux pour lu dichb non lominoires

Iotour por nombre / por poids

Do 89050

il"hrtr **d.""lt 5 . . 63 r*l
Toloux por

Do 89052

D6rhets primoires (l 5 < < 63 mml

D6rhets secondoires {l 5 < < 63 mm}

fts:onseldicheb < l5 mm

Iotoux por nombre / por poids

Pourcentoge pr moliire sur le lotol

toudllo retouch6s
Tobhns
l)6ther primokes (l 5 < < 63 mm)
Dfuhets secondoira (15 < < 63 mml
(ossom sl d&heh < l5 mm

Les Blkquhns dons h poynge; /e Secteur blicquien de Oorbn

1 2 8
' t 9

$ler Grh fin

n g

Silex Gri: Grenu
n g

7

139

146
30
175

Silex Ork Grenu
n 9

$lex Gris Grenu

n 0

16,7 41,2

$lox Gris Grenu

n g

$lox (ofdru-loit

n g

Silex (of6-ouloit

n g

Silex (of6ou-loit i
n g L

Silex de Glhin

n g

Silex de Glhin

n g

$lex de Glhin

n g

8r0l6s

Iolol pr lype

n g
't 28
1 9
2 2 4

2 166

2 209

1 9 1

1 117

7  1 1 5

9 8 3

1 0  7

Tolol por type

n g

Iolol por lype

n g

6 359
3 1 7
3 3
12 379

100,0 100,0

Tohlpr lpe
n g

1 8

1 4

1 1 4

2 1

1
2
1
1

7
A

5
6

1 9

28
209
91
117

1 1 5

56

4

365
293
658

27
a

e

5

l zs

s 527
27 323
36 850

1 7

1 7

2,02,8

2
6

1 0
Pourrenloge por motiirs sur le lolol i 6e,4 77,4 27,8 20,6

$ler Gris tin
n g

$lex Grh tin
n g
5  210
2 1 0
3 3

83,3 58,8

Silex Gds fin

n g

Aulres

Aulre5 8dl6s
g i n g

Sihx (of6-su-kit

n g
$lox ds Glhin
n g

Iolour pour h

Iohux pur los dddrefs non hminoires

Totoux por nombre / por polls

hurconhgo por moliire sur h lotol 33,3 43,2 33,3 33,5 33,3 23,2 100,0 100,0

Tobl. 5.1-7 Daion - Secteur blicquien, structures Da 89048, 50, 51 , 52 et 53 : inventaire du matAriel en silex, par type d'artefact,
par mailere et par fosse. La colonne de gauche donne le nombre de piices, celle de droite leur poids en g.

1 7

5 2 7

6 3 4

Do 89051 Silex Gris tin

n s
$lex Grh Grenu

n s
$lex ftf6-ouloil

n s
Silex de Glhin

n s
Aulrss 8r0l6s

n g n g
Iolol por lypo

n s
lrogmenl d'outil sur 6dol ou 6clol relouch6

lome utilisie

1 26
5

I

1

26
5

D6cheb primoires (15 < < 63 mm)

Ddrheb secondoires (l 5 < < 63 mm)
(ossons ef d6chels < l5 mm

1

c

5

6
1 3
a
I 6 4 1 0

I

t

t 4

1 4
I

1

2 1 9

6 1 4

1 6  6
Toloux pour les outik
Tolour pour les d6rhels non lominokes
Toleux por nombre / por pokls

't 26
11  20
12 46

1

6

7

5

4

I

1

1 0
6 '15

6  1 5

z

24
26

32
39
71

Pourcenloge por molidre sur h lolol 46,2 65,3 26,9 12,7 3,8 0,6 23,1 21,4 100,0 100,0
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les m6mes, que I'on travaille sur toutes les d6couvertes
attribuables d des structures blicquiennes ou sur l'6chan-
tillon r6duit. Tout juste faut-il remarquer une importante
proportion de pidces alt6r6es par le feu dans les niveaux
les plus proches de la surface ainsique quelques blocs
de mat6riaux grossiers dans les colluvions. Suite A ces
consid6rations, I'expos6 privil6gie les valeurs en pour-
cent par rapport au nombre d'individus.

5.1.5.1.2 - Sur le plon des molidres premiires

Le mat6riel d6tritique du Secteur blicquien de Darion
atteste la mise en €uvre d'un 6ventail assez large de
matidres premidres siliceuses, tant locales, 169ionales
qu'exogdnes. La vari6t6 se manifeste non seulement
dans le choix de plusieurs sources lithologiques diff6-
rentes mais aussi par la s6lection i c0t6 d'une matidre
premidre d'excellente qualit6, de blocs roul6s, patin6s,
g6lifract6s, voire m6me de blocs de matidre premidre
grossidre. Ont 6t6 retrouv6s dans les fosses jusqu'd de
petits blocs aux surfaces corticales tourment6es, d peine
test6s et imm6diatement rejet6s.

Sept vari6t6s de silex ont 6t6 distingu6es, dont deux
vari6t6s locales, habituellement repr6sent6es en mOme
temps dans les s6ries danubiennes de la r6gion, qui ont
permis la production de prds de 93 % de I'industrie lithi-
que du site retrouv6e en fosse.

Le silex gris clair A grain fin de Hesbaye, assimilable au
Hellgrauer "Belgischer" ou Belgian grey lightd6tini pour
la Rh6nanie (e.a. L6hr, Zimmermann et Hahn, 1977:
154), est pr6sent en diff6rentes vari6t6s lithologiques,
d'un gris clair sec A un gris plus brillant et plus fonc6,
avec cortex crayeux frais ou cortex d6lav6. Une mino-
rit6 assez cons6quente de pidces en silex de Hesbaye
gris clair, sec, pr6sente des ar6tes blanchAtres, un voile
beige ou une patine brune, ce qui doit probablement
6tre li6 A un enfouissement en milieu mal drain6. Un
ph6nomdne semblable a 6t6 not6 pour le mat6riel en
silex des fosses du village fossoy6 ruban6 de Darion
les plus proches du fond de vall6e.

Le silex gris grenu, mat, dont I'arch6type est le silex
d'Orp, en Brabant, oU existent d'importantes minidres
du N6olithique moyen, est majoritaire dans les fosses
ruban6es au nord de la zone d'implantation de ce groupe
en Hesbaye, ce qui refl6terait des disponibilit6s locales
(Cahen, Caspar et Otte, 1986 : 18-19). ll se pr6sente
dans fe Secteur blicgur'en sous deux vari6t6s au moins.
Une, gris fonc6, i reflets bruns, avec un cortex lav6 et
des zonations sous-corticale paralldles plus fonc6es,
montre des plans de clivage naturels patin6s en plus
fonc6 et des inclusions de petits coquillages en zone
corticale (fig. 5.1-36:1). Un vari6t6 plus claire, avec ou
sans zones paralldles fonc6es, correspond de plus prds
au type exploit6 A Orp. Un petit nombre d'individus en
ce silex s'est laiss6 patin6 et montre aussi des reflets
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rouille. Les limites entre les diff6rentes vari6t6s de
silex gris grenu repr6sent6es ne sont pas nettes; en
cons6quence, les tableaux de d6compte de I'industrie
lithique n'en tiennent pas compte.

Quelques pidces, dont un burin double (f ig.5.1-45:2),
ont 6t6 r6alis6es dans des silex gris clair d grain fin,
brillants, l6gdrement translucides, dont une vari6t6 p16-
sente un cortex noir et une autre un cortex us6, fonc6
et verddtre, qui se rencontre parmi les silex des po-
ches de dissolution du Land6nien. Ces vari6t6s peu
repr6sent6es sur le site, diff6rent l6gdrement du silex
gris A grain fin de Hesbaye qui est plus mat, avec le-
quel ils pourraient 6tre confondus. ll doit s'agir de sour-
ces d'approvisionnement 169ionales plus 6loign6es et
plus ponctuelles.

Fig. 5.1-34 Echantitlons caractdristiques des vari6t6s de silex
caf6-aulait (a) et chocolat (b), repr6sentAes sur /e Secteur
blicquien de Darion, et assimil6es d du silex tertiaire du
Baftonien du Bassin parisien, tel qu'il s'en trouve A Romigny-
Lh6ry. Pidces dessrndes fig. 5.1-36:7 et 5.1-38:8. Clich6 Th.
Hubin.
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Un silex d'un ton gris souris ou gris 6l6phant - uni, zon6
ou parcouru de train6es plus claires et difiuses - a 6t6
d6crit sous le nom de silex de Ghlin (Hubert, 1970 : i7-
21 ; 1981 : 146). Ce silex a un aspect mat et gras; il est
doux au toucher sans 6tre lisse, ce que certains auteurs
qualifient de savonneux. ll se prdsente en tablettes A
cro0te blanche ou beige, parfois soulign6e d'un liser6

Les Blicqu'nns dons h poysoge: /e Secleur blkquien de Oorion

noir et est bien attest6 arch6ologiquement sur les sites
blicquiens du Hainaut, au point que certains parlent de
silex blicquien. ll n'a cependant jamais 6t6 observ6
g6ologiquement rn situ. ll a 6t6 rencontr6 pour la pre-
midre fois dans un contexte de remplissage de puits de
mine dans le jardin du Temple, rue du Temple ir Ghlin,
lors du creusement de fondations (Hubert, comm. pers.).

Do 89 : lolol g6n6rol Silex Gris Fin Silex Gris Grenu Aukes 
i

n g
Iotol por type

8 4 8

1 3  1 9 6

1 3

1 2

2 8

5 2 0

4 3 9

4 3 9
1 1

1 1  5 3
zc  Jbc

1 2  1 2 7

12 579

19 846

1 7

5 134

1 9 1

2 7 4

4 485

17 287

1 9

8r0l6s
n g

Orotloir sur lome

Grotloir sur 6dal

Pergoir enfier

ArmolurB

Fourille relouch6e

Ilomolule

lme d retourhe morginole

Burin

ftute de burin

Frogmenl d'outil lur lome

fiogment d'oufil sur 6dot ou 6dot retouch6
lome ufilisde

tdot ufilisd

Denlirul6 sur 6dot

frdre esquill6e

lome emorh6e

Edol encod6

hhmolique

lodoir

i n 0

1 7

I  1 3  1 9 6

:
1 1
' t l

1 3

1

2

1

7
A e

en

4

o

z,t

1 1

1 7

I

1

z

e

1 6

39

40
qqA

20

441

7 1 7

7

134
o l

74
334
273

20
104
130
66
30
68
1 2

I

6

76

139

129

1 4

1 8

81
etr

z

1

1

'I

z

Perculeul sur ouhe supporl

Frogmenl de perculeur

Divers, composilel ek

lome d s6le

lome enfidre

frogmenl proximol de lome

frogmenf mdsiol de lome

[rogmenf dhhl de lome

hile

trite de a6le

llor brut

llud6us d 6dots

Tobletle

fhnr

D6theb primoires (> 63 mm)
D6rhh primohes (15 < < 63 mm)
D6rhets serondoires (> 63 mml
D6chefs serondokes (l 5 < < 63 mm)
ftssonr el d6cheb < 15 mm

1 5 1
1 4

1 9
e

1 6

28

1 5

I

4

1

2
3
1 8
1 0
J

33
1 7

z

z

1

1 z

1 6

1 8

6

Reo

3  1 6

6 4 7

1 1  1 0 5 8

34

137

268

147

39

68

1 2

1124

1 368

1 6

26

467

3778

42

2380

383

o

21
'I

21
53
5Z

I J

4

1

5

2 1

z

198

I

eAe

775

z

1 7

1
I

164
I

248

5 1 5

207 I
1125 )

I

e

1

4
1 0
162

79

164

8

277

52

1 5 4

28

982

1 164

I

I I

467
3044
42

1 597
258

1 7

65

146

260

.tcJ

oc

5

1 1

7

1 4

z4

72

2 144

4 3

44

99
Ioloux pour les outik
Iotoux pour les lomes

Ioloux pour les outres d6cheb
Ioloux por nombre / por poids

Pourcenloge por moliire sur le lolol 68,9 72,6 1 ' '  A 9,8
I 20 1121 j 176
T  . -  T *

154 3468

f o t  t u 3

1370 9583

1655 13756
n e n e i 1P  8J  I  1os 8,5 100,0 100,0

lobl. 5-I-8 Darion - Secteur blicquien : inventaire gdndrat du mat*riet en silex, par type d'artefact et par matidre, pour toutes les
structures. La colonne de gauche donne le nombre de pidces, celle de droite leur poids en g.

38

5

+o

37
50
7
94
0,7

113 2794 i 23 429
76 429 ) 36 151

952 6764 | 230 767

1141 9988 i 289 1347
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Fr. Hubert (1981 : 146) pense qu'il pourrait avoir fait I'ob-
jet d'une exploitation dans les minidres de Ghlin-lez-
Mons. Si le gite du silex dit de Ghlin n'est d ce jour
toujours pas pr6cis6, il semble bien que cette matidre
soit hennuydre au vu de son aire de r6partition arch6o-
logique. Une vingtaine de kilomdtres seulement s6pare
Ghlin des villages ruban6s et blicquiens des sources de
la Dendre oir ce silex a 6t6 largement utilis6.

Dans l'6tat des connaissances, le silex de Ghlin ne se-
rait pas attest6 en contexte Villeneuve-Saint-Germain
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(Fr. Bostyn, comm. pers.). En Bass6e, comme dans la
basse vall6e de l'Yonne, un silex particulier A grain trds
fin, gris fonc6 A gris-jaune 6voquerait le silex dit de Ghlin
(Augereau, 1994:29). l l  repr6sente entre un dixidme
et un quart des restes et des produits de la taille lami-
naire sur quatre sites du Villeneuve-Saint-Germain de
cette r6gion (Augereau, 1994: 208-209). Le secteur
sud d'un cinquidme site, Barbey - Le Chemin de Mon-
tereau, avec prds de la moiti6 des t6moins et toutes les
6tapes de la chaine op6ratoire attest6es, aurait 6t6 le
cadre d'un d6bitage intensif de ce silex A grain fin (Auge-
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reau, 1994 :259-2621. Bien qu'aucun afileurement n'ait
encore 6t6 d6cel6, I'origine r6gionale du silex i grain fin
attest6 sur des sites du N6olithique ancien de Bassde
et d'Yonne demeure I'hypothdse la plus probable, dans
la mesure ou il a 6t6 d6bitd sur un proche site magdal6-
nien (Augereau, 1994:29). Ce si lex et le si lex dit de
Ghlin possddent des aires distinctes de r6partition en
contexte arch6ologique, et leur ressemblance serait
trompeuse. Ajoutons que des artefacts en silex de Ghlin
ont r6cemment 6t6 mis en 6vidence par Pierre Allard
(comm. orale) sur un site Villeneuve-Saint-Germain des
Ardennes frangaises, dans le Ddpartement de la Meuse.
Cette d6couverte, dont il est encore trop t6t pour mesu-
rer toute I'importance, pourrait 6ventuellement indiquer
que les produits en silex de Ghlin n'ont pas ou ont peu
p6n6tr6 le Bassin parisien, mais qu'ils se seraient con-
tent6s au mieux de glisser sur les marges du monde
Villeneuve-Saint-Germain vers le sud, vers la Champa-
gne dont le peuplement est pr6coce et particulier. En
terme de liaisons g6n6tiques entre groupes, s'agit-il de
la manifestation d'une attache, pas n6cessairement ex-
clusive, du Groupe de Blicquy avec une zone d'origine
dans le Vil leneuve-Saint-Germain ? L' intrusion du
Blicquien en Hainaut s'est-elle faite suite i une descente
de la Meuse depuis les Ardennes, voire la Champagne,
plut6t qu'au d6part de I'Oise ou d'une autre zone occi-
dentale ? Pure conjecture ? Un bilan sur le Groupe de
Blicquy /Villeneuve-Saint-Germain et un 6tat documen-
taire sur le post-Ruban6 en Champagne-Ardennes de-
vrait nous 6clairer.

Le silex de Ghlin est repr6sent6 sur le Secteur blicquien
de Darion par 4 pidces seulement, soit moins d'un demi
pour-cent de la masse d6bit6e. ll s'agit tant de la va-
ri6t6 gris souris que de celle zon6e et plus fonc6e, ce
qui n'est pas 6tonnant, vu la variabilit6 de cette matidre
premidre et du fait qu'il s'agit exclusivement de t6moins
de produits laminaires import6s. Des traces de raclage
du cortex ont 6t6 observ6esl.

Dans le cadre des matidres premidres hennuydres, quel-
ques artefacts sont d noter en silex dit d'Obourg, gris
trds fonc6 A noir translucide, au cortex fin, couleur crdme
et relativement frais.

Plusieurs pidces, essentiellement des produits finis ou
semi-finis, ont 6t6 r6alis6es en un silex parfois caf6-au-
lait, parfois chocolat (fig.5.1-3a). La litt6rature sur le
Groupe de Blicquy parle de silex de Baudour, en Hai-
naut. Fr. Hubert d6crit sous cette appellation un silex
beige mastic, travers6 de veines paralldles plus fonc6es,
parfois dans le ton du chocolat au lait, avec sur certains
6chantillons des taches plus claires (Hubert, 1981). Son
cortex est beige clair A brun. Le grain est fin et la ma-
tidre trds douce au toucher. Cette vari6t6 de mat6riau
aurait 6t6 rencontr6e en carridre et semblerait en con-
s6quence provenir de Douvrain, commune de Baudour
prds de Mons (Hubert, 1970; Hubert, 1980; Cahen et
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van Berg, 1979; Cahen, Caspar et Otte 1986 : 59).

Nous devons au regrett6 Michel Plateaux de pouvoir
actuellement attribuer cette roche siliceuse au silex ter-
tiaire du Bassin parisien. Par 6crit, ce chercheur n'avait
qu'6voqu6 ses recherches sur les mat6riaux siliceux mis
en @uvre au cours du N6olithique ancien dans la vall6e
de I'Aisne. Pour les diffdrents groupes culturels 6tu-
di6s, il a distingu6 les productions en silex tertiaire de
celles en d'autres matidres siliceuses et a propos6 I'hy-
pothdse d'un processus d'6change A longue distance
de ce type de mat6riau, sans d6crire les vari6t6s locali-
s6es (Plateau, 1990 a et b; 1991; 1993). ll avait eu
I'occasion d'6chantillonner et de communiquer autour
de lui le r6sultat de ses prospections et d'emmener des
colldgues sur des lieux de gisement (A. Zimmermann et
H. Lohr, comm. pers.), qui ont eux-m6mes r6percut6
cette information (N. M. A. Arts, in Willems, 1986 :210-
215). La confrontation des pidces du Secfeur blicquien
de Darion avec les 6chanti l lons de la l i thothdque
d'H. Lbhr et de celle du Centre de Recherche Arch6olo-
gique de Soissons, puis un examen sur deux gites ont
achev6 de lever les doutes concernant I'attribution du
silex caf6-au-lait2.

Le silex caf6-au-lait comme le silex chocolat provien-
draient en fait des 6tages du Bartonien du Tertiaire du
Bassin parisien, qui sont pr6sents et affleurent sur plus
de 100 km d'est en ouest dans une grande aire circons-
crite entre l'Oise et la Marne (Bostyn, 1994 :52,65-70).
Les roches siliceuses de cet 6tage possddent une
grande variabilit6 d'aspect. Ainsi, ne peut-on assimiler
le silex des minidres de Jablines (Bostyn et Lanchon
dir., 1992), celui affleurant A la Grande Fontaine, prbs
de Cond6-en-Brie, tous deux ir grain plus grossier et
sans zonation r6gulidre, et celui qu'on peut r6colter au

Gris Fin
de Hesbaye

80,6 %

tig. 5.1-35 Darion-Secteur blicquien : I'approvisionnement en
matidres premidres siliceuses. Pourcentages 6tablis sur base
du Wids de matiCre mise en @uvre.
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lieu-dit Montagne de Lh6ry, entre Romigny et Lh6ry, prds
de Ville-en-Tardenois (Reims, Marne)' La litt6rature
mentionne de longue date I'existence de gisements mi-
niers attribu6s au N6olithique r6cent sur les m6mes af-
fleurements de Romigny-Lh6ry (Lacroix, 1956; Parent,
1 971 : 209-212, 225-229).

Le silex de Romigny-Lh6ry, selon l'appellation de R' Pa-
rent et de N. M. A. Arts (in Willems, 1986 : 213-214) qui
l'illustrent, se pr6sente sous forme tabulaire. ll se ren-
contre le plus souvent de couleur crdme A caf6-au-lait,
plus ou moins r6gulidrement zon6 ou (ruban6), nua-
geux, ou irr6gulier, localement trds fossilifdre d proxi-
mit6 du cortex. A c@ur, quand la plaque est suffisam-
ment 6paisse, il est brun fonc6. La transition d'un ton A
I'autre peut alors 6tre franche donnant des produits bi-
garr6s. ll est trds silicifi6, brillant et pr6sente un cortex
crayeux ir indur6 plus ou moins 6pais. ll est fr6quem-
ment interrompu par de fines lignes d'anciennes fractu-
res resilicifi6es. La couleur du silex de Romigny-Lhery
se laisse patiner profond6ment jusqu'i devenir compld-
tement blanc crdme et est donc ditficile A identifier dans
les r6coltes de surface, A moins qu'on ne puisse encore
deviner ses zonations. Son grain trds fin et I'allonge-
ment des plaques en autorise un d6bitage laminaire
soign6, dans le sens de la zonation. Le fait que la ma-
tidre premidre se pr6sente naturellement en plaques
simplifie sa mise en @uvre en all6geant l'6pannelage et
la mise en forme du nucl6us.

Les vari6t6s de silex bartonien observ6es d Romigny-
Lh6ry - Montagne de Lhery sont parfaitement compati-
bles avec la majorit6 de celles pr6sentes dans le mat6-
riel arch6ologique blicquien, notamment de Darion, ce
qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres affleure-
ments comparables qui seraient encore d localiser, ou
qu'il n'y ait qu'une source repr6sent6e dans I'assem-
blage 6tudi6. Le silex de Romigny-Lhery pdse pour prds
d'un pour-cent de I'approvisionnement siliceux du Sec-
teur blicquien. ll s'agit cependant dans les deux tiers
des cas de d6chets issus de la retouche ou de la
reconfiguration de lames ou d'outils cass6s sur lame.
Le nombre de supports laminaires ou d'outils apport6s
sur le site parait avoir 6t6 le m6me pour le silex caf6-au-
lait que pour le silex de Ghlin.

tohl. 5.1-10 Inventaire des pidces
cofticales, par matidre, d l'exceP-
tion des silex de Ghlin et caf6-au'
lait, et par type de cortex.
Dont, entre parenthdses, un cer-
tain nombre de pidces gdlifractdes
ou patinaes avant dabitage. SGH
: silex gris A grain fin de HesbaYe;
SGG : silex gis grenu de HesbaYe.

(onex blonr, non lessiv6
(orlex blonc, le:sivd
(orlex gris, lov6

brlex noir, non croyeux
(orlex brun, non croyeux
(oilex rose, croyeux
(orlex dur non ctoyeux
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La r6partition 96o9raphique d'artefacts r6alis6s en silex
de Romigny-Lhery et retrouv6s en contexte n6olithique
ancien a 6t6 peu 6tudi6e et m6riterait de l'6tre' Des
pidces en cette matidre sont par exemple attest6es sur
diff6rents sites du Ruban6 de la Moselle entre Metz et
Tr6ves. Bien que rares, ces pidces sont plus significati-
ves que d'autres en mat6riaux d'origine mal d6finie,
comme le type "T6tange", tant6t consid6r6 comme ori-
ginaire de Champagne, tant6t comme local, et t6moi-
gnent soit de contacts entre les Ruban6s de la Moselle
et des populations 6tablies sur les bords de I'Aisne, de
I'Oise et de la Marne, soit d'une fr6quentation pouss6e
du Bassin parisien.

Une lame A troncature abrupte oblique en base, avec
des retouches et esquillements marginaux (fig. 5.1-37:1),
ainsi que quelques petits 6clats de retouche ont 6t6 r6a-
lis6s au d6triment d'un silex jaune beige, d'aspect ci-
reux et trds doux au toucher, qui est d'origine ind6termi-
n6e, mais probablement exogdne. L aspect de ce silex
6voque les "babeluttesD, ces caramels caract6ristiques
de la r6gion d'Ypres et de Furnes. ll est A noter que
I'outil r6alis6 en cette matidre a 6t6 trouv6 au moment
du d6gagement de la fosse Da 89037, haut dans les
colluvions et qu'il pr6sente plusieurs traces de rouille,
indice de contacts avec un soc de charrue'

La proportion des diff6rentes matidres premidres utili-
s6es puis rejet6es dans les fosses du Secteur blicquien
de Darion varie, comme c'est la rdgle sur de nombreux
sites pr6historiques, plus ou moins en fonction de l'6loi-
gnement de la source d'approvisionnement. Ainsi les
silex locaux, A grain fin ou grenu, correspondent i plus
de neuf dixidmes de la masse des mat6riaux mis en
@uvre (fig.5.1-35). Parmi les vari6t6s iocales, le silex
gris clair ir grain fin, dont on peut se procurer de bons
blocs de matidre premidre dans I'environnement imm6-
diat du site, vient en t6te avec 80,6 7o, puis le silex gris
grenu avec 12"/", qui affleure plus au nord et au nord-
est du site, enfin, pour m6moire, des silex gris fonc6 A
grain fonc6, dont les plages corticales quand elles sont
pr6sentes trahissent I'origine land6nienne. Si on s'en
tient aux artefacts dont la position stratigraphique ne
permet aucun doute, 219 outils et lames ou fragments
de lame en silex local ont 6t6 recueillis pour 20 en vari6-
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t6s exogdnes. Les silex exogdnes comptent pour moins
de 2"/" de I'ensemble du d6bitage. Le solde, 5,5 o/o

correspond A des individus br0l6s, dont la matidre pre-
midre n'a pu 6tre d6termin6e. Les rares t6moins
hennuyers et le silex de Ghlin, pour autant qu'on puisse
pr6sumer de son origine, pdsent moins d'1 % soit pas
plus que les silex tertiaires du Bartonien du Bassin pari-
sien, type Romigny-L6hry ou apparent6.

Derridre l'homog6n6it6 ostensible d'un d6bitage princi-
palement r6alis6 au d6triment des grandes vari6t6s lo-
cales de matidre premidre, se marque une importante
h6t6rog6n6it6 lithologique li6e A un approvisionnement
irr6gulier, A une s6lection peu rigoureuse des blocs et A
une exploitation opportuniste des possibilit6s offertes par
l 'environnement du site (tabl.5.1-10). Outre un 6ven-
tail de vari6t6s diff6rentes au sein des silex fin et grenu
de Hesbaye, le mat6riel siliceux atteste la diversit6 des
approvisionnements par la vari6t6 des cortex, souvent
lessiv6s, alt6r6s ou caverneux, la r6colte de silex de
mauvaise qualit6, qu'il s'agisse de silex grossier prove-
nant de poches r6siduelles, de blocs g6lifract6s pr6sen-
tant des failles et des surfaces patin6es, ou encore de
nombreux blocs mal calibr6s, peu ou pas d6bit6s. Uap-
proche est diff6rente de celle des habitants du village
ruban6 de Darion-Colia, qui partageaient un m6me en-
vironnement g6ologique. Les Ruban6s de Darion dis-
posaient d'un approvisionnement trds homogdne, sp6-
cialement manifeste au sein des rejets d'atelier, alors
que les Blicquiens se sont content6s, pour un certain
type de d6bitage du moins, de ramasser, i c0t6 de ma-
t6riel frais, du tout venant r6colt6 sur divers points d'af-
fleurement ou en position secondaire.

lla d6jA 6t6 soulign6 que le d6bitage ruban6 du Hainaut
est en majorit6 r6alis6 en silex hennuyer, d'excellente
qualit6, mais que le silex hesbignon participe pour un
quart dans la confection de I'outillage (e.a. Constantin,
1985; Cahen, Caspar et Otte, 1986 : 19; Deramaix,
1988). Le matdriel blicquien du Hainaut est quant A lui
essentiellement r6alis6 en silex hennuyer, i un doute
prds concernant I'origine d'un type minoritaire proche
du sifex de Hesbaye (e.a. Constantin ef al., 1982; 25;
Constantin, 1985 : 185; Cahen, Caspar et Otte, 1986 :
59; Constantin, Siddra et Demarez, 1991 : 38). Si les
transports de mat6riaux refldtent les relations des grou-
pes culturels avec leur rdgion d'origine, le Hainaut occi-
dental ne serait, pour le Ruban6 qu'un territoire de colo-
nisation secondaire par rapport A la Hesbaye, tandis que
I'inverse pourrait se d6duire du mat6riel blicquien de
Darion pour le Groupe de Blicquy. Celui-ci, installd en
Hesbaye, continuerait d entretenir, dans une bien moin-
dre proportion peut-6tre, des liens avec le Bassin pari-
sien et avec le Hainaut, que ce soit la r6gion des sour-
ces de la Dendre ou directement le bassin de la Haine
(Jadin, '1993; Jadin et Letocart, 1994). ll est i noter que
I'attache des Blicquiens de Darion, telle qu'elle se tra-
duit dans les matidres premidres exogdnes, parait aussi

ts. l  -4l l  433

forte avec chacune des deux r6gions d'origine de cel-
les-ci, qui correspondent aussi aux aires d'implantation
des habitats du Groupe de Blicquy ou du Groupe de
Villeneuve-Saint-Germain les plus proches.

5.1.5.1.3 - D'un point de vue typologique

Lors de la r6alisation de I'inventaire de I'industrie lithi-
que du Secteur blicquien de Darion, une attention ac-
crue a 6t6 apport6e aux esquillements et aux polis visi-
bles macroscopiquement. La liste type est celle habi-
tuellement utilis6e pour le Danubien de Belgique (Cahen,
Caspar et Otte, 1986), m6me si certaines modifications
en ont 6t6 propos6es depuis, particulidrement dans une
perspective fonctionologique (Caspar et Burnez-Lanotte,
1994, 1996; 1998; Caspar, Burnez-Lanotte et Depiereux,
1997). Certes, elle diffdre aussi de celles utilis6es pour
d'autres entit6s du N6olithique ancien (Binder, '1987;

Augereau, 1994; Bostyn, 1994 : 75-85), mais il n'existe
pas de typologie A caract6re supra-r6gional pour le N6o-
lithique ancien. Chacune trouve ses justifications par
rapport aux comparaisons souhait6es et aux points de
vue de ses utilisateurs. C'est bien par rapport A un Da-
nubien local ou 169ional que la s6rie blicquienne de
Darion est pr6sent6e. Le but poursuivi n'est pas de pro-
poser une nouvelle m6thode de classement ou de 16-
soudre les incoh6rences de la typologie, ce que ne per-
mettrait pas la petite taille de la s6rie envisag6e.

D'un point de vue pragmatique, I'outil, retrouv6 en con-
texte de rejet, a 6t6 consid6r6 comme le r6sultat non
seulement d'une mise en forme selon un sch6ma mais
aussi comme le fruit d'un usage, de r6affutages, de r6em-
plois, d'accidents... L'intention, ou la dernidre utilisa-
tion, a 6t6 prise selon le cas en compte et transparait
dans les tableaux. Les retouches d'usage ont 6t6 iden-
tifi6es d I'eil nu et les pidces portant des polis macros-
copiques d'utilisation ont 6t6 class6es parmi les outils,
m6me en I'absence de retouche. Les esquillements sur
les pidces provenant de la part ie sup6rieure des
colluvions et portant des traces de charrue n'ont pas
6t6 pris en compte, de m6me qu'ils n'ont pas toujours
pu 6tre retenus pour les pidces retrouv6es dans les d6-
blais des excavatrices. Un l6ger d6ficit en 6clats utili-
s6s, par exemple, est possible pour les contextes se-
condaires.

Paralldlement aux d6comptes, le corpus a 6galement
fait I'objet d'observations qualitatives.

Nombre de lames pr6sentent des bords esquill6s ou des
polis marginaux visibles macroscopiquement. Une s6rie
d'outils sur 6clat possddent un bord 6pais, un petit cot6 it
retouches inverses et un bord naturel tranchant utilis6,
dans le style du couteau de Charavines (fig. 5.1-41 :6, 5.1-
42:1, 5.1-47:3). Une grande part de I'outillage sur 6clat
ne montre pas de morphologie pr66tablie; plusieurs pid-
ces portent des retouches inverses (fig. 5.1-45 :5).
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Fig.5.l-37 Darion - Secteur blicquien : materiel lithique de Ia fosse Da 89037. 1-3. Lames A troncature; 4-5. Burins sur lame;
6. Lame encochde; 7-8. Lames d retouches et esquillements marginaux.
Silex gris de Hesbaye : 5, 6; idem patine : 4; silex gris grenu clair : 2; silex de Romigny-Lhdry : 3, 7, 8; silex babelufte : 1.
Ddblais : 3, 4, 6, 7, 8; colluvions : 1; remplissage inf6rieur : 2, 5. Dessln O. Huysman : 2, 5, 7, 8; F. Laurent : 4; A.-M. Wiftek :
1 ,2 ,3 ,4 ,6 .  Ech.  l /1 .
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Fig. 5.1-38 Darion - Secteur blicquien : matdriel lithique de la fosse Da 89037. 1-2. Lames d retouches et esquillements margi-
naux; 3-8. Lames, certaines avec esquillements et traces macroscopiques d'usage.
SilexgrisdeHesbaye:8;idempatin6:6;silexgrisgrenu:7; silexdeGhlin:3,4; silexdeRomigny-Lh4ry:1,2,5. D6blais:
1, 2, 4, 8; remplissage terminal : 5; remplissage inf1ieur : 3, 6, 7. Dessin O. Huysman : 1 a 7; A.-M. Wittek : 1, 2, 4 e 8. Ech. 1/1.
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Fig. 5.1-39 Darion - Secteur blicquien : matdriel lithique de la fosse Da 89037. 1-2. Lames d esquillements marginaux; 3-7.
Lames; 8. Frite, avec traces macroscopiques d'usage.
Silex gris de Hesbaye : 8; silex gris grenu : 2, 5-6; idem clair : 4; silex de Ghlin : 1; silex d'Obourg : 7; silex de Romigny-
Lh6ry : 3. D6blais : 3, 5, 6, 8; remplissage terminal : 2, 7; remplissage infdrieur : 1, 4. Dessin O. Huysman : 1, 3, 5; A.M.
Wiftek: 1 it 8. Ech. 1/1.
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5 d 6 frites, toutes en silex gris A grain fin de Hesbaye,
ont 6t6 d6nombr6es (f ig. 5.1-39 :7-8, 5.1-40 :1-3 et 5.1-
45:4). Deux seulement ne portent pas de macropoli
(d6termination L. H. Keeley). Ces outils correspondent
exactement i ce qui se rencontre dans I'Omalien, tant
d 'un point  de vue technologique que typologique
(Cahen, 1988; Sliva et Keeley, 1994; Caspar et Burnez-
Lanot te,  1994;  1998;  Caspar ,  Burnez-Lanot te et
Depiereux, 1997).

Certaines cat6gories d'artefacts sont sous-repr6sen-
t6es, voire absentes. Ainsi par exemple, aucune lame
de faucille pr6sentant un lustre de c6r6ale n'a 6t6 d6-
nombr6e, aussi faut-il se tourner vers les troncatures,
voire les lames d retouches marginales pour entrevoir
les activit6s agricoles au travers de I'assemblage lithi-
que. Labsence de pergoir, la faiblesse en armatures
doivent 6tre mises en relation avec la vision trds par-
tielle que nous avons de ce qu'a 6te I'habitat blicquien
de Darion. L'absence des pidces rares dans le Ruban6
de Hesbaye, comme les quartiers d'orange, est impu-
table i la particularit6 culturelle du site. A contrario,la
prdsence de burins et d'une chute de burin correspond
i ce qu'on attend d'un assemblage blicquien. Les bu-
rins ont 6t6 rencontr6s en majorit6 sur troncature con-
cave (lig. 5.1-37 : 4-5 et 5.'l-47:7), mais aussi sur cas-
sure, ou sont plans (fig. 5.1 -45:2,5.1-47:7). Parmi ces
derniers, un exemplaire a 6t6 retouch6 en grattoir
(f ig.5.1-36:2). Aux outi ls classiques sur lame, qui re-
pr6sentent un tiers de I'outillage, r6pond un plus grand
nombre d'outils sur 6clat, qui comptent pour la moiti6
des outils. En contexte s0r, on d6nombre pour un outil
comme le grattoir, 8 individus sur lame pour 10 sur 6clat.
L importance des outils a posteriori, comme les lames
ou les 6clats utilis6s, les pidces esquill6es, les percu-
teurs, est remarquable, par rapport aux outils st6r6oty-
p6s. Au sein de la composante laminaire de I'outillage,
en faisant abstraction des fragments d'outils dont la
morphologie ne nous est pas connue, i peine un peu
plus des deux tiers des outils sur lame correspond A
une mise en forme standardis6e, le reste des supports
ayant 6t6 utilis6 tel quel ou aprds une retouche margi-
nale sommaire. Les silex exogdnes sont essentielle-
ment repr6sent6s sous forme laminaire ou de pidces
informes, assimildes dans les d6comptes A des d6chets
secondaires, mais qui semblent rdsulter pour I'essen-
tiel de la reprise d'outils cass6s.

Comme cela a 6t6 mis en 6vidence sur d'autres s6ries
lithiques du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Ger-
main, la composante non laminaire de I'outillage est
vari6e et se d6marque nettement de I'Omalien. La 16-
pdtition de certains outils r6vdle qu'ils ne sont plus si
al6atoires dans ce contexte culturel et mdme que des
types particuliers ont 6t6 d6velopp6s. Outre les pidces
esquilf6es qui repr6sentent 11 ,3o/o de I'outillage en si'
fex du Secteur blicquien, on notera par exemple,la 16-
currence d'6clats A retouches inverses distales et
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esquillement marginal ou d'6clats i retouches abrup-
tes alternantes (f ig. 5.1-41:6, 5. ' l -42:1), ou encore la
pr6sence de pidces sculpt6es comme les prismatiques,
qu'il s'agisse de nucl6us d 6clats globuleux ou d'outils
particuliers. Aucun tranchet n'a 6t6 rencontr6 dans la
s6rie blicquienne de Darion. Ce type d'outil 6tant at-
test6 dans un contexte similaire i Vaux-et-Borset, doit
avoir fait partie de la boite A outils de Darion, sans nous
6tre parvenu vu la faible part du site excav6e en sau-
vetage.

Les diff6rences entre les outillages r6cup6r6s sur trois
sites ruban6s de Hesbaye, Darion-Colia, Oleye - A/
Zdpe et Grandville - Sous la Motte et ceux du Secteur
blicquien de Darion, de Vaux-et-Borset et de s6ries im-
portantes du Groupe de Villeneuve-Saint-Germain sont
ais6ment illustr6es par le biais de graphiques cumula-
tifs (fig. 5.1-49; Jadin, 1990; Hauzeur, Lowette et Jadin,
1 992; Caspar et Burnez-Lanotte, 1 994; Bostyn, 1 994).
La constitut ion de tels graphiques, subjecti fs, est cer-
tes inattendue d propos du N6olithique ancien, mais
elle est propice d la mise en 6vidence des divergen-
ces entre les assemblages l i thiques, Darion se d6-
marque des deux autres sites ruban6s par une plus
faible proport ion d'outi ls sur lame, relativement au
grand nombre d'outi ls opportunistes sur 6clat ou sur
b loc .  Ce t te  s i t ua t i on  mo ins  hab i tue l l e  dans  l e
Ruban6, oir la composante laminaire des ensembles
non producteurs avoisine les 30 % quand el le ne
d6passe pas les 50 "/", a 6t6 mise en rapport avec
I'activit6 sp6cial is6e de d6bitage en exc6dent com-
par6e aux besoins suppos6s du vi l lage en produits
fithiques. Le Secteur blicquien, comme les autres
sites du mOme groupe, accuserait un net d6ficit  des
outi ls sur lame, si les cat6gories les moins st6r6oty-
p6es, les lames A retouches marginales, les lames uti-
lis6es et les fragments d'outils sur lame ne relevaient
la moyenne. Ce sont par contre les vari6t6s d'outils
non laminaires, sp6cialement les moins st6r6otyp6es
qui gonflent I 'outi l lage bl icquien. Pour accomplir les
m6mes fonctions, les Blicquiens utiliseraient tant6t une
forme pr6cise de la trousse A outils danubienne, tantot
un outil fabriqu6 sur lame, sur 6clat ou sur bloc, sui-
vant le type de support brut de r6serve. Dans l'6tat
actuel de la trop faible tracdologie du Groupe de
Blicquy /Villeneuve-Saint-Germain, il ne semble en effet
pas qu'A la distinction entre outils sur lame et outils sur
6clat ou sur bloc corresponde une diffdrence nette au
sein des fonctions rencontr6es (Gysels, 1981; Cahen
et Gysels, 1982; 1983; Cahen, Caspar et Otte, 1986;
Blancquaert et Desfosses, 1990; Modrie, 1994; Caspar
et Burnez-Lanotte, 1994; 1996; 1998). Avant de con-
clure sur ce point, il faudra attendre l'6tude d'6chan-
tillons plus repr6sentatifs des industries blicquiennes,
la quantification des diff6rentes fonctions reconnues et
la comparaison avec les r6sultats des travaux de m6me
envergure pour le Ruban6 (Keeley, 1977; Caspar, 1988;
Vaughan, 1994;van Gijn, 1990).



438 [s.r -46] Les Blkqu'nns dons h poysoge; /e Secteu blkqu'nn de &nbn

A
n

3 c m

Fig.5.l-40 Darion - Secteur blicquien : matdriel lithique de la fosse Da 89037. 1. Frite outrepassde avec double poli macros-
copique; 2-3. Frites sans poli macroscopique; 4. Frite, avec traces macroscopiques d'usage; 5-7. Lames A cr6te; 8.
Fragment de tablette.
Si lexgrisdeHesbaye:1,3,4,6i t8;  idempatine:2; s i lexgrisgrenu:5. Ddblais:1d8. DessinO.Huysman:3; A.-M.
Wittek: 1, 2,4 e 8. Ech. 1/1.
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Fig. 5.t-41 Darion - Secteur blicquien : mat1riel tithique de la fosse Da 89037. 1-3. Graftoirs sur eclat; 4. Ractoir; 5. Eclat A
retouches abruptes alternantes; 6. Eclat it retouches inverses distales et esquillement marginal.
Silex gris de Hesbaye : 1, 3, 4, 5; idem patin€ : 2, 6. Ddblais : 1, 2, 4, 6; colluvions : 1; remplissage infdrieur : 5. Dessin O.
Huysman : 3, 5; A.-M. Wittek : 1, 2, 4, 6. Ech. 1/1.
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frg. 5.1-42 Darion - Secteur blicq uien : mat^riel lithique de la fosse Da 89037. 1 . EcH a rebuches inverses distales et esquillement
marginal; 2-3. Denticul4s.
Silex gris de Hesbaye : 1 A 3. D6blais : 1; remplissage terminal : 2; remplissage infdrieur : 3. Dessin O. Huysman : 2, 3; A-M.
Wittek: 1 A 3. Ech. 1/1.
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5.1.5.t.4 - Phoses de lo sfiquence de rilduction el strotilgies tech'
nologiquu

Pourg kg de matir-are premidre mise en @uvre, la masse
des d6chets secondaires et primaires ne repr6sente que
1173 pidces, qui, additionn6es aux 127 lames et frag-
ments de lame bruts, pdsent moins de 5 kg (tabl.5.1-
50). Les silex exogdnes ne sont 6videmment pr6sents
que sous la forme de produits laminaires bruts, d'outils
sur lame, ou de d6chets de la r6fection de ceux-ci. lls
ont fait I'objet d'un d6bitage soign6 de qualit6 excep-
tionnelle, typique du Groupe de Blicquy / Villeneuve-
Saint-Germain. Seuls quelques fragments de lame, trds
fins et aux parois lat6rales r6gulidres pourraient r6sul-
ter d'un d6bitage d la pression (J. Pellegrin, comm.
pers.). ll s'agit de t6moins tant en silex de Ghlin qu'en
silex tertiaire du Bassin parisien. Cette question fort
d6battue depuis qu'un tel d6bitage a 6t6 sugg6r6 par J.
Tixier pour le d6bitage laminaire blicquien m6rite certes
I'exp6rimentation qui va lui 6tre consacr6e, mais ne
change rien d la qualit6 d6lib6r6e d'un certain d6bitage
laminaire tant blicquien que Villeneuve-Saint-Germain.

Les silex br0l6s ont 6t6 rencontr6s dans toutes les for-
mes de la s6quence de r6duction, dans les m6mes pro-
portions que les silex locaux, sauf en ce quiconcerne les
outils sur lame et sur 6clat. L attention appodde aux outils
finis devait les garantir contre la perte dans un foyer. Ou
alors, la taille du silex se serait pr6f6rentiellement effec-
tu6e prds d'un foyer, alors que les activit6s r6alis6es A
I'aide des outils recherch6s se d6rouleraient ailleurs...

Au sein des silex locaux, les mieux document6s, il est
possible de distinguer sur base de caract6ristiques
lithologiques la pr6sence de s6quences de d6bitage dis-
tinctes. Le silex gris grenu atteste le d6veloppement de
quelques op6rations coh6rentes de d6bitage laminaire,
au d6triment de blocs diff6rents identifiables sur base
de teintes, d'inclusions ou de cortex particuliers. Pas
plus que pour les autres matieres premidres, les remon-
tages ne d6passent pas les quelques unit6s, malgr6 des
attributions r6currentes d'6l6ments A des s6quences r6a-
lis6es sur des blocs particuliers. ll faut en conclure que
les opdrations de d6bitage ont 6t6 effectudes ailleurs ou
que leurs rejets ont 6t6 dispers6s. Les t6moins de ce
d6bitage laminaire pr6sentent des talons i pans ou ont
fait I'objet d'une prdparation et t6moignent ainsi d'une
ex6cution soign6e. Une semblable pr6paration des
plans defrappe a 6galement6t6 miseen 6videnceAVaux-
et-Borset (Caspar, Burnez-Lanotte et Depiereux, 1997).

A c6t6 de produits d'un d6bitage laminaire de bonne
qualitd en silex localou de qualit6 exceptionnelle en si-
lex exogdne, on trouve un d6bitage grossier d'6clats,
r6alis6 sur les supports les plus divers, souvent de moin-
dre qualit6, peu organisd et ex6cut6 en percussion di-
recte au percuteur dur. Ce d6bitage, qui occupe une
place importante dans la s6rie, a produit beaucoup de
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d6chets informes. Les 6clats montrent des bulbes
saillants et de profondes corniches ainsi que des points
d'impact non aboutis, multiples ou 6loign6s du bord du
plan de frappe. Les nombreux accidents de taille au
niveau des bulbes, souvent 6clat6s ou fendill6s, avec
des accidents Siret caract6ristiques, 6voquent un d6bi-
tage en force, de mdme que les rebroussements et les
enldvements outrepass6s.

L'approvisionnement en mat6riaux utilis6s pour le d6bi-
tage d'6clats est essentiellement local, diversifi6, oppor-
tuniste et ouvert d des blocs de qualit6 inf6rieure, soit
parce que 96lifract6s ou pr6sentant des surfaces d'6cla-
tement naturel patin6es, des cortex de dissolution ou
lav6s, soit parce que le gabarit et I'aspect du rognon de
d6part 6taient peu engageants. Jusqu'A des excrois-
sances contourn6es de matidre premidre ont 6t6 tes-
t6es et ont donn6s quelques enldvements.

Au nombre des produits du d6bitage d'6clats se comp-
tent des outils st6r6otyp6s mais aussi nombre d'outils a
posteriorir6alis6s sur des supports de qualit6 al6atoire.
Les supports utilis6s bruts, attest6s par les macrotraces
et les macropolis visibles A I'ceil, ont assur6ment d0 6tre
sous-estim6s dans les d6comptes en l'absence d'6tude
trac6ologique. C'est au sein des formes les plus oppor
tunistes de d6bitage de la s6rie que se rencontrent les
probldmes typologiques les plus pointus : pidces sculp-
t6es, tels que polyddres, cOtoient les nucl6us A 6clats;
les pidces esquil l6es avoisinent les prismatiques...
Malheureusemenl, le corpus de Darion ne saurait A lui
seul pr6tendre mettre en 6vidence les outils de substi-
tution d6velopp6s par les Blicquiens et qui annoncent
I'outillage du N6olithique suivant. La question s'avdre
d'ailleurs complexe et pose le problEme de la justifica-
tion de la typologie, des bases n6cessaires A la d6fini-
tion d'un nouveau taxon et de I'utilit6 op6ratoire du sys-
tdme. ll parait acquis que typologie et fonction ne fonc-
t ionnent pas en paral ldle mais se croisent et se
recroisent. La cr6ation d'un type mixte comme le grat-
toir-herminette (Caspar et Burnez-Lanotte, 1996) ouvre
bien des perspectives quant A la transformation des
donn6es techniques qui contentent le monde Blicquy /
Villeneuve-Saint-Germain : dans une perspective dia-
chronique, les m6mes fonctions sont ex6cut6es ditf6-
remment; les m6mes types d'outil sont utilis6s autre-
ment. De m6me, la trac6ologie relativise I'usage des
outils en nous en apprenant la multiplicit6, et - on I'es-
pdre - l'6volution. Ne nous leurrons pas : le mythe du
Sur-Pr6historien-Tracdologue a beau 6tre en marche,
nous ne poss6dons pas de mode op6ratoire permettant
ir l'Arch6ologue G6n6raliste d'orienter dds le lendemain
de la fouille l'6tude du mat6riel lithique sans 6tre asservi
aux tracdologues trop peu nombreux, trop lents et d6-
bord6s... La typologie lithique n'a-t-elle pas comme
premier r6le de clarifier une collection en la classant,
certes dans des cases aux parois floues, mais arbitrai-
rement, pour permettre une premidre analyse directe,
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fig. 5.1-43 Darion - Secteur blicquien : matdriel lithique de la fosse Da 89037. 1-3. Pidces esquill6es.
Silex gris de Hesbaye patin6 : 1, 3; silex gris grenu : 2. Ddblais : 1, 3; remplissage inf6rieur : 2. Dessin A.-M. Wiftek : 1 it 3.
Ech. l/1.
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Fig. 5.1-44 Darion - Secteur blicquien : matdriel lithique de la fosse Da 89037. 1. Pidce esquill6e; 2-5. Nucleus it 6clats.
Silex gris de Hesbaye : 1, 2, 4, 5; idem patind : 3. D6blais : 2, 3, 4; remplissage terminal : 1; remplissage infdrieur : 5. Dessin
O. Huysman : 3, 5; A.-M. Wittek : 1, 2, 3, 4. Ech. 1/1.
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sans pr6juger de I'usage des objets. Elle a assur6ment
encore de beaux jours devant elle.

Pour I 'ensemble de la s6rie r6coltde, i l  n'y a pas ou
peu de nucldus A lames, de tablettes et de f lancs,
mais 19 nucl6us d 6clats ou prismatiques ont 6t6 d6-
nombr6s. Ce d6bitage d'6clats a de pr6f6rence 6t6
r6alis6 en si lex gris clair de Hesbaye A grain f in, sur
les blocs de moins bonne provenance, produisant une
plus forte masse de d6chets d c6t6 d'une moindre
r6serve de lames brutes que ce qui a 6t6 retrouv6 en
si lex gr is  grenu.  Le s i lex d gra in f in  ne semble pas
avoir fait  I 'objet d'un debitage laminaire de quali t6.
Les rares t6moignages qui  pourra ient  l 'a t tester ,
comme un nucl6us pyramidal  d  lames,  repr is  en nu-
cl6us poly6drique A 6clats, ne sont pas n6cessaire-
ment synchrones de I 'ut i l isation des fosses oit i ls ont
6t6 retrouv6s. La pidce prise en exemple est symp-
tomat ique de la  r6ut i l isat ion d '6 l6ments ant6r ieurs
dans les s6quences de d6bi tage d '6c lats .

5.1.5.2 - Le trovoil duschiste

Le Secfeur blicquien de Darion a livr6 environ 3 kg de
schiste brut ou mis en @uvre, ce qui, vu le petit nombre
de structures et compar6 aux 13,75 kg de silex retrou-
vds, est consid6rable. Le corpus documente toules les
6tapes technologiques de la fabrication de bracelets en
schiste, qui vont de la plaque de matidre premidre ap
port6e sur le site jusqu'd I'objet de parure fini utilise en
contexte fun6raire en passant par des d6chets de mise
en forme et des fragments de bracelets finis retrouv6s
en contelde d6tritique.

Les bracelets de schiste constituent un v6ritable mar-
queur culturel pour le Groupe de Blicquy / Villeneuve-
Saint-Germain, alors que les ddchets de fabrication ne
se rencontrent  que sur  un nombre l imi t6  de s i tes
(Auxiette, 1989 : 15). Outre un cas attest6 en Loir-et-
Cher, les rares sites t6moignant de toutes les 6tapes de
la mise en forme de cette matidre premidre se concen'
trent dans la partie nord-est de I'aire de distribution du
groupe, dans I 'Oise, dans les Ardennes, en Hainaut et
en Hesbaye, ce qui doit 6tre mis en paralldle avec les
sources potentielles d'approvisionnement en schiste de
qualit6 ad6quate. ll s'agit souvent de petites sdries ou
de collections de surface, ce qui renforce I'importance
de celle de Darion, rdduite mais homogdne et riche en
enseignements technologiques.

5-1.5.2.1 - Schistes luoux et oulres : considfirolions petrogra-
phiques

Les schistes mis en @uvre sont fins, compacts, homo-
gdnes et tendres sans 6tre exagdr6ment fissiles. ll se
pr€tent bien d la confection d'anneaux par une mise en
forme ais6e d I'outil de silex aprds un premier d6bitage
rudimentaire, ainsi qu'au polissage.
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La caract6risation et la classification des diff6rentes ca-
t6gories de schistes utilis6s ont 6te r6alis6es en col!a-
boration avec Jacques Verniers, d'abord chercheur qua-
lifi6 du Fonds voor Wetenschappeliik Ondenoek -
Vlaanderen (Be@ie) puis Professeur, auprds de la
R'tjksuniversiteit Gent. Celui-ci, spdcialis6 dans l'6tude
des schistes du Massif du Brabant (Verniers, 1983), a
6galement  ent repr is  d 'analyser  le  contenu micro-
paldontologique de certains 6chantillons choisis pour leur
repr6sentativit6. Ce travail est toujours en cours. Un
6tat d'avancement en est donn6 en annexe (voir ce vo-
lume, chap . 5.4) et un r6sum6 ici.

Un premier classement des matidres premidres a 6t6
entrepris sur base de leur observation macroscopique.
Sur base d'i ndicateurs lithologiq ues, s6dimentolog iq ues
et de geologie structurale, cinq groupes p6trographiques
ont 6t6 distingu6s : une vari6t6 gris dt gris fonc6, une
autre gris verdAtre, un groupe interm6diaire, un ensem-
ble de pidces de teinte orang6e probablement alt6r6es
par le feu et un exemplaire en roche calcareuse. Au
sein de ces vari6t6s, I'aspect fluctue, traduisant la varia-
bilit6 naturelle des diff6rents membres g6ologiques aux-
quels elles peuvent 6tre rattach6es. Ainsi, au sein de la
vari6t6 gris fonc6, apparaissent 8 individus micac6s et 1
fragment de bracelet est travers6 par une fine bande de
siltite. Toutes les pidces n'ont pu 6tre valablement ana-
fys6es : les surfaces polies des bracelets finis, a foftiori
des bracelets entiers, sont impropres d une observation
non destructive. ll faudra attendre les r6sultats des exa-
mens microscopiques entrepris en seconde analyse sur
des 6chantillons choisis pour obtenir plus de prdcision.
Parmi ces exemplaires non 6tudi6s figurent deux brace-
lets finis de la tombe, qui semblent avoir 6t6 rdalis6s dans
des vari6t6s diff6rentes de schiste, gris mat et gris m6-
tal, repr6sent6es sur le site par eux seuls.

Le schisle gris verdAtre repr6sente 54 o/o du poids de la
matidre mise en Guvre. ll s'agit en majorit6 de d6chets
bruts ou informes, puisqu'on compte seulement 3 frag-
ments de palet, 5 fragments de pr6forme et 3 fragments
de bracelet finis en cette matidre (tabl. 5.1-11). Le schiste
gris fonc6, avec 32 % de la matidre premidre d6nom-
br6e, a produit I'essentiel des ddchets de fabrication
avanc6e et des objets de parure, outre 8 des 10 brace-
lets de la tombe, pour autant que I ' identif ication des
mat6riaux de ceux-ci puisse 6tre confirm6e. Ce schiste,
pr6sent sous toutes les formes 6labor6es rencontr6es,
semble avoir 6t6 pr6f6r6 en raison de meilleures quali-
t6s technologiques. Le groupe interm6diaire, difficile A
distinguer des deux cat6gories prdc6dentes avec les-
quelles il a 6t6 confondu dans certains d6comptes, ne
repr6sente qu'un dixidme des pidces r6colt6es. ll con-
siste en d6chets et en un fragment de palet. La vari6te
de schiste alt6r6 en orang6 ne consiste qu'en 17 petits
d6chets. S'il s'agit bien d'une alt6ration thermique, ces
pidces t6moigneraient d'un travail domestique des schis-
tes organis6 autour d'un foyer.
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Fig.5.l-46 Darion-Secteurblicquien:matdiellithiquedelafosseDaS904T. l.Armaturedanubienne; 2-S.LamesAtroncature;
4-6. Lames A retouche ou esquillement marginal.
Silex gris de Hesbaye : 2; silex gris grenu : 3, 4; idem clair et.patind : 5; silex de Romigny-Lh6ry : 1. D6blais : 1; remplissage :
2,3,4,5. Dessin O. Huysman: 1,2; A-M. Wittek:2 d 5. Ech. 1/1.
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Fig. 5.1-47 Darion - Secteur blicquien : mat1riel tithique des fosses Da 89047 et 48. Fosse 47 : 1. Ectat cortical denticule; 2-3.
E-clats e retouches inverses; 4. Ectat retouchd et esquitl6; 5. Nucleus globuleux; 6. Nucleus A 6clats. Fosse 48 : 7' Double
buin sur troncature.
SilexgrisdeHesbaye:5,7; idempatin{:1d4,6. DdblaisisolAs:7; d6capageoud4blais:5,6; remplissage:1d4. Dessin
F. Laurent : 7: A.-M. Wittek : 1 it 7. Ech. 1/1.
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Fig.5.l-48 Darion-Secteurblicquien :matdriellithique desfosses Da89048et53. Fosse4S:1. GrattoirsurEclatcortical
allong6; 2. Lame utilisde; 3. Nucleus d eclats; 4. Nucleus A lames repris en nucleus it Aclats polyddrique. Fosse 53 : Lame
A amincissement proximal et esquillement lat6ral.
Sitex gris de Hesbaye : 1, 3, 4; silex gris grenu : 5; silex de Ghlin : 2. Ddblais isol4s : 1 it 4; d6capage : 5. Dessin F. Laurent :
2: A.-M. Wittek: 1 it 5. Ech. 1/1.
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La fraction min6rale de deux individus de grande taille
correspondant aux vari6t6s de schiste gris fonc6 et in-
term6diaire a 6t6 dissoute pour en extraire le contenu
micropal6ontologique. La combinaison de consid6ra-
tions macroscopiques et de la d6termination de fossiles
permet d'assimiler la vari6t6 de schiste interm6diaire A
I'un des membres du Silurien de la vall6e de la Mehaigne,
plus particulidrement MB2A, qui affleure A Hosdin prds
de Fallais (voir ce volume, chap. 5.4). Lautre 6chan-
tillon, appartenant au groupe gris fonc6, semble bien
provenir d'un affleurement du sud-est du Massif du Bra-
bant, sans qu' i l  ait  l ivr6 suff isamment d'6l6ments
micropal6ontologiques pour prdciser le membre 96olo-
gique d'origine. Rien n'empdche de penser que les deux
vari6t6s analys6es aient 6t6 r6colt6es par les Blicquiens
d faible distance I'une de l'autre dans les environs de
Fallais, soit sur les premiers affleurements rencontr6s
en venant de Darion et en descendant le cours de la
Mehaigne.

5.1.5.2.2 - Du blot hrul ou brocelet fini

La fabrication d'un bracelet en schiste comporte plu-
sieurs 6tapes qui correspondent A des niveaux diff6rents
de mise en @uvre : le clivagv des blocs de matidre pre-
miere, la mise en forme d'un disque en schiste ou palet,
la perforation centrale de ce disque qui devient pr6forme,
I'amincissement de la pr6forme et, enfin, le polissage
du bracelet. De semblables sch6mas op6ratoires ont
d6ja 6t6 6bauch6s et 6tudi6s au d6part d'autres s6ries
arch6ologiques ou reconstitu6es exp6rimentalement
(Chapelet, 1909; Edeine, 1962; Cahen, 1980; Constan-
tin, 1985; Auxiette, 1989; Docquier et Bit, 1989; Caspar
et Burnez-Lanotte, 1994). La r6alisation personnelle de
plusieurs bracelets a permis de tester diff6rents outils
ou techniques et d'accr6diter les interpr6tations propo-
s6es sur base de la comparaison avec les traces visi-
bles sur le mat6riel blicquien.

Des deux premidres 6tapes, le Secteur blicquien de
Darion a livr6 peu de vestiges entiers et rejet6s sans
plus d'6laboration. Une plaque trap6zoidale a 6t6 re-
trouv6e portant seulement quelques stries de raclage
et traces de percutions (fig. 5.1-51 :1). Trop petite et trop
mince, avec un plan de schistosit6 saillant, elle a proba-
blement 6t6 abandonn6e aprds un rapide test de qua-
lit6. Elle est bord6e sur trois cot6s par des surfaces
naturellement patin6es et nous donne par lA une indica-
tion sur la taille du bloc r6colt6 sur les lieux d'affleure-
ment. En I'absence d'autres t6moins sur de tels blocs
de matidre premidre A Darion, tout porte d croire que
ceux-ci devaient 6tre cliv6s, par percussion directe ou
indirecte en s'aidant par exemple d'un coin A fendre,
sur les lieux d'approvisionnement et achemin6s sous
forme de plaques vers le site d'habitat oi celles-ci 6taient
travaill6es.

La mise ir gabarit des plaques s'effectue par percus-
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sion unilat6rale ou bifaciale, ou encore par martelage
de la tranche afin d'obtenir un disque ou palet. Suivant
la propension de la matidre premidre i se feuilleter, la
r6duction de la plaque par un martelage l6ger sur en-
clume (fig. 5.1-52:4) sera pr6t6r6e d la percussion di-
recte. Celle-ci produit des enldvements conchoTdaux
grossiers caract6ristiques (fig. 5.1-52:3 et 5), dont les
n6gatifs subsistent souvent sur des pidces plus avan-
c6es (fig. 5.1-52:5 et 5.1'53:2), voire sur des bracelets
f inis (f ig.5.1-28:4 et 9). De ces op6rations, visant i
donner un contour grossidrement circulaire d une pla-
que de matidre premidre, r6sulte la centaine de d6chets
de d6bitage du site.

Le palet sont ensuite transform6 en pr6forme de brace-
let suite d trois op6rations conduites paralldlement mais
dans des ordres diff6rents suivant les exemplaires ana-
tys6s: I'abrasion et la r6gularisation de la tranche ex-
terne, I'amincissement et le polissage des faces du pa-
let, le percement du disque et l'6largissement de la per-
foration.

Suivant les exemplaires et l'6tat de la tranche ext6rieure
aprds sa premidre mise en forme, celle-ci est reprise
par abrasion sur un polissoir en roche grenue dans un
mouvement de va-et-vient, qui laisse subsister des stries
paralldles. Le r6sultat produit des facettes alternes obli-
ques par rapport aux plats du palet (fig. 5.1-52:6, 5.1-
54), ou bien perpendiculaires, suivant le type de profil
final du bord externe recherch6 (fig.5.1-53:2). Outre
une meilleure approximation de la forme circulaire sou-
hait6e, cette op6ration permet d'assurer la coh6sion de
la tranche du palet, afin qu'elle ne s'effrite pas lors des
manipulations ult6rieures, A la manidre de l'6grisage
d'ar6tes en silex lors de la taille. Ult6rieurement, un
polissage plus r6gulier et plus fin, qui s'apparente au
polissage final, achdve d'arrondir la tranche externe, de
m6me que le polissage des faces permet d'effacer les
ar6tes en saillie d'un plan de schistosit6 (fig. 5.1-52:6 et
5.1-53:2).

La perforation centrale du disque de schiste est r6ali-
s6e soit par une succession de rainurages lin6aires en
6toile se croisant au centre du palet, soit par piquetage
appliqu6 au centre des deux plats. Le rainurage cor-
respond A I'enldvement en ligne de matidre i I'aide d'une
extr6mit6 biseaut6 6troite d'un silex, comme un burin
ou la tranche d'un 6clat, travaillant donc en percussion
pos6e. Des rainures de 1 d 4 mm de large et plus ont
6t6 mesur6es (f ig. 5.1-52:6, 5.1-53:1). Quelques str ies
concentriques pr6alables ne semblent avoir d'autrefonc-
tion que de d6limiter la zone d travailler. Les rainures
se croisent au centre du palet qui se trouve ainsi aminci
jusqu'd sa perforation (f ig.5.1-53 : 1 et 3; f ig. 5.1-55).
Le piquetage r6gulier, qui peut 6tre op6r6 avec le m6me
genre d'instrument, produit un semblable amincissement
du centre du palet par enldvement de matidre (fig. 5.1-
52:5, 5.1-53:2).
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Les dimensions des 6bauches et des principales pr6-
formes sont standardis6es et serrent de prds celles des
bracelets finis qui le sont tout autant (tabl.5.1-12). Le
diamdtre ext6rieur est compris entre 7,9 cm et 13 cm, avec
une moyenne d'environ 10 cm; A une exception prds,
l'6paisseur varie entre 0,5 et 1,9 cm, pour une moyenne
de 0,9 cm. Une pr6forme, dont le diamdtre s'inscrit bien
dans la fourchette dimensionnelle, pr6sente une 6pais-
seur anormalement 6lev6e, comprise entre 2,31 et
2,7 cm, probablement parce que destin6e A la r6alisa-
tion d'un bracelet 6pais de type rainur6 (fig.5.1-52:5).

Exp6rimentalement, l'6largissement de la perforation
peut €tre r6alis6 soit A I'aide d'un al6soir en grds grenu,
soit au silex. Le travail au grbs, par rotation le long de la
tranche interne ou transversalement, laisse comme pour
le pourtour ext6rieur des stries paralldles, respective-
ment longitudinales ou transversales. Quand le travail
est r6alis6 alternativement depuis I'une et I'autre face,
le bord interne ainsi obtenu se trouve chanfrein6. Tous
les stigmates de ces opdrations ont 6t6 reconnus sur le
mat6riel arch6ologique. Sur I'ensemble des bracelets
finis, un quart ne pr6sente pas de bord de tranche in-
terne chanfrein6. ll s'agit d'exemplaires dont l'6largis-
sement de la perforation a 6t6 r6alis6 transversalement.
Le chanfrein, quand il existe, r6sulte soit de l'6largisse-
ment par rotation longitudinale, soit de I'abrasion longi-
tudinale d6lib6r6e du bord, soit du polissage 6tendu jus-
qu'au bord, soit, enfin, de I'usure naturelle li6e au port.

ri: Darion-Secfeur Blicquien

-Danon-Colia

.- --. Grandville-Sous la Motte
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l-6largissement de certains exemplaires a 6t6 r6alis6 ir
I'aide d'une ar6te de silex, comme reconstitu6 exp6ri-
mentalement A I'aide d'une lame brute ou d'un d6chet
pr6sentant une cassure lin6aire. L'outil est alors utilis6
comme un couteau qui sculpte la tranche de la pr6forme
tournant dans la main. Comme il accroche dans sa pro-
gression la matidre, la circonf6rence intdrieure devient
polygonale (fig. 5.1 -28:9, 5.1-51 :3-4). Les traces en long
sur la tranche sont alors paralldles et caract6ristiques
du travail au silex. Elles sont fines tout en reproduisant
I'esquillement du tranchant de I'outil. ll n'a pas 6t6 cons-
tat6 de passages r6p6t6s de I'une A l'autre technique
d'6largissement de la perforation centrale mais plut6t
un maintien des choix techniques successifs au cours
de l'ex6cution. Exp6rimentalement, le travail au silex
s'avdre rapide mais induit un risque d'accrochage et de
bris plus important.

Les traces d'6largissement sont r6gulidrement appli-
qu6es sur toute la circonf6rence (e.a. fig. 5.1-53 : 3-4;
fig. 5.1-56), ce qui est compr6hensible vu la r6gularit6
et la standardisation du produit recherch6. Quand le
travail longitudinal a 6t6 rencontr6 conjointement au tra-
vail transversal, les traces de I'un recouvrent celles de
I'autre. l-obtention d'une tranche interne droite ou i
bords arrondis semble corr6l6e i celui des modalit6s
d'6largissement. Paralldlement au travailde la perfora-
tion, la r6gularisation de la tranche externe est entre-
prise ou poursuivie.
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Fig. 5.1-49 Graphique cumulatif de I'outillage blicquien de Darion, compard au Ruband de Darion0olia, d'Oteye-Al Zdpe et de
Grandville-Sous la Motte. Les outils sur lames occupent la partie gauche de la figure. En pour-cent, sur le nombre d'outits.
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Le polissage fin efface les traces du travail ant6rieur,
cependant il n'est pas aussi accompli sur tous les exem-
plaires, ni m6me sur toutes les surfaces. Conjugu6 au
port, le schiste 6tant une matidre tendre et poreuse
prompte A I'usure et A I'absorption des graisses, il con-
fdre un toucher soyeux et fonce la teinte du mat6riau
originel. ll a 6t6 pouss6 principalement pour les surfa-
ces visibles lors du port. Les stigmates de l'6largisse-
ment de la perforation centrale se voient encore sur la
tranche int6rieure de 22bracelets finis sur 24: le polis-
sage interne ne sert en fait qu'A 6galiser les principales
asp6rit6s. Par contre, la tranche elderne et les faces ne
montrent plus que de rares stries ou quelques n6gatifs
d'enldvements r6alis6 lors de la mise A gabarit du palet.
La fraicheur des traces d'6largissement et des bords de
la tranche interne, sur des pidces achev6es comme
certains bracelets de la tombe, assure qu'il s'agit bien
de l'6tat de finition des pidces. Le mat6riau est suffi-
samment doux au toucher A ce stade pour attendre son
usure naturelle suite au port, sans risque de blessure.
Labsence d'usure sur les faces internes de plusieurs
bracelets, dont les plus fins de la tombe, les individus 4,
6 et 7, indiquerait que certains exemplaires ont 6td fa-
briqu6s pour accompagner le d6funt, alors que d'autres
du m6me ensemble fun6raire pr6sentent des ar6tes
6mouss6es, entre autres les bracelets 1, 2, 3 et 8.

Le polissage des faces recoupe frdquemment I'arrondi
de la tranche externe, indiquant que I'amincissement
final par un polissage i plat des faces est effectu6 en
dernier lieu, cette op6ration fragilisant le bijou. La 16-
gdre concavit6 d'au moins une face plane de certains
exemplaires indiquerait, outre le polissage sur schiste
dur ou en pAte, le polissage sur un support mou, par
exemple une peau tenue en main ou pos6e sur un ge-
nou (f ig. 5.1-28:10, 5.1-51:5, 5.1-53:5). Un exemplaire
montre m6me un biseautage vers I'int6rieur des faces
lors d'une reprise de polissage (fig.5.1-51:6). Exp6ri-
mentalement, il n'a pas 6t6 possible de reproduire ce
type de concavit6 A I'aide d'une pierre A polir ou d'un
polissoir mobile, qui induisent des mouvements trop ir-
169uliers.

Le Secteur blicquien de Darion a livr6 14 anneaux finis
fragmentaires et 10 entiers dans la tombe, qui manifes-
tent la m6me volont6 de standardisation que celle cons-
tat6e pour le reste du Groupe de Blicquy et dans une
certaine mesure pour le Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain. ll s'agit d'anneaux plats circulaires, st6r6oty-
p6s, avec des diffdrences minimes entre les individus,
portant sur le diamdtre, l'6paisseur, la largeur et la sec-
t ion de la couronne, le poli  plus ou moins intense
(tabl. 5.1-13). Le diamdtre interne des anneaux plats
de Darion varie de 5,1 a 8,3 cm, avec une moyenne de
6,63 + 0,63 cm. Leur 6paisseur est comprise entre 3,4
et 8,8 mm, avec une moyenne de 5,6 * 1,4 mm. La lar-
geur des couronnes va de 0,57 a 1,54 cm, avec une
moyenne de 1,03 x.0,22 cm. La section de la couronne
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est vari6e mais r6pond A des tendances typologiques
marqu6es, selon les groupes culturels du N6olithique
ancien, les r6gions et le matdriau utilis6 (Auxiette, 1989 :
21). Comme pour le reste du Groupe de Blicquy, celle
des exemplaires de Darion se pr6sente sous forme de
D aplati dans 13 cas, de D A faces convexes dans 2
cas, d'ovale aplati dans 4 cas, mais aussi d'ovale plus
ou moins dissym6trique dans 2 cas. Un bracelet pr6-
sente enfin une section quadrangulaire. L'6paisseur de
la couronne et sa largeur 6tant li6es au type de profil
produit, la mise en graphique de ces deux variables
montre leur corr6lation dans le cas des sections en D
(fig.5.1-57). La section en D semble bien un effet re-
cherch6, aux proportions stables puisque les deux pa-
ramdtres, 6paisseur et largeur de couronne, croissent
ensemble. Par contre, la largeur de la couronne sem-
ble plus ou moins constante pour les sections ovales.
On peut se demander s'il n'y a pas une liaison entre les
techniques de fabrication et de telles sections. ll fau-
drait un 6chantillon plus large de bracelets A section
ovale pour confirmer cette impression. ll y a par contre
une liaison assez directe, et logique, entre le travail de
la tranche interne transversalement A la pr6forme et l'ob-
tention d'une section en D (tabl. 5.1-13).

Le diagramme de dispersion des largeurs de couronne
et du diamdtre interne 6tabli par Ginette Auxiette (1989 :
20) pour le Bassin parisien et le Hainaut met bien en
6vidence la cat6gorie des petits bracelets au diamdtre
inf6rieur d 5 cm, particulidre d la Belgique et d6ji pres-
sentie par Claude Constantin (1985: l ,  192); i l  montre
que le Bassin parisien se singularise par des produits
dont la largeur de couronne d6passe ce qui s'observe
sur les sites hennuyers. La projection des m6mes va-
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I Outils sur lame
tr Outils sui 6clat
m Outils sur bloc
0 Lames non utilis6es
m D6chets secondaires
tr D6chets primaires

Fig. 5.1-50 DarionSecteur blicquien : les diffdrentes phases de
la sdquence de ddbitage (dt gauche) et les diffdrents types de
supports d'outil (A droite), sur base des ddcomptes en nombre
d'individus et en poids.
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riables pour les produits finis de Darion sur ce diagramme
de dispersion, qui pr6sente les seules donn6es indivi-
duelles accessibles dans la litt6rature, montre que no-
tre dchantillon est fort concentr6 dans le nuage des bra-
celets belges (fig. 5.1-58). Se ddmarquent un petit bra-
celet rainur6 et certains exemplaires de la tombe. Le
d6funt portait aux bras une majoritd de bracelets en
schiste local, qui pr6sentent peu ou pas de traces d'usure
sur la tranche interne, ainsi que quelques exemplaires
qui paraissent diff6rents du point de vue lithologique,
qui eux semblent avoir 6td port6s et dont le gabarit plus
grand d'un au moins laisserait supposer qu'ils pourraient
avoir 6t6 import6s.

Pas plus que pour le reste des productions blicquiennes,
Darion n'a livr6 de bracelet au contour irr6gulier ni de
bijou d6cor6 en c6ramique. llfaut par contre relever le
petit bracelet rainu16, d'un diamdtre de 4,37 cm, dont
la couronne est large de 0,57 cm et 6paisse de 1,29 i
1,52 cm, soit le triple d'un bracelet normal (tabt. 5.1-
13 :  89037 /11 ; f i g .5 .1 -52 :2 ) .  Su r  l a  t ranche  ex t6 -

Les Blicqu'nns dons h poynge: /e Secleur blicquien de Dorbn

rieure, quatre incisions l6gdrement sinueuses, dissy-
m6triques, 6troites et profondes, r6alis6es au silex,
d6gagent 5 demi-boudins en relief. Les deux faces
planes sont polies, de m6me que les ar6tes ext6rieu-
res et le sommet des tores, renforgant I'effet de leur
d6gagement. Compar6 A I'empilement des bracelets
de la tombe, ce type d'objet de parure rainur6 6voque
un bracelet d'enfant simulant la m6me disposit ion.
Ce bracelet est unique vu son petit diamdtre, sa fai-
ble hauteur et son nombre pair de rainures. l l  s 'ap-
parente d un type rare de bracelets en schiste, rainu16,
dont le diamdtre int6rieur varie de 5 a 12 cm, avec
7,7 cm de moyenne et qui pr6sente dans tous les cas
observ6s un nombre impair de rainures, de 1 i 7. La
raret6 de ce type d'artefact est proportionnelle au nom-
bre de rainures. Pour se limiter au Groupe de Blicquy
et aux exemplaires les plus proches, deux lragments
retrouv6s i lrchonwelz - La Bonne Fortune, d trois rai-
nures chacun, ont un diamdtre int6rieur de 5 cm
(Auxiette, 1989: 22) el un troisidme d lrchonwelz -
Trau al Cauche, un diamdtre de 5,5 cm (Demarez,
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lobl. 5.1-ll Darion - Secteur blicquien : inventaire du matdriel en schiste par phase de la sAquence de fabrication / 6tat techni-
que, en nombre de pidces et en poids, par fosse et par type lithologique de schiste. Les poids sont donn4s en g.
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Fig. 5.1-51 Darion - Secteur blicquien : matdriel en schiste de la fosse Da 89037. 1 . Plaque de matidre brute testee; 2. Fragment
de palet; 3-8. Bracelets cassds achevAs ou en cours de finition.
Schiste gris fonc6 : 1, 4-6, 8; schiste gris foncd micacd : 7; schiste gris verl intermAdiaire : 2; schiste gris veri : 3. .Ddblais : 1,
S, 4, 7-8; colluvions: 2; remplissage terminal : 6; remplissage : 5, 8. Dessin F. Laurent : 1; A.-M. Wttek: 2-8. Ech. 2/3.
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Fig. 5.1-52 Darion - Secteur blicquien : matdriel en schiste de la fosse Da 89037 et du ddp6t Da 89039. Fosse 37 : 1. Bracelet
cass6 achev6; 2. Bracelet rainur6. Structure 39 : 3-4. Fragments de palets; 5-6. Prdformes de bracelet epais et de bracetet
plat cassdes en cours d'6largissement de la pertoration.
Schisfe gris foncd : 1-2, 4-6; schiste gris vgri intermddiaire : 3. DAblais : 1; cotluvions : 3; ddp6t ou associl : 4-6. Dessin F.
Laurent : 2-3, 5-6; A.-M. Wittek : 1, 4, 6. Ech. 2/3.
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Deramaix et W6gria, 1992). Du c0t6 des anneaux sim-
ples non rainur6s, plusieurs auteurs ont constat6 que
le Blicquien se caract6rise par un groupe de petits bra-
celets, au diamdtre int6rieur inf6rieur ou 6gal A 5 cm.
Cette cat6gorie de bracelet qui n'existe pas dans le
Bassin parisien est interpr6t6e comme parure pour en-
fants (constantin, 1985 : l ,  192;Auxiette, 1989 :20). l l
s'agit en effet, sous r6serve de d6couvertes in6dites ou

ts. l  -631 4ss

futures, d'un des rares 6l6ments qui singularisent le
Blicquien de son homologue Villeneuve-Saint-Germain.
Lexemplaire rainur6 de Darion est le seul de ce type
d6couvert sur le site. Le plus petit diamdtre int6rieur
pour un bracelet classique y est de 5,1 cm. Par contre,
un quart des anneaux de Vaux-et-Borset aurait un dia-
mdtre int6rieur compris entre 4 et 5,5 cm (Caspar et
Burnez-Lanotte, 1994 : 76).

1
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fig.5.t-53 Darion - Secteur blicquien : matdriel en schiste de la fosse Da 89047. 1-4. Prdformes de bracelet cassdes A diffdrents
stades; 5. Bracelet cass6 achev6.
Sghiste gris bteu : 2,4-5; schiste gris veft : 1, 3. Remplissage : 1-5. Dessin O. Huysman : 3; F. Laurent : 1-2; A.-M. Wiftek : 4-5.
Ech.23.
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5. | . 5.2.3 - Les brocelets de Dorion et d' oilleurs

Les bracelets de Darion cumulent toutes les caract6ris-
tiques morphologiques et dimensionnelles des produc-
tions blicquiennes, de Vaux-et-Borset comme du Hai-
naut, qui se d6marquent de celles du Bassin parisien
par une variabilit6 plus 6troite,

La s6rie de bracelets du Secteur blicquien de Darion ne
montre qu'une partie des proc6d6s techniques mis en
6vidence pour le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain, d I'exclusion d'autres comme le pergage par

Fig. 5.1-54 Darion - Secteur blicquien. D6p6t Da 89039 : pr6-
forme A tranche facett6e, cassde en cours d'6largissement,
avec vues de d6tail montrant le travail de la tranche interne et
de la tranche externe. Pidce dessinde fig. 5.1-51:6. Ech. 1/1,
sauf d6tail de la tranche interne. Clichd Th. Hubin.

Les Blkquiens dons le poysoge; /e Secleur blicquien de Dolon

rotation au foret, le d6coupage et I'enldvement d'une
pastille centrale par rainurage ou au compas, I'affaiblis-
sement du centre par perforations multiples (Edeine,
1962; Cahen, 1980; Constantin, 1985; Auxiette, 1989;
Caspar et Burnez-Lanotte, 1994). La coh6rence con-
ceptuelle des chaines op6ratoires du schiste d Darion
invite d supposer un nombre restreint d'acteurs, bien
qu'aucun remontage ou rapprochement entre fosses ne
permette de penser que I'ensemble du mat6riel r6sulte-
rait d'une op6ration de fabrication unique. A moins qu'il
ne s'agisse d'un attachement aux recettes 6prouv6es,
sorte de tradition technique. Ou d'un r6sultat t6lescop6
par une fouil le l imit6e...

R6alis6e pour I'essentiel en schiste local, la s6rie de
Darion rappelle I'importance de cet artisanat dans le
Groupe de Blicquy. En effet, pour seulement une di-
zaine de sites en Hainaut et deux en Hesbaye, on
compte des t6moins d'un artisanat du schiste sur 4 si-
tes et quelques fragments de pidce en cours de travail
sur deux autres au moins. ll est vrai que par rapport
aux sites du Groupe de Villeneuve-Saint-Germain, les
habitats blicquiens sont favoris6s par la proximit6 d'af-
fleurements de matidre premidre de qualit6 ad6quate :
dans la vall6e de la Mehaigne en Hesbaye, dans celle
de la Dendre en Hainaut (voir ce volume, chap. 5.4;
Vanguestaine, 1995a; 1995b;Jadin et Verniers, 1998).
Ces consid6rations ne veulent pas dire qu'un site
comme Darion soit exclusivement producteur-exporta-
teur de bracelets. Les quelques individus taill6s dans
des vari6t6s non encore d6termin6es mais qui parais-
sent diff6rentes de celles utilis6es pour la majorit6 de
la production sont ld pour le rappeler. A contrario,le
nombre de pidces r6colt6es dans quelques structures
d6tritiques, soit proportionnellement autant que sur le
site d' lrchonwelz - La Bonne Fortune (Constantin,

fig. 5.1-55 Darion - Secteur blicquien. Fosse Da 89047 : palet
en schiste cassd en cours de perforation. Pidce dessinde
fig.5.1-52:1. Ech. th. Ctichd Th. Hubin.
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Farruggia, Plateaux et Demarez, 1978 : 16-17; Cons-
tantin, 1985 : 191-193; Auxiette, 1989 : 17-19; Cons-
tantin, Sid6ra et Demarez, 1991 : 50), ainsi que la com-
paraison avec la structure de production de Vaux-et-
Borset, autorisent d consid6rer I'artisanat du schiste
comme un 6 l6ment  in t6grant  de l '6conomie des
Blicquiens de Darion. Cela m6me si la pr6sence de
bracelets neufs dans la tombe de Darion, et donc I'hy-
pothdse d'une production occasionnelle li6e au d6sir
d'honorer le d6funt, a 6t6 relev6e.

fig. 5.1-55 Darion - Secteur blicquien. Fosse Da 89047 :
pr6forme de bracelet cassde en cours d'6largissement de la
perforation, avec vue de ddtail montrant le travail de la tran-
che interne. Pidce dessin1e fig. 5.1-52:3. Ech. 1/1, sauf
d6tail. Clichd Th. Hubin.

ts.l '6sl 4sl

5.1.5.3 - Instruments de moulure et outres 6l6nents en gfts

Deux ou trois structures d6tritiques, r6pertori6es sous
les num6ros 89037, 47 et 48, ainsi que le d6p6t 89039,
contenaient des instruments et des vestiges en grds. ll
s'agit des instruments de mouture d6pos6s dans la fosse
47, de d6chets de la retaille d'anciennes meules qui pr6-
sentent des surfaces polies, de d6chets d6bit6s qui pro-
viennent probablement des m6mes op6rations ou de la
mise en forme des moulins, outre quelques fragments
bruts, un polissoir plat, un broyon et un morceau de
moulin rdutilis6 comme retouchoir.

5.1.5.3.1 - turoctirisolion lithologique

Les matidres premidres sont dans l'ensemble des ro-
ches de qualit6s semblables, tenaces et homogdnes.
Elles ont 6t6 d6bit6es selon des plans de clivage afin
d'obtenir des plaques peu 6paisses avec deux grandes
surfaces planes. Cinq vari6t6s lithologiques se cOtoient
qui ont 6t6 distinguees macroscopiquement sur base
de leur finesse granulom6trique, caractdre qui les rend
plus ou moins propres d la mouture ou au polissage. La
vari6t6 la plus repr6sent6e est un grds quartzitique gris
clair A bordeaux, avec inclusions noires, A grain fin, 16-
sistant, dans lequel toutes les meules et molettes du
d6p6t ont 6t6 r6alis6es ainsi que nombre de d6chets
d6bit6s ou avec faces planes, repr6sent6s dans toutes
les structures concern6es (tabl. 5.1-14 : 1). Cette va-
ri6t6 pourrait 6tre d'Age emsien ou plus probablement
du D6vonien inf6rieur, 6tage qui se caract6rise par des
roches h6t6rom6triques et montrant un litage marqu6.
Un grds trds fin sableux concerne uniquement des d6-
chets d6bit6s rejet6s dans la fosse 89037 (tabl. 5.1 -14 :
2). Un grds d grain fin, homogdne, est repr6sent6 par
une seule pidce, le polissoir plat du depOt 89039
(tabl.5.1-14: 3). Le broyon de la fosse 89047 a 6t6
r6alis6 dans un grds fin compact, homogdne, mais de
teinte diff6rente du pr6c6dent (tabl.5.1-14: 4). Pour
m6moire enfin, un gres d grain moyen et inclusions de
micas n'est repr6sent6 que par un fragment de moulin
de la fosse ruban6e 89015 (tabl. 5.1-14 : 5).

5.1.5.3.2 - Le d6p6t de meule

Les cinq instruments de mouture correspondent aux 616-
ments de ce type d6couverts en contexte blicquien, et
sont distincts de ceux utilis6s par les Ruban6s (Cons-
tantin, Farruggia, Plateaux et Demarez, 1978 : 16; Cahen
et van Berg, 1979 : 35-36; Constantin, 1985 : 189 et 191 ;
Cahen, Caspar et Otte, 1986 : 57; Caspar et Burnez-
Lanotte, 1994: 83-88). lls proviennent de la fosse Da
89047 qui a 6t6 recreustie pour les y d6poser. La struc-
ture avait 6t6 6ventr6e par une excavatrice et le plus gros
6l6ment du d6pOt train6 sur une faible distance avant la
mise en 6vidence du Secteur blicquien, si bien qu'il n'est
pas sOr que cette fosse ne contenait pas plus de meules.
Aprds une r6ouverture de la structure, qui se manifeste
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par le surcreusement de plusieurs couches, les instru-
ments ont 6t6 d6pos6s i plat, face vers le bas, sans re-
groupement particulier. Une paire seulement de meules
est clairement appareill6e. Le n6gatif de I'exemplaire
arrach6 recouvrait en etfet une des deux molettes.

Ce genre de d6p0t est connu tant dans le Ruban6 local
que dans le Blicquien, m6me s'il s'agit d'un ph6nomdne
peu manifeste dans le Ruban6 europ6en. Diff6rents
cas ont 6t6 rapport6s pour I'Omalien, par exemple i
Omal, i  Jenefie (De Puydt, 1902: 8-9; 1909; Hamal-
Nandrin, Servais et Louis, 1936: 60-61); A Chapon-
Seraing (Destexhe-Jamotte, 1951), A Darion (Cahen,
1984; Cahen, Caspar et Otte, 1986: 17-18), en con-
texte d'habitat ou A l'extr6mit6 du foss6 d'Oleye - AlZepe
(voirce volume, chap. 2). lls semblent particulidrement
nombreux en contexte blicquien, puisqu'on en connait
aussi d Vaux-et-Borset en Hesbaye, ainsi qu'en Hai-
naut A f rchonwelz - La Bonne Foftune et lrchonwelz -
Trau al Cauche (Caspar et Burnez-Lanotte, 1994 : 84;
Constantin, Farruggia, Plateaux et Demarez, 1978 : 16,
18-19; Demarez, Deramaix et W6gria, 1992). Les deux
derniers sites en ont livr6 plusieurs cas. Rappelons
que les sites du Groupe de Villeneuve-Saint-Germain
sont en moyenne de plus petite tai l le que ceux du
Ruban6, et que cette tendance parait valoir pour le
Groupe de Blicquy. Toutefois, cette impression de rela-
tive abondance de d6p6ts n'est peut-6tre que le fruit
d'un 6tat de la recherche. Diff6rentes interpr6tations
ont 6t6 propos6es pour ce type de trouvailles. L'en-
fouissement de moulins complets pourrait t6moigner
d'un rite de fondation, d'un rite de d6part, s'il y a aban-
don volontaire du village, ou d'une mise de c6t6 jusqu'A
un usage ult6rieur (Constantin, Farruggia, Plateaux et
Demarez, 1978 : 19).

Bien que r6alis6es dans des blocs de m6me origine
gdologique, des diff6rences lithologiques se marquent

Ies Blkquiens dons le poysoge: h Secleur blicquien de Dorion
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tig.5.l-57 Darion -Secteur blicquien : diagramme de disper-
sion des diff6rents types de section de la couronne des brace-
lets achev6s, en fonction de l'6paisseur et de la largeur de
celle-ci. Sont exclus Ie bracelet rainurd et 2 segments trop
petits. En cm.

entre les meules dormantes d'une part et les molettes
de l'autre, tout en restant dans la variation naturelle de
ce type de grds.

Dans l'ensemble, les trois meules dormantes sont qua-
drangulaires d angles arrondis, avec un profil longitudi-
nal l6gdrement ensell6. Les deux molettes, util isdes
transversalement, sont plus petites. Comme leur lon-

1 A -

o  t , +  T
c :

o ls l

6  1 . 2  *
o
( o X
o
!  1 +

L=
o
L
( !  n A  !

J  - ' "

lf de

l'individu

(onlexle

de d6rouverte

89039/l d6p6V40-55

89039/2 ddpov4o-ss

89039/3 colluvionsr/O-4o

89UI/3 deblais

89039/4 colluvions/O-4O

89U7/5 d6blais

89U7/l TGfond

89U7/4 7o-fond

89U7/2 7o-fond

89Ul/5 7o-fond

10,00

10,70

[poisseur

moyenne

o,74

2,50

0,80

0,76

1,54

0,98

0,61

0,80

0,96

lorgeur de

lo rouronne

2,07

3,00

2,48

2,10

1 , Y 1

Priporolion du pourlour

d6bitoge obrosion

I [lorgissemenf de lo

Perforolion rentrole perforolion
' trovoil trovoil

piqueloge roinuroge
tronsvgsol ]g!grtu{nol

oui

non

oul

non

our non

out non

oui

oui

oul

oui oui

our non

our non

oui non

oui oui

oui oui

oui non

oui oui

oui oui

3 , 1 1

non

oui

non

Tobl. 5.1-12 Darion - Secteur blicquien. lndustrie du schiste : inventaire descriptif des palets, 6bauches et pr6formes en cours de
perforation. Les mesures moyennes sont donndes en cm.
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gueur ne d6passe pas la largeur d'une meule dormante,
les ar6tes de celle-ci restent droites.

La grande meule dormante est plate en largeur, infl6-
chie de seulement 1,7 cm sur toute sa longueur et pdse
14,7 kg (t ig.5.1-22:1, 5.1-59:3). El le mesure moins de
6 cm d'6paisseur et 31 cm de large sur 57 de long, soit
une dizaine de plus dans ce sens que les plus grands
des autres exemplaires blicquiens connus (Constantin,
Farruggia, Plateaux et Demarez, 1978 : 16; Constantin,
1985 : 189 et 191; Casparet Burnez-Lanotte, 1994:84).
Elle a 6t6 fagonn6e dans une plaque de roche, d6lit6e
dans le sens du fil qui est trds visible sur la tranche et est
actuellement f6l6e. De m6me que les autres 6l6ments
inf6rieurs de moulin du m6me ensemble, elle a 6t6 mise
en forme par percussion, comme le montrent les n6ga-
tifs d'enldvement sur les tranches. Le plan de travail
n'est us6 que sur les trois quarts de la longueur. Par
rapport aux autres instruments de mouture de la m6me
fosse, elle est faiblement piquet6e, en raison probable-
ment de sa faible 6paisseur ou d'un usage particulier.

Cette grande meule plate reposait avant d6placement
sur une molette qui d'aprds les courbures lui semble

ts.l -6ll 4se

appareill6e. Cette molette qui adopte une forme de tra-
pdze irr6gulier, est longue de 28 cm, large de 15,5 cm
et 6paisse de 4,2 cm. Elle pdse 2,742 kg. Elle montre
une surface plane piquet6e, et I'autre face, quelque peu
abras6e, des ardtes et points saillants 6mouss6s par la
prise en main (fig. 5.1 -22'.2, 5.1 -60:1 ).

Le troisidme 6l6ment du d6p6t est de type meule dor-
mante (f ig. 5.1-22:3,5.1-60:2). El le est plus ensell6e et
de moindre surface que la premidre; elle adopte une forme
plus ou moins quadrangulaire. Longue de 49 cm, large
de 24,5 et 6paisse de 8,5 cm, elle pdse 17,65 kg. Elle
aussi pr6sente une extr6mit6 de la face de travail non
utilis6e, si bien qu'on pourrait consid6rer que la molette
a une course d'une quarantaine de centimdtres, ce qui
correspond i I'amplitude d'un bras. Le piquetage de la
surface agissante de cet exemplaire est bien marqu6.

Le quatridme exemplaire est une meule dormante
subquadrangulaire de 32 cm de longueur, pour 15,5 cm
de large et une 6paisseur maximum de 7 cm (fig. 5.1-
22:4, 5.1-61:2). Elle pdse 6,45 g. Elle montre un peu
d'usure sur la face inf6rieure, alors que les deux autres
exemplaires n'en montrent pas. Plus l6gdre et plus pe-

llt du (onlexte de
brotelel d6couverle

Polissoge de lc ronrhe inlerne
lronsversol tirculoirc complel

Oiom. Diom. Epoisseur Lorgeur de
inl6rieur ext6rieur lo rouronne

lype de sedion

89031/l d6blais x 6,30 8,40 0,56 0,97 516 ovaledissym6lrique

89031/3 humus / colluvions x x 7 ,00 9,20 0,34 1 ,1 0 5 ovale aplati A bords convexes

89031/4 d6blais x 6,70 8,50 0,50 0,81 1a D aplat i

89031/5 d6blais x 6,98 8,88 0,61 0,96 6 ovale

89037/10 d6blais x 1 , ' , t2 5 ovale aplati

89037/ll 60-80 x 4,37 5,37 1 , 4 1 0,57 a rarnures

8903t/12 d6blais X X 6,70 9 , 1 0 0,52 1 , 1 7 2 Dafacesconvexes

89037t3 60-80 x 0,77 1a D (? )

89037/5 80-fond x 6,90 8,60 0,46 0,78 1a D dissym6trique

89031/7 80-fond x 6,50 8,40 0,47 0,84 516 ovale

89031/8 80{ond x 6,91 9,09 0,57 ' t ,1  3 1a D aplat i

89031/9 80-fond X 6,80 8,90 0,43 1 , 0 1 5 ovale aplati

89042/l tombe x 6,70 8,45 0,38 0,88 1a D aplat i

89042/2 tombe x 8,28 6,32 0,75 0,99 a 
guadrangulaire, 2 faces planes et 2
convexes

89042/3 tombe x 7,30 10,46 0,88 1 . 5 4 1a D aplat i

8iM2/4 tombe x 6,21 8,82 0,55 1 , 3 0 1a D aplat i

89042/5 tombe x 6,25 8,83 0,62 1,27 1a D aplati

8904U6 tombe x 6,10 8,73 o,70 1,30 1a D aplati

89U2/l tombe x 6,30 8,41 0,38 1,05 5 rectangle a tranches convexes

8904U8 tombe x x 7,33 9,24 0,56 0,85 'la D aplati

89042/9 tombe x 6,69 9,28 0,65 1 , 3 0 1a D aplat i

89042/10 lombe x 6,39 8,89 0,68 1 , 2 6 1a D aplal i

89047/l 7O-fond X s ,10 7,00 0,43 0,87 ,la D aplati

89041/2 70-lond x x 5,90 8 , 1 0 0,69 1 , 0 8 2 Dafacesconvexes

lshl.5.l-13 Darion - Secteur blicquien : inventaire descriptif des bracelets achev4s en schiste. Les mesures sont donndes en cm.
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Fig. 5.1-58 Bracelets en schiste du Bassin parisien, du Hainaut et de Darion : diagramme de dispersion des largeurs de couronne
et des diamdtres intArieurs.
D'aprds Auxiefte 1989 : 20, pour le Bassin parisien et le Hainaut.
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tite, elle devait 6tre plus sujette A mouvements lors de
la mouture et donc A usure des surfaces de contact avec
le sol. Trds plane, elle accuse 2 mm seulement de con-
cavit6. Comme la premidre, avec laquelle elle partage
une vari6t6 lithologique identique, elle a 6t6 fabriqu6e
en d6bitant une plaque obtenue en d6litant la roche en

suivant le sens naturel du litage trds visible sur la tranche.

Enfin, une seconde molette a 6t6 recueillie proche de
la premidre meule dormante mais elle semble plut6t
s'appareiller A la troisidme d6crite (fig. 5.1-22:5, 5.1-
61:1). El le pdse 2.2969 et mesure 22,8cm de long,

lype de motddou llo( bruf D6del d6biti

nomblc nomble

Polisoir plol Itlolotte ihule Broyon

nomble Doi

fiogment poli

nombre poids(gl

5

'I

nomblc nornbre nomDro

J I

20

1  817

89047

1 gres fin clair

(pollution ?)

Tobl. 5.1-14 Darion - Secteur blicquien : inventaire du mat6riel en grds, par type de reste et par vari6t6 de mat6riau, en nombre et
en poids.

1 gres fin clair

5 gres a grain moyen a micas

gres fin clair
gres tras tin, type polissoir

gres fin clair

grds l in clair

grain lrOs fin, type polissoir

gres de grain moyen a fin,
homogene

1 gres fin clair

3 grain lin, homogdne
gres a grain fin, allure sableuse,
br0l6

d6blais | 4 grds lin, compact, homogene

7ojond i 1 grds fin clair
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12,8 cm de large et 5,6 cm d'6paisseur. Saface agis-
sante plano-convexe est l6gdrement piquet6e. Les
usures d'usage se concentrent en premier ordre d'im-
portance sur les c6t6s mais se ddveloppent aussi sur
la face sup6rieure. La forme g6n6rale de cette pidce
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est en amande, proche de I'autre molette mais en moins
anguleux. Leur dissym6trie accus6e permet une bonne
prise en main, le long cot6 le plus droit vers I'utilisa-
teur, les doigts correctement dispos6s sur les deux re-
tours de I'autre.

fT"
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Fig. 5.1-59 Darion - Secteur blicquien : mat6riel en grds de la structure Da 89039 et de la fosse Da 89047. Structure 39 : 1 -2.
Meules cassdes r6utilisdes. Fosse 47 : 3. Grande meule dormante.
Dessin A.-M. Wittek. Ech. 1/4.
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fig. 5.1-60 Darion - Secteur blicquien : mat6riel en grds de la fosse Da 89047.
1. Meule mobile; 2. Meule dormante.
Dessin A.-M. Wiftek. Ech. 1/4.
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Un broyon, long de 9,4 cm a 6t6 trouv6 dans les d6blais
de la fosse 47, d6couverte 6ventr6e. ll devait se situer
dans la fosse sur ou au niveau du d6p6t de meules,
dont il pouvait peut-Otre faire partie (fig. 5.1-61:3). ll s'agit
d'un fragment de plaque en grds 6paisse de 5,5 cm,
arrondi sur tout son pourtour par une abrasion sembla-
ble i celle d'un 6l6ment de moulin. Les deux faces pla-
nes oppos6es sont demeur6es presque brutes, avec
des traces de piquetage. La pidce pr6sente quelques
6crasements indiquant un court usage en percussion.
Notre exemplaire est plus globuleux que ceux standar-
dis6s de Vaux-et-Borset (Caspar et Burnez-Lanotte,
1994 : 86 et fig. 3).

5.1.5.3.3 - Dichets, retouchoir et polisoir

Le Secteur Blicquien n'a livr6 que deux 6l6ments bruts,
retrouv6s d'ailleurs en contexte d6riv6, pour 22 trag-
ments de grds d6bit6 issus de la mise en forme des
outils en m6me matidre. Seize fragments d surface plane
t6moignent du reconditionnement d'instruments de mou-
ture d6class6s. Ces d6chets n'ont malheureusement
pas permis de remontage, mais d'aprds leur aspect et
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le type de roche utilis6, il ne semble pas que ces restes
proviennent de plus de quelques individus.

Un important fragment de meule dormante en grds
quartzitique, correspondant A une extr6mit6 cass6e, qui
mesure 18,8 cm de long pour 6,5 de large et 4,6 d'6pais-
seur, a 6t6 retrouv6 au sein du d6p0t 89039 (fig.5.1-
18:coupe C-D;  5.1-59:1) .  l l  a  6t6 r6ut i l is6,  comme en
t6moigne les 6crasements visibles sur les deux ar6tes
longitudinales de la fracture, mais son usage ne peut
6tre pr6cis6. ll ne montre aucun des stigmates, gorge
ou arrondissement d'une extr6mit6, caract6ristiques de
I'abrasion de pr6formes en schiste ou du polissage de
bracelets. Une utilisation comme percuteur, ou comme
retouchoir, ainsi que cela a 6t6 propos6 pour une pidce
semblable de Vaux-etBorset est tout d fait plausible
(Caspar et Burnez-Lanotte, 1994 : 86).

Le m6me d6pot 89039, caract6ris6 par la pr6sence de
pr6formes de bracelets en schiste, contenait en outre
une plaque quadrangulaire de section trap6zoidale en
grds d grain fin avec surface polie faiblement concave
(f ig. 5.1-18 : coupe C-D; 5.1-59:2). Sa base pr6sente

5 c m

0

fig.5.l-61 Darion -Secteurblicquien:matdriel engrdsdelafosseDaS904T. 1. Meulemobile; 2. Meuledormante; 3. Broyon.
Dessin A.-M. Wiftek. Ech. 1/4.
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Structure Type

890r 5 quartz blanc

890t 6 noir en silex

Golet non br0l6

nombre poid!

Oolet entier bdl6

nombre po,ids

non br0l6
nombre poids

hogmenl br0l6

nombre poids

Les Blkquiens dons le poynge; /e Secleur blicquien de Dorion

Tobl. 5.1-l.5 Darion - Secteur blicquien ;
inventaire des galets de silex et de
quaftz, par type de reste et par vari6td
de mat6iau, en nombre et en poids.

noir en silex

blanc en silex

autre en silex
quartz blanc

ind6termine

121

106,6

3,3

2,5

22,8

47,5

33,7

2,4

89039 noir en silex

blanc en silex

autre en silex
quartz blanc

89040 blanc en silex

autre en silex

blanc en silex

89047 noir en silex

blanc en silex

autre en silex

89048 noir en silex

89051 noir en silex
Iotol Blkquien

6galement une usure superficielle. Un cOt6 est fraiche-
ment cass6, alors que les ar6tes avec la face active des
trois autres c6t6s sont 6mouss6es. ll doit s'agir d'un
polissoir plat a poser, qui 6tait d l'origine plus grand.
Son implication dans le polissage du schiste est plausi-
ble. Ce serait le seuloutilde grds associ6 au travail de
ce mat6riau retrouv6 sur le site. Cette hypothese n'ex-
clut pas I'usage d'un tel polissoir pour le travail de I'os.

5.1.5.4 - Golets ensilextertioire ou en qunilz

Comme dans le Ruban6 local, les fosses d6tritiques du
Secteur blicquien de Darion recelaient des galets ovoi-
des de petites dimensions. ll s'agit de petits galets roules,
en quartz, en gros mais principalement en silex, dont la
surface ext6rieure est patin6e en noir ou en blanc. Ces
pidces sont d'origine locale. Elles proviennent soit de
couches de dissolution r6siduelles, soit d'affleurements
de cailloutis comme il en existe dans les environs du site.

La pr6sence de ce mat6riel dans des structures en creux
anthropiques invite d se poser la question de leur usage,
voire m6me de leur pr6sence volontaire au sein du rem-
plissage, alors qu'aujourd'hui il s'en trouve naturellement
en surface du limon encaissant. Les exemplaires du
Secteur blicquien sont peu anthropis6s (tabl. 5.1-15).
Seules 4 pidces sur 33 sont alt6r6es par le feu, et elles
ne sont fragmentaires que dans 10 cas. Ces galets ne
portent quasi pas de traces d'impact ni de poli d'Age
n6olithique. Parmi les fragments, il faut noter deux demi-
galets qui permettent de reconstituer une pidce ext6rieu-
rement grise et plus grande que les autres exemplaires.
Cette pidce ne pr6sente pas de trace nette de percus-
sion. Un seul exemplaire, retrouv6 dans les d6blais de
la pelle, num6rot6s 89048, pr6sente des traces d'usage.
Le site blicquien de Vaux-et-Borset n'en a livr6 pour sa
part que deux exemplaires en silex, les 6 autres galets
utilis6s comme percuteur 6tant en grds ou en quartz
(Caspar et Burnez-Lanotte, 1994 : 89). Les proportions

I '

Strurlure ftofondeur Poids(g) Mofidre (ommenlohe

89015 o-fond 5 oligiste
Deux fragmenls d'oligiste oolithique avec
traces d'usure

8e037 9:u9"--' (humusy'colluvions) -'

89037 d6blais

4 grds a micas

|,3 os br0l6 Email dentaire d'un ruminant; os br0l6

Fragment de tranchanl d'herminette en gres a
micas d'Horion-Hoz6mont

89037 8O-fond 4,5 oligiste Deux fragments non polis

89037 8o-fond 0,8 os br0l6 1 fragment ind6termin6

89037 60-80 0,6 os br0l6 Esouilles osseuses br0l6es

890{4 0-10 2,3 oligiste 1 fragment

89047 7O-fond 0,1 phtanite
Esouille fraiche de tranchant d'herminette en
ohtanite

89047 7o-{ond 0,5 os br0l6 Dont, probablement, un fragment d'outil

Tohl.  5.1-15 Darion -  Secteur
blicquien : inventaire du mat6-
riel arch6ologique en oligiste,
roches noires et en os br0l6.89051 0-10 sous dcp 0,1 os br0l6 3 fragments !
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de galets de silex roul6s pour le site ruban6 de Darion-
Colla sont aussi faibles. La question de leur r6colte inten-
tionnelle ou de leur pr6sence naturelle dans des fosses
d6tritiques du N6olithique ancien reste pos6e.

5.1.5.5 - Rochesnoires

Les fosses d6tritiques de Darion-Secteur blicquien onl
encore livr6 deux petits fragments d'herminette (tabl' 5'1-
16). L'un est un 6clat lat6ral de tranchant en grds d
micas d'Horion-Hoz6monl de 2,7 cm, r6colt6 dans les
colluvions sommant la fosse 89037 et pouvant avoir 6t6
abandonn6 ir proximit6 ou avoir d6riv6 naturellement
depuis un contexte ruban6. L'autre, une esquille frai-
che de tranchant d'herminette en phtanite d'Ottignies-
Mousty qui ne mesure que 1,2 cm de long, a 6t6 r6col-
t6e ir la base de la fosse 89047. Ce type d'artefact est
quasi absent en contexte Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain oi il n'est jamais apparu en ces matidres typi-
ques de Hesbaye. Ces t6moins sont i rattacher i la
pr6sence ruban6e sur le site.

Quatre fragments d'oligiste, matidre utilis6e au N6olithi-
que ancien comme colorant, comme agent tannant ou
conservateur, proviennent des fosses 89037 et 89044.
Un seul pr6sente une face polie assurant qu'il a 6t6 16-
duit en poudre par polissage ou directement frott6 sur
la surface i enduire.

5.1.5.6 - Le notiriel ciromique

Mis A part les ensembles ruban6s marginaux Da 89015
et 16, des t6moins c6ramiques ont 6t6 r6colt6s dans
toutes les structures d6tritiques du Secteur blicquien de
Darion, tout comme dans la tombe et au sein du d6p6t
89039 (tabl. 5.1-17). Bien que fragmentaire, le mat6riel
c6ramique a permis I'identification de 48 r6cipients' La
tombe a livr6, outre la bouteille complbte accompagnant
le d6funt, deux tessons diff6rents incorpords involontai-
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rement A son remplissage. Le d6pot 89039 contenait 5
tessons, qui correspondent d 5 vases diff6rents' Les
ar6tes vives de quatre de ces t6moins sur cinq indique-
raient que le mat6riel du d6pot pourrait avoir 6t6 rapide-
ment enfoui. Le reste du mat6riel c6ramique provient
de structures d6tritiques en creux, dont la richesse est
trds variable. Comme pour le mat6riel lithique, les deux
fosses dont les remplissages montrent les successions
d'6v6nements les plus complexes, Da 89037 et 47, ont
livr6 la majorit6 des individus. Avec la tombe, ces fos-
ses sont les seules A avoir donn6 plus de 100 g de ma-
t6riel c6ramique. Le fait que les autres structures n'ont
livr6 que des tessons de petite taille, voire m6me des
fragments juste repris pour m6moire, t6moigne d'un
mat6rieltrds fragmentaire dans l'ensemble. Cela pour-
rait s'expliquer par la fragilit6 de la c6ramique blicquienne
et par le contexte d6tritique des d6couvertes' Dans la
mesure ou le mat6rielc6ramique blicquien de Vaux-et-
Borset ne t6moigne pas d'un tel 6tat critique, on pour-
rait aussi invoquer le fait que le nombre de contextes
est r6duit d Darion et que ceux ou le mat6riel aurait 6t6
mieux conserv6 avaient disparu avant notre interven-
tion. Enfin, notons que des facteurs taphonomiques li6s
au site peuvent avoir jou6 : le mat6riel ruban6 de Darion-
Colia est dans I'ensemble plus alt6r6 que celui d'Oleye
- Atzdpe... Un classement rapide des tessons par cat6-
gorie dimensionnelle montre que la majorit6 des restes
mesure moins de 4 cm, ce qui n'a pas emp6ch6 le re-
montage de parties de vase plus importantes. Aucun
rejet de forme compldte n'a 6t6 attest6, le mat6riel 6tant
apparu 6pars dans les structures d'habitat. Sur 48 c6-
ramiques individualis6es, 21 sont repr6sent6es par 10 g
de mat6riel ou moins, el27 par 20 g ou moins (tabl. 5'1-
18). Ces consid6rations sur l'6tat de fragmentation du
corpus expliquent que seulement 16 individus ont 6t6
i l lustr6s (f ig.5.1-62 a 5.1-64).

Enfin, sur les 48 individus c6ramiques du secteur, 44
sont attribuables au Groupe de Blicquy et 4 sont ruban6s.

Iohl. 5.1-t7 Poids de la cdramique, de la terre br0l6e
et des scories, rdcoltAes dans les diffdrentes struc-
tures du Secteur blicquien de Darion' En g avec
indication du nombre minimum d'individus.
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llum6ro &!odolion Porth! ropr65enl6ss (onloxlohl (uhure (cm) Remorquol

0A8903/r
panse avec bo(
€t fond 60-1 10 d6blais BOY <6

Un trou de r6fection, de 6,7 mm de diam., en
bic6ne asymdtrique. Bord rectiligne arrondi

0A89037/2 panse 80-90 BOY <4

0A 89037/3 panse et bord 70-1 00 BOY <4; >8
aux 23. Perforation ovale de 7,1 x 8,2 mm.
l6gerement aminci, arrondi, rentrant

DA 89037/4
ressemble A
DA 89048/1 panse et bord 100-1 10 ddblais (d6blais) BQY <4

Anse sous le bord avec pertoration tubulaire de
3,5 mm de diam. Bord rectiligne arrondi. Paroi
plus 6paisse sous le bord que vers le fond

0A 89m7/5 rord ddblais BQY <4

Bord l6gdrement pinc6 avec bourrelet sous celui-
ci a I'intdrieur, biseautd vers I'ext6rieur et aminci
avec enr6mitd arrondie

0A 89037/6 )anse el bord 8o-fond d6blais (80-90) BOY <4 rectiligne arrondi

0A 8903/, )anse et bord 70-100 ddblais (ddblais) BQY <4; >8

irrdgulier, rectiligne, arrondi. Petite
ration lubulaire de 4,1 mm de diam. Fond
avec pate rapport6e. Bouton prds du bord

DA 89037/8 )anse DCP/0-45 d6blais BQY 2<4

'ions ? Un tesson moins dense peut-Ctre
ou'altdrd

DA 8903/9 lanse et bord
(ddblais et

60jond d6blais 80-90) BOY <3,5

rseur plus importante vers le fond. Bord
gne arrondi, ldgdrement rentrant. Bouton au
. maximum. soit les 23. Vase a boutons
6s sur la oanse

0A 89037/t0 lanse 60-80 d6blais BOY <4

DA 8903/t I loro 100-1 10 BQY >4

seul tesson, mais ddcor6. Bord rectiligne,
)ndi. Colombin ajout6 c6t6 int6rieur pour
niner le bord. Rdcipient de type vase a

DA8903t/12 )anse
decapage /

45-90 0-45 d6blais BOY 6; 6<8; 8 ou bouteille e provision

0A 8903713 ranse et bord 65-100 d6blais (d6blais) BQY
<2t 2<4i >4,

1 0 rectiligne rentrant, levre plate, irrdgulier

DA 89037/t4 )anse d6blais BQY <1 ,6 Iessons

DA 89037/1 5 lanse
decapage /

l lGfond 0-45 d6blais BQY <3

essons d'allures diffdrentes car pourraient 6tre
r meme individu altdr6 dans les colluvions. En
urface, il y a eu orydation avec une dernidre
iduction plus faible

0A 89037/t6 )anse
ddcapage /

0-45 BQY <2 ,1 1 tesson

DA 89037/1 7 tanse d6blais BOY 4 1 tesson

DA 89037/t8 lanse dont fond 60-l0o d6blais (90-100) BQY importante

DA 89037/19
ressemble a
DA 89044/1panse d6blais BQY <4 4 lessons

DA 8903/20 panse 60-70 LBK <2; 5,6

3 tessons. Boulon au diamdtre maximum.
perforation ronde r6gulidre, diam. 5,78 mm;
pointu obtenu par 2 pincements cr6ant une base
losangique

t}A 89037/21 panse d6blais LBK 3,1 I tesson

DA8903t/22 bord 70-1 1 0 LBK 2<2.8

5 tessons. Organe de pr6hension sous le bord,
rabotd a la truell€. Bord recliligne l6gdrement
d6vers6 vers l'ext6rieur, arrondi. Col l6gdrement
marou6

DA 89039/l panse
d6p6t /
coup€ BOY 5,5 I tesson. arretes vives

0A 89039/2 panse
dep6t /
coupe BQY ? 4 1 tesson. Arretes vives

0A 89039/3 panse d6p6t ? <  1 , 5 1 tesson. Arr6tes vives

DA 89039/4 panse
d6p6t /
40-55 BQY <2,57

tesson. Cassures franches, mais tesson
nouss6 car friable et alt616

DA 89039/5 panse
ddp6t /
40-55 BOY ? <  1 , 9 1 tesson. Arretes emoussdes

DA 89040/l )anse
0-5 sous

dcp BOY < 1 , 8 1 tesson et 2 eclats

0A 89040/2 )anse
0-5 sous

ocp LBK 1 , 3 1 t€sson

0A 89042/l :omplet tombe BQY 2,5<8
Vase a inflexion a ouverture retr6cie, trapu.
Pertoration ovale des boutons de r 6.6 mm
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5.1.5.6.1 - La clromique blkquienne

Les parties de vase repr6sent6es pour les 44 individus
c6ramiques blicquiens de Darion appartiennent dans 41
cas A la panse, dans 14 cas au bord et dans 3 cas au
fond. Si I'on retranche des 13 individus dessinables les
petits fragments de bord et les tessons seulement re-
pr6sent6s parce qu'ils sont d6cor6s mais qui ne rensei-
gnent pas sur la forme du r6cipient, force est d'admettre
que le corpus ne permet pas d'utiliser plus de quelques
individus par variable, dans le cadre de consid6rations
morphom6triques.

A I'examen macroscopique, la pAte montre en g6n6ral
une matrice limoneuse (tabl. 5.1-19). Les ingr6dients
de base doivent avoir 6t6 extraits de l'6paisse couche
lessique qui recouvre le paysage autour du site et qui
s'6tend de manidre monotone tout au long de la
Moyenne Belgique. Cet environnement ayant 6t6 colo-
nis6 tant par les occupants ruban6s de Darion que par
les Blicquiens, une 6tude p6trographique et chimique a
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6t6 confi6e A Alexandre Livingstone Smith, doctorant
de I'Universit6 Libre de Bruxelles et men6e en collabo-
ration, afin d'essayer de d6terminer si une origine pou-
vait 6tre trouv6e aux 6l6ments mis en @uvre et de d6-
celer les diff6rences dans les transformations apport6es
d un mat6riau de base semblable par des groupes cul-
turels diff6rents. Un 6tat d'avancement de cette recher-
che est donn6 en annexe (voir ce volume, chap. 5.3). ll
met en lumidre la difficult6 de d6terminer les origines
g6ologiques des mat6riaux utilis6s, 6tant donn6 I'homo-
g6n6it6 des less de Moyenne Belgique, et fonde sur
des bases objectives la dualit6 de la production c6rami-
que ruban6e, intuitivement r6partie en c6ramique gros-
sidre et c6ramique fine. Enfin, il montre, par comparai-
son avec le Ruban6, I'h6t6rog6n6it6 de pr6paration de
pAte de la s6rie blicquienne de Darion. Au stade actuel
de cette recherche, qui demanderait plus de moyens, 8
tessons du Secteur blicquien de Darion ont 6t6 analy-
s6s. Cette petite s6rie se caract6rise par l'emploi de
mat6riaux argilo-limoneux probablement collect6s loca-
lement en diff6rents endroits ou pr6par6s de manidre

llumfuo Pod'cs repr6snl6os f]ogmentolion (cm]

0489U2/2 panse fond BQY <2

remonte sur
Da 89047/1panse -5 sous dcp BOY 3,4

ressemble d
DA 89037i190anse 0-10 BQY 2<4

panse 0-10 BQY <2

0anse 0-10 BQY <2i 2<4

oanse
0-10 sous

dcp BOY < 2 , 5

remonte sur
Da 890423 ]ANS€ 80-100 ddblais BQY 1<6

lanse et
r16hension 70-80 BQY ? >3

panse 70-100 ddcapage (80-90) BOY <2i 2<4', >4

panse et bord 80-lond BQY 2<4i >4

0anse 80-1 1 0 BQY 4 :2<4 ' , >4

panse et
amorce du col 8o-fond d6capage BQY <2i 2<4, >4

ressemble a
DA 89037/4 lanse et bord d6blais BOY <2i2<4i  4

lanse ddblais BQY ? <2,1

loro
0-20 sous

dcp BQY i

lanse
0-10 sous

dcp BOY <2

panse
0-10 sous

dcp BQY ? <  1 , 5

panse BQY ? environ 2

I tesson

DA 89042/3 1 tesson

0A 89U4/l Cro0te de cuisson sur la face int6rieure

DA89U4/2
0A89M/3 Organes de pr6hension aux 2/3 ?

DA 89015/l 2 tessons et une miette

DA 89047/l

Organe de prdhension aux 23, avec perforation
ovale de 6,8 x 10 mm. Lissage avec traces
d'outils a I'int6rieur

Anse €lliptique perfor6e atypique. Petite
a la baguette de a 5,1 mm de diam.

0 89U7/2 i interne non conserv6e

rnt irrdgulierement r6parti. Os (< 2 mm),
de bois (< 3,4 mm) et lare chamotte (<

mm). Nombreux tessons fort altdr6s, bris6s
l '6paisseur... Tessons 6parpill6s dans le

0A 89047/3

DA89Ut/4
Un fragment proche du fond. D6graissant osseux
mal class6.

DA 8997/5
Inclusions de silex et charbon de bois. Cassures
fraiches et forte fragmentation r6cente

DA 89047/6 de Da 89047/1 au point de vue gabarit.

rectiligne arrondi, ddjet6 vers I'int6rieur.

DA 89048/l plus 6paisse sous le bord

tlA 89048/2 tessons. Surfaces 6rod6es

0A 8905t/l 1 lesson. Bord r€ctiligne, extrdmitd arrondie

0A 8905r/2 1 lesson

DA 8905r/3 I tesson. Surlace non obs€rvabl€

3 l€ssons. Cassures r6centes. Trouvaille de
surface ou non localis66

Tohl. 5.1-18 (Voir ci-contre et ci-dessus) lnventaire des individus cdramiques du Secteur blicquien de Daion : attribution, conbrte
et considdrations gdndrales.
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tig. 5.1-52 Darion - Secteur blicquien . Cdramique de Ia fosse Da 89037 : vases 1, 2, 5, 9, 11, 13.
La numdrotation correspond d celte des tableaux d'inventaire. Dessin O. Huysman. Ech. 1/2.
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complexe. On trouve dans 3 cas du less 6olien pur,
dans 2 cas un limon non lessique, dans 1 cas de I'ar-
gile, dans 1 cas de I'argile glauconifdre et dans 1 der-
nier cas un m6lange argilo-lessique, naturel ou pou-
vant r6sulter d'une pr6paration de pAte 6labor6e. Ce
constat peut 6tre mis en paralldle avec la multiplicit6
des chaines op6ratoires constat6e dans le Groupe de
Blicquy / Villeneuve-SaintGermain pour produire des
r6cipients aux fonctions semblables (Constantin, 1994 :
249-251). En effet, d partir des 6tudes de la c6ramique
de ce groupe culturel, se d6gage une impression de li-
bert6, maintenant attest6e depuis l'approvisionnement en
matidre premidre, qui permet aux producteurs une fabri-
cation occasionnelle en fonction de besoins imm6diats.

Le d6graissant incorpor6 dans la majorit6 des mottes
de pAte est I'os calcin6 pil6, pr6sent dans 24 individus
sur 44 et qui apparait plus ou moins bien calibr6 suivant
le type de vase. Los le plus fin a 6t6 utilis6 pour des
r6cipients de taille moyenne, aux surfaces soign6es.
Prds d'un quart des pdtes semble apparemment non
d6graiss6. La chamotte, attest6e pour 10 individus, n'a
pas 6t6 rencontr6e en abondance ni employ6e seule.
Elle est associ6e dans 7 cas A de I'os, qui semble alors
dominant. Certains individus pr6sentent une fraction
sableuse, dont la pr6sence naturelle dans la matrice ou
l'ajout n'a pu 6tre pr6cis6. Des inclusions de quartz et
de silex ont dt6 not6es, qui paraissent accidentelles,
comme doivent l'6tre 6galement les 6l6ments adventi-
ces rencontr6s uniquement sous forme de traces, soit
que I'aire de travail n'6tait pas propre, soit qu'un reste
de pAte ait 6t6 r6utilis6. Des vacuoles, ou m6me des
empreintes A caract6re v6g6tal, r6sultent vraisembla-
blement de I'incorporation d'un d6graissant organique
autre que I'os calcin6 pil6 ou de la dissolution d'un 616-
ment calcareux. En outre, des fragments de charbon
de bois ont 6t6 constat6s dans un seul cas. Ces
d6graissants organiques, attest6 20 fois, apparaissent
seuls dans 7 cas.

Le montage au colombin semble avoir6t6 pratiqu6 dans
la majorit6 des cas, comme le montre par exemple le
sens des cassures du vase de la tombe hinsi que 15
individus pr6sentant des cassures le long de joints d6-
fectueux droits ou en bec de fl0te. Un dpaississement
du fond par apport de pAte a 6t6 constat6 pour I'individu
37ft. Les vases 37/4 el4811 montrent une paroi plus
dpaisse sous le bord et le n" 37/1'l I'ajout d'un colombin
c6t6 int6rieur pour finir le bord.

La c6ramique du Groupe de Blicquy nous parvient 96-
ndralement, et particuliBrement A Darion, assez d6gra-
d6e : outre le probldme des colombins d6fectueux, les
cassures ne restent pas franches; les surfaces s'6ro-
dent ou se desquament; les tessons se brisent dans
leur 6paisseur. Cette fragilit6 d'ensemble doit autant
tenir A la qualit6 de la cuisson qu'A la pr6paration de la
pAte, le d6graissant osseux quand il est abondant nui'

ts.l-77) 469

sant d sa coh6sion. Les remontages et l'examen des
traitements de surface ne s'en trouvent pas simplifi6s.
N6anmoins, l'ensemble de la c6ramique du Secteur
blicquien de Darion montre des surfaces internes et
externes trait6es avec soin. Le mat6riel ne pr6sente
pas de surface rugueuse comme en montre la c6rami-
que grossidre ruban6e. Les surfaces ont 6t6 liss6es,
au moins sommairement par la main mouill6e d la fin
de la mise en forme, laissant sur un certain nombre
d'individus des traces technologiques, observ6es plus
g6n6ralement sur des surfaces internes de r6cipients.
Quelques vases ont regu une finition plus pouss6e, avec
un lissage soign6, effagant les traces de fagon, voire
un polissage de la surface. Par ce traitement, les par-
ties les plus fines de I'argile restent en surface et for-
ment une f ine pell icule qui se desquame faci lement,
sans qu'il s'agisse d'un engobe. Les vases d6cor6s
ont syst6matiquement regu une finition plus pouss6e,
ainsi que certains r6cipients non d6cor6s, comme la
bouteille de la tombe.

Huit r6cipients blicquiens de Darion pr6sentent des or-
ganes de pr6hension ou des traces permettant de con-
clure A leur existence (tabl. 5.1-20, 5.1-21). Vu la faible
repr6sentation des formes qui nous sont parvenues, de
nombreux individus sont impropres A l'observation de
ce caractdre. Dans 4 ou 5 cas, il s'agit de boutons ellip-
tiques et d'anses, d perforation 6troite proche de I'hori-
zontale, remontant ldgdrement vers la droite. Les per-
forations mesur6es ont un diamdtre de 0,35 d 1 cm.
R6alis6es A la baguette, elles sont de section ronde ou
d extr6mit6 ovalis6e par le jeu de l'instrument le long de
la paroi lors de leur r6alisation dans la pAte f raiche. Deux
vases, dont le diamdtre maximum est compris entre 14
et une vingtaine de centimdtres, pr6sentent des petits
boutons ronds non perfor6s dispos6s au diamdtre maxi-
mum du vase (vases Da 89037/9 et 44/3; fig. 5.1-62:9
et 5.1-64 :44/3). Ceux-ci, appliqu6s sur des r6cipients
de petite taille non d6cor6s, de transport ais6, incitent d
penser qu'ils 6taient essentiellement d6coratifs. Cette
particularit6 typologique a d6jd 6t6 constat6e en Hai-
naut et lors de l'6tude des corpus de Vaux-et-Borset et
de Bucy-le-Long; ce type de vase forme d'ailleurs une
cat6gorie bien individualis6e (Cahen et van Berg, '1980 :
11; Constantin, 1985 : l, 167 Hauzeur et Constantin,
1993: 191, f ig. 16; Constantin, Farruggia et Guichard,
1995 : 30, fig. 19). Le vase ?3 sph6rique 89047/1, pro-
bablement A consid6rer comme un vase de stockage,
pouvait 6tre suspendu par des anses en manchon i
perforation horizontale, deux fois plus grandes que la
moyenne des autres organes de pr6hension du site.
Cette forme particulidre semble rare dans le Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain mais son usage est
ensuite attest6 dans le Bassin parisien au Cerny. Les
moyens de pr6hension rencontr6s s'organisent sur un
seul rang, sont situ6s aux deux tiers de la hauteur du
vase, d hauteur ou au-dessus du diamOtre maximum et
pourraient r6pondre presque tous i une organisation
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tig.5.l'63 Darion -Secteurblicquien :c6ramiquedelafosseDaSg03T. Bticquien.'yases 3,4,7;Ruban6..yases 20a22.
La numdrotation correspond it celle des tableaux d'inventaire. Dessin O. Huysman, sauf 22 : A.-M. Wittek. Ech. 1/2.
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ternaire. La bouteille de la tombe n'a malheureuse-
ment pas pu 6tre remont6e entidrement, mais la dis-
tance mesur6e entre deux boutons permet de penser
que la disposition des pr6hensions serait quaternaire
pour ce vase. Signalons encore une perforation de 16-
fection sur un grand vase d provisions (vase 3711;
f ig .  5 .1-62:1) .

Dans I'ensemble des cas, le ceur de la paroi des tes-
sons est gris ir noir, indiquant une cuisson en atmos-
phdre r6ductrice. Dans un quart des cas, les teintes,
sp6cialement des surfaces ext6rieures, sont in6gulid-
rement r6parties, indiquant une cuisson en meule sans
couverture 6tanche ou les coups de flamme lors de
I'ouverture des fours. Les surfaces ext6rieures sont
brun-rouge, brun, beige, plus rarement gris clair ou noir.
Dans la majorit6 des cas, la teinte interne est proche de
celle de la surface externe, parfois en plus fonc6. Pour
quelques exemplaires, la teinte de la paroi interne est
identique d celle du c@ur, indiquant que la phase oxy-
dante n'a pas pu alt6rer l'int6rieur des vases, probable-
ment en raison de leur position lors de la cuisson.

Pour douze individus seulement, nous avons des indi-
cations sur la forme g6n6rale du r6cipient. ll s'agit de
formes d6coulant de la sphdre : 6 vases correspondent
ir des 6l6ments de sphdre ouverts, avec un bord rectili-
gne quand celui-ci est attest6, 4 cas d des formes 2/3
sph6riques et 2 r6cipients seulement d un vase d dou-
ble courbure, avec une ouverture rdtr6cie,
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Le diamdtre A I'ouverture n'a pu 6tre mesur6 que pour
9 individus (tabl. 5.1-21); dans 7 cas, i l  est compris
entre 12 et 19 cm et dans 2 cas, i l  s 'agit de 31 et 36
cm. Le diamdtre maximum, mesur6 pour 15 6chan-
t i l lons,  est  compr is  ent re 14 et  38 cm, avec une
moyenne de 27 cm. Seuls trois ou quatre vases, Da
89037/12, 4711, 47/6 et peut-Otre 37113, ont un dia-
mdtre maximum sup6rieur d 35 cm et seraient clas-
s6s parmi les trds grands vases ou (vases a provi-
s ions"  se lon la  typologie de Claude Constant in
(Hauzeur et Constantin, 1993 : 174-175; Constantin,
Farruggia et Guichard, 1995 : 26). Pour trois vases
seulement, Da 89037/9, 37113 el 4211, diamdtre A
I'ouverture et diamdtre maximum sont connus, indi-
quant qu' i l  s 'agirait de deux formes sans inf lexion d
ouverture l6gdrement r6tr6cie, rejet6es dans la m6me
structure d6tri t ique, et d'une "boutei l le", cel le de la
tombe. Le vase de la tombe, trapu et ovalis6 en sec-
tion horizontale, appartient d la cat6gorie des vases
d inf lexion A faible r6tr6cissement. Avec un col mar-
qu6 et l6gdrement 6vers6 et une hauteur compara-
ble au diamdtre maximum, ce r6cipient 6voque la ca-
t6gorie des boutei l les, sans cependant en faire r6el-
lement partie (Hauzeur et Constantin, 1993 : 175-179;
Constantin, Farruggia et Guichard, 1995 :27-28).

Les 6paisseurs des parois, mesurables pour 42 indivi-
dus sur 44, donne la vision la plus globale, m6me si elle
reste basique, des types de r6cipients repr6sent6s.
L'6paisseur maximum moyenne des parois est de 8,5 *
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Fig.5.l-64 Darion - Secteur blicquien : cdramique des fosses Da 89044, 47 et 48'
La numdrotation correspond A celte des tableaux d'inventaire. Dessin O. Huysman. Ech. 1/2.
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2,4 mm, avec un minimum de 3,9 et un maximum de
13,5 mm. La r6partition de l'6chantillon est bi-modale,
avec un premier pic entre 6 et 7 mm et un second entre
8 et 10 mm (fig.5.1-65). Tout comme cela a 6t6 pro-
pos6 sur base de sdries de c6ramiques du Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain, l'6paisseur doit 6tre
en relation avec la taille. Les tessons d'environ 0,9 cm
de paroi et plus t6moignent probablement de grands
vases d ouverture proche de la verticale ou "vases i
provision" (Cahen et van Berg, 1980: 10; Hauzeur et
Constantin, 1993: '172-173; Constantin, Farruggia et
Guichard, 1995 : 25). Le critdre de l'6paisseur n'est pas
absolu, mais indiquerait que la moiti6 des r6cipients re-
cueillis dans le Secteur blicquien pourraient avoir 6t6
des vases de stockage, ou au moins de grandes dimen-
sions. Gette remarque confirme I'impression que le sec-
teur fouill6 se trouvait au c@ur de I'habitat.

Outre les deux petits vases d boutons d6coratifs 6vo-
qu6s plus haut, trois autres d6cors ont 6t6 recensds pour
le Secteur blicquien de Darion, et des coups de poingon
sur deux autres vases. ll s'agit dans deux cas de d6-
cors model6s, r6alis6s probablement sur deux grands
vases A ouverture proche de la verticale. Le bord de
I'individu 37111, dont la taille est inf6r6e de l'6paisseur
de paroi, est soulign6 par une ligne d'impressions au
doigt, ce qui est courant dans le Groupe de Blicquy /
Villeneuve-Saint-Germain (fig. 5.1-62:11). Le vase Da
89037/1 (fig. 5.1-62:1), par contre, correspond bien d la
cat6gorie des grands r6cipients d provision (Hauzeur et
Constantin, 1993 : 183-184; Constantin, Farruggia et
Guichard, 1995: 28-29). ll ne pr6sente pas de d6cor
sous le bord, mais un cordon oblique obtenu par une
succession de pincements. ll s'agit d'un motif classi-
que d'impressions au doigt organisdes en V entre le dia-
mdtre maximum et le rebord. G6n6ralement, ce type
de d6cor est centr6 sur une anse, non document6e dans
le cas pr6sent (Constantin, 1985: l, 163'165). Le der-
nier d6cor notable, impressionn6, est port6 par un petit
tesson A la surface alt6r6e. Sa pr6sence dans la fosse
r6sulte probablement de petits d6chets 6vacu6s lors
d'une op6ration de nettoyage post6rieure au bris et au
rejet de l'essentiel de la cdramique dans une autre struc-
ture. ll s'agit de deux extr6mit6s de bandes parallEles
verticales ou proches de la verticale, r6alis6es au pei-
gne pivotant ir 5 dents. Les bandes sont larges de
7,8 mm. Parmi les impressions au peigne, courantes
dans le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain,
celles A cinq dents sont parmi les plus repr6sent6es i
Vaux-et-Borset. Les d6cors compos6s de rubans verti-
caux paralldles sont attest6s dans les deux domaines
culturels (Hauzeur et Constantin, 1993 : 1 86'1 87; Cons-
tantin, Farruggia et Guichard, 1995 : 26).

Bien que r6duit et lacunaire, le corpus blicquien de
Darion est en concordance compldte avec celuide l'autre
site du mdme groupe culturel en Hesbaye' Le faible
nombre d'individus d6cor6s ne permet pas beaucoup
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de consid6rations chronologiques, mais il faut noter que
les exemplaires de Darion ne permettraient pas de d6-
nier une semblable attribution chronologique A l'6tape
moyenne du Blicquien, telle que d6finie pour le Hainaut
par Claude Constantin. Le cordon en relief r6alis6 par
pincement indiquerait lui aussi une transition vers la troi-
sidme 6tape r6cente caract6ris6e par des d6cors de
cordon en V. l-anse en ruban annonce les phases ult6-
rieures. Soulignons que, tout comme Vaux-et-Borset,
Darion ne manifeste pas de particularit6s technologi-
ques, morphologiques ou d6coratives par rapport au
Groupe de Blicquy (Constantin, 1985; Hauzeur et Cons-
tantin, 1993 : 193-195).

5.1.5.5.2 - Lo c$romique ruhonie

Ind6pendamment du probldme des ensembles ruban6s
marginaux Da 89015 et 16, deux structures blicquiennes
ont livr6 des vestiges c6ramiques ruban6s. ll s'agit de
restes de vases fins d6cor6s, clairement de fabrication
ruban6e,  et  non d ' in f luences sur  une product ion
blicquienne. ll n'est pas interdit de penser que certains
individus non d6cor6s de m6me origine et repr6sent6s
dans les m6mes structures seulement par de faibles f rag-
ments atypiques aient pu 6tre attribu6s au Blicquien.
Dans les tableaux descriptifs des individus c6ramiques
du Secteur blicquien,les interrogations sur les attribu-
tions stylistiques sont lA pour le rappeler.

Le remplissage de la fosse Da 89040, interpr6t6e comme
une fosse de rejet de boucherie, contenait deux trds
petits tessons correspondant A deux formes c6ramiques,
I'une d6graiss6e A l'os et attribu6e au Groupe de Blicquy
et I'autre A parois fine, d surface ext6rieure noire et soi-
gneusement lissde, dont la cuisson de bonne qualit6
est typique du Ruban6 local. Ce tesson est l6gdrement
6rod6 en surface et porterait un coup de poingon. Le
caractdre particulier de cette structure peu profonde,
dont le remplissage ne contient que de minuscules d6-
chets c6ramiques, ainsi que l'usure du tesson, suggdre
que l'6l6ment ruban6 correspond A I'apport accidentel
d'un 6l6ment pr6sent en surface lors du remplissage.

Par contre, la fosse 37 alivr6 jusque dans ses couches
les plus profondes des t6moins c6ramiques ruban6s
cons6quents et qui ne pr6sentent pas de trace d'usure
particulidre. Les trois t6moins appartiennent d des for-
mes au diamdtre inf6rieur ir 20 cm et ont une p6te d6-
graiss6e d la chamotte ou sans d6graissant visible, de
teinte brune ir gris fonc6 ou noir, avec des surfaces lis-
s6es caractdristiques. Uindividu 37/20 (tig. 5.1-63:20)
porte un bouton perfor6 entre deux rubans bordds de
lignes incis6es et remplis d'impressions translat6es au
peigne A 5 dents. Le bouton conique est positionn6 au
diamdtre maximum du vase de type ?3 sphdrique ou
plus probablement piriforme; il a 6td obtenu suite d deux
pincements quiont cr66 une base losangique. Le vase
37121 (ti1.5.1-63:21) n'est repr6sent6 que par un tes-
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l{un6ro tloqhohh Appnfxo

tomc llombrc Suppo:,h Prrluotion

Dkon

DA 89037/l
6l6ment d€

sphAre ei bord
rectiligne

non document6,
orobablemenl abs€nt de cordon : ligne de pincements

DA8903tnind6termin6e non documenl6 2 extr6mit6s d€ bandes verticales, larges de 7,8 mm, au peigne pivotant
a 5 denls. Erod6

0A 0903/3 2/3 sph6riqu€ rnse boudin t 
horizonlalo'

droite

DA 89037/{ 1/2 sph6rique
horizonlale,

rnssboudin 243 3 l6gdrement
oblique

0A 890y/5 1/2 sph6rique lon documente

0A8903/6
formo

ind6termin6e ron documente

0489037 /t 1/2 sph6riquo rnse boudin zeg 
horizontal'

oblioue
perfo16

0 89037/8 ind6termin6e ron document6

0A 8903/9 2/3 sph6rique bouton rond 2 2??? absente

DA 89037/t0 ind6termin6€ non documentd

DAC9037 1 ind6termin66,
bord rectilione non docum€nto d'impressions au doigt et a l'ongle sous le bord

0r 8903r/t ? ind6termin6€
plausible, car
ddpression d'accu6il

DA 8903713 2y3 sph6rique
indgtermine, lraces
d'anc(ag€

0A 89037/r{indetermin6e ron documento

DA 89037/15 ind6termin6e ron docum6nt6

DA8903/16ind6lermin6€ non documgnt6

DA8903tAl ind6termin6€ non documenlg

DA 890y/t8 ind6termin6e non documenl6

D 0903t/tl indelermin6e non document6

DA 89037/20
2y3 sph6rique
ou piritorme bouton ellipiique t horizontal bouton entre d€ux rubans rectilignes en chevron, r€mplis au peigne trai

n6 a dents multiples et bord6s d'une lign€ continue incis6e au poineon

D489037 /21 ind6termin6€ non documento
ruban bord6 d'impressions au poinqon, rempli au peigne traind e 4 dents
et int€rrompu par au moins une ligne d'impressions au poingon et un trait
(de prdparation ?) incis6

0A89031n?ind6termin6e
nddtermin6, lraces
l'un organe endom- 1
Tag6 par la truelle

d6cor du bord : deux rangs de coups d€ poingon triangulairos et cassure
le long d'un trait incis6 bordant un ruban

DA 89039/r ind6termin6s 1on documento

0 89039/2 ind6terminde lon docum€nt6

Dl 89039/3 indeterminee ron docum€nt6

t)A 89039/1 ind6termin6e ]on documenl6

DA 89039/5 ind6t€rmin6e 1on document6

DA 89040/l ind6lermin6e ron document6 de poingon ?

DA89U0/2 ind6terminee 1on document6

0A 89042/l
bouteille
(ovalisee) )outon oval€ 2 4? horizontale a

oDilou6
deco16

0A 890{U2 ind6termin6€ ron documentg

DA 890{2/3voir Da 89047/1

DA 89044/l ind6lermin6e ron document6

DA89U1/2 indeterminOe 'ron document6

DA 89014/3 ind€termin6e )outon tragmenlaire 1 absente

DA 89045/l ind€termin6e ron docum6nt6

0A 09047/r2/3 sph6rique lns6en manchon 2 horizontale

DAI9UI/2 ind6termin6€ )outon offiptique , W6s6nte, de
r€rforg 

' 
sens ind6tsrmin(

DA 8904t/3 ind6termin6e ron docum€nt6

0 89U7/4 6l6ment de
sphere

ron docum€nt6

DA 89047/5 ind6termin6e ron docum€nt6

DA 89047/6 bouteille ron docum€ntg

DA 89048/l indOtermin6e ron document6

0A 89048/2 inddterminOe document6

Dl 8905r/l ind6lerminee documente

DA 8t05t/2 indOtermin6e document6

0A 8905r/3 ind6termin6e documente

0A 89?/l ind6tsrmin6e document6 d6cor6 de gros coups de poingon obliques dans la pate fraiche

lohl. 5.1-20 lnventaire des individus ceramiques du Secteur blicquien de Daion : donndes d caractdre moryhotogique.
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son qui montre un ruban ex6cut6 au peigne train6 A 8
dents. L'outil utilis6 est caract6ris6 par une grosse dent
d une extr6mit6, qui a servi, en retournant I'instrument,
d cr6er une sorte de bordure au ruban. Ce d6cor est
interrompu par au moins un trait finement incisd qui pour-
rait avoir servi au placement du motif plut6t qu'en faire
partie. Le troisidme vase ruban6 de la fosse 37 est re-
pr6sent6 par un grand fragment avec bord A col l6gdre-
ment marqu6 et comportant un petit bouton sous le bord
(vase37l22;fig. 5.1-63:22). Une double rang6e d'impres-
sions triangulaires au poingon constitue le d6cor du bord
et un segment vertical de m6mes impressions apparait
en d6cor secondaire. Une cassure le long d'un trait incis6
courbe r6vBle la pr6sence d'ondes en d6cor principal.

Les d6cors principaux repr6sent6s appartiennent aux ty-
pes F ll et D lll du systdme descriptif de P. J. R. Modderman
(1970; 1985). R6alis6s d I 'aide d'un peigne d dents
multiples, ces d6cors caract6risent la phase ll d, et sont
con6l6s i deux lignes de ponctuations en d6cor du bord.
L'absence de ces types dans le Secteur ouestde Darion
invite d chercher ailleurs l'origine de ce mat6riel ruban6.
Les fosses Da 89015 et 16, interpr6t6es comme des
chablis au remplissage en partie anthropique, ont mal-
heureusement 6t6 vid6es de leur contenu i notre insu
pendant I'op6ration de sauvetage du site. Leur mat6riel
ne nous est malheureusement connu qu'au travers de la
maigre r6colte faite ensuite, o0 ne se retrouve aucun 616-
ment de qualit6, de couleur ou de pAte, comparable aux
t6moins de la fosse Da 89037. Parmi ce mat6riel figure
un tesson de bord d6cor6 au peigne translat6 d quatre
dents, donc 6galement de type F ll et compatible avec
une attribution alaphase ll d (fig. 5.1-13 : 15/1). Cesstruc-
tures qui pr6sentent un caractdre p6riph6rique sont diffi-
cilement rattachables d un habitat pr6cis. Leur proximit6
ne permet pas d'6carter la pr6sence de mat6riel ruban6
jonchant le sol lors de l'6tablissement des Blicquiens A
Darion, bien que la taille et l'absence d'6rosion des indi-
vidus ruban6s retrouv6s en contexte blicquien tendent A
infirmer le seul hasard taphonomique. Le village ruban6
de Darion-Co/ia, enfin, possdde dans son corpus d6cor6
de nombreux t6moins analogues au mat6riel retrouv6
dans la fosse Da 89037 du Secteur blicquien. Lexamen
d'6ventuels remontages a 6t6 entrepris sans succds.

5.1.5.7 - Les notiires orgoniques etlefeu

En Moyenne Belgique, les matidres organiques ne se
conservent pas sur les sites de plein air du N6olithique
ancien en raison de I'acidit6 naturelle des limons 6o-
liens quicouvrent la r6gion. llfaut des conditions parti-
culidres pour que nous parviennent des restes isol6s,
par lA pauvres en informations.

La carbonisation pr6serve les restes v6g6taux. Ainsi,
un demi-noyau de Rosac6e ind6termin6e a 6t6 trouv6
dans le remplissage de la fosse 89051 (d6termination
J. Heim, Palynologie et Pal6obotanique, Universit6 ca-
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tholique de Louvain; voir annexe 5.2 et chap. 4). Re-
trouv6 en contexte d6tritique, il ne saurait que nous rap-
peler la part que devait prendre la collecte de fruits ou
plus g6n6ralement de plantes sauvages a c6t6 des pro-
duits de I'agriculture.

Des charbons de bois ont 6t6 retrouv6s dans les princi-
pales structures d6tritiques du Secleur blicquien,89037,
ainsi que 42, 44, 47 et 51, qui devraient illustrer I'envi-
ronnement au travers de I'alimentation des foyers do-
mestiques. Dans le m6me ordre d'id6es, des nodules
de terre rougie consistante ont 6t6 r6colt6s, en faible
quantil6, dans les fosses 89037, 44 et 47, qui tradui-
sent 6galement la vidange de foyers dans ces structu-
res d6tritiques. Des charbons de bois sous forme de
traces ont 6t6 6galement relev6s dans le remplissage
de la tombe. Les restes sont dans I'ensemble de petite
taille. Les assemblages sont domin6s par des Malac6es
de type Malus/Pyrus, suivies par Prumus, Corylus, Cor-
nus, Salix el Quercus. Fraxinus est rare et Ulmus ab-
sent (d6termination Fr. Damblon et Chr. Buydens, Sec-
tion Micropal6ontologie et Pal6obotanique, LR.Sc.N.B.;
voir ce volume, chap. 3; Buydens, Damblon et Jadin, en
cours). On constate une anthropisation marqu6e de l'en-
vironnement, la discr6tion de la strate arbustive et le
recourt pr6pond6rant au bois d'arbustes h6liophyles.
Les arbres dominants de la for6t atlantique ont d6jd dis-
paru ou sont 6pargn6s lors de la qu6te de bois de
chauffe. Dans un cas, on interprdte la situation comme
un h6ritage, L'arriv6e des Blicquiens a eu lieu dans un
environnement d6ji anthropis6 par les Ruban6s qui ont
ouvert des clairidres, elles-m6mes rapidement coloni-
s6es par des essences de reboisement que I'on retrouve
abondantes dans les mat6riaux de chauffage des
Blicquiens. Dans I'autre, on met I'accent sur des parti-
cularit6s culturelles du Blicquien comme du Villeneuve-
Saint-Germain : utilisation opportuniste de l'environne-
ment, mise d profit de milieux d6grad6s, autre alimenta-
tion... La position de l'6tablissement blicquien de Darion
dans un biotope de transition d la limite du fond de val-
l6e, manifesterait d6jd A elle seule l'int6r6t pour un 6co-
systdme naturellement ouvert.

Ne subsistent en contexte lessique que des esquilles
d'os br0l6 et de l'6mail dentaire des restes fauniques
rejet6s dans les structures d6tritiques du N6olithique
ancien (tabl.5.1-16; d6termination M. Germonpr6, Pa-
l6ontologie, l.R.Sc.N.B.). Trois structures du Secleur
blicquien,89037, 47 et 51 ont livr6 ce type de restes,
outre les fant6mes et les traces dentaires de la fosse
89040. A c6t6 de fragments ind6terminables, notons
dans les fosses 89037 et 47 des vestiges de dents de
grands ruminants et dans la losse 89047 un fragment
d'os travaill6 carbonis6, vestige d'un instrument rejet6
cass6 dans un foyer. Le reste des vestiges de la fosse
89037 consiste en de nombreux 6l6ments fragmentai-
res m6lang6s aux couches gris cendre du fond de la
structure, riches en charbons de bois.



llum6ro Poids nel (gl Houteu (cml l}ionrdtrc (orl

dl'owcrtue dl'omoneducd ilnuteurrlc morimum
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Dimension des orgon* do pr6honrion (mm)
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DA 890371 288,8 36,2 5,87 10,59

DA8903t /2 1 7 > 3 1 9,12 12,43

0a8903/3 84 19,4 19,2 40 24 21,43

0A 89037/1 73
> 1 4 , 4 4 5 c m

12 a 13 sous ls bord 4,2 8.8 23 13 19 ,3

DA 89037/5 28,3
1 6 , 6 4 2 , 5 c m

17,5 sous le bord e 9,38

0A8903ry633,3 > 27-28 3,84 6,55

DA 89037/7 468,9 1 6 4,79 11,94 J T 21 21

DA 89037/8 16 ,1 29? 4,75 5,87

DA 89037/9 99,1 1 3  1 4 , 1 3,15 8,32 1 3 1 3 7

I}A 22,6 3,49 4,88

l}A 89037/r I 14,5 13,58

t)A 169,8 > 38,5 10,02 11,38

DA 126,5 30,8 t 34 7,67 1 1 ,08

DA 89037/t1 2 5,26 6,87

DA 21 4,66 7,39

DA 4 12,5

DA8903/175,8 9,08 9,36

t)A 87 5,16 9,36

DA 8903/19 9,8 6,M 6,66

DA 89037 37,4 18 ,4 3,91 7,09 37 25 21,2

DA 89037 7,3 '17,8 4,23 6,16

I}A 1 0 +  16 ,5 4,06 4.76 o,o

0A 89039/l 25,8 8,01 9,54

0A 89039/2 5 ,1 5,63 6,4

DA 89039/3 0,5 4 ,12

0A 89039/4 4 10,76

DA 89039/5 o,7 > 7,6

DA 89040/l '| > 3,91

DA 89040/2 o,7 3,1

0A 89042/l > 828 17,4 x 12 10,8 19,2 5,34 6,74 a7 25

DA89Uu2 2,7 + 7

DA89Uu3 6,9 10,85 8.15

DA 89014/l 18,4 x20 7,2 8.3

DA89U4/2 6,1 x.20 4,84 5,36

DA89M/3 15 ,3 20,8 7,12 9,64 1 7 ?  1 7 ?  > 1 0 , 3 5

DA 89045/l o > 6,5

I)A 89047/l 283,4 33 36,4 5,3 9,03 60 45 23,5

DA89U7/2 13 ,1 > 3 2  >  4 8  > 2 3

0A89047 /3 68,9 > 3 0 5 ,11  8 ,45

DA89Ut/4 79,6 23,6 6,16 8,85

DA89Ut/5 54 > 23,6 6,94 7,27

DA 8904/6 t t 7  E > 2 0 21 ,6  >  35 4,85 8,74

DA 89018/l 20,2 6,79 9,36

tlA 89048/2 7,3 > 9,14 +l-  13

0A 89051/l 5,2 t 1 8 5, r9  6 ,51

0A 8905t/2 1 , 2 s,62

DA 8905r/3 l e 7,9

04891/l 4,3 10,04 10.61
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Tobl.5.1-21 lnventaire des individus ceramiques du Secteur blicquien de Darion : mensurations.
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5.1.6 - Quelleslegons retenir dusecteur blicquien de Dorion ?

5.1.6.t - Du Elicquien plus hlkquien que le Blkquien...

Le Secteur blicquien de Darion est un gisement excep-
tionnel A plus d'un titre : d'abord par sa position g6ogra-
phique, en Hesbaye sur une frontidre du peuplement
ruban6local, A 120 km de I'aire principale d'occupation
du groupe, ensuite par la qualit6 de son assemblage
mat6riel qui, bien que restreint, est riche en enseigne-
ments et en questions. L'ensemble des facettes de la
culture mat6rielle du Groupe de Blicquy y est document6,
du moins pour les mat6riaux habituellement retrouv6s
dans nos 169ions, avec des 6l6ments originaux comme
la tombe. La pr6sentation int6grale et l'6tude des don-
n6es arch6ologiques r6cup6r6es in extremissur le Sec-
teur blicquien de Darion s'imposaient vu les carences
documentaires pour ce groupe culturel et permettent
d'appr6hender, apr6s avoir lev6 toutes les r6serves
d'usage sur I'int6grit6 et I'homog6n6it6 de I'assemblage,
un ensemble blicquien repr6sentatif de la pr6sence de
ce groupe en Hesbaye. Celui-ci ne montre pas de 16-
gionalisation ni de pdriph6risation outrancidre, par rap-
port au Blicquien hennuyer. Tout juste peut-on noter
une adaptation A un environnement l6gdrement ditf6-
rent, entre autres au travers des approvisionnements
en matidres premidres. Le site de Darion appartient A
une phase c6ramique bien repr6sent6e en Hainaut et
comparable A son dquivalent pour le Villeneuve'Saint-
Germain. ll occupe 96o9raphiquement, culturellement,
6conomiquement et chronologiquement une place com-
parable i celle de Vaux-et-Borset - Gibour I A la Croix
Marie-Jeanne (Caspar, Constantin, Hauzeur et Burnez-
Lanotte, 1993-1994), au point d'arriver aux m6mes con'
clusions, en d6veloppant les m6mes argumentations.

ll faut regretter que pour ce facids du N6olithique an-
cien qu'est le Groupe de Blicquy, il n'y ait pas plus de
s6ries 6tudi6es. Les carences se marquent particulid-
rement pour I'industrie lithique, au regard des progrds
r6cents accomplis pour le Villeneuve-Saint-Germain
(Plateau, 1990 a et b; 1993 a et b; Bostyn, 1994; 1995;
1997; Augereau, 1994; 1996; Augereau et Bostyn,
1997). Un des aspects les plus int6ressants de ces 6tu-
des pour le Bassin parisien est la port6e diachronique
que permet la comparaison d'industries successives, du
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien au Cerny ou m6me
au-delA. La rupture apparente de peuplement dans nos
r6gions A la fin du N6olithique ancien nous astreint A une
vision sans horizon, et donc trds centr6e sur elle'm6me.
Un 6tat des lieux sur nos connaissances des Groupe
de Blicquy et de Villeneuve-Saint'Germain, plus de deux
d6cennies aprds leur reconnaissance, A I'occasion par
exemple d'un symposium, obligerait d'6clairer les zo-
nes d'ombre et de chasser les fant6mes qui hantent le
domaine, malgr6 les progrds r6alis6s par ailleurs' Du
point de vue c6ramique, on constate encore quelques
flottements dans la s6riation du mat6riel, sp6cialement
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des phases les plus anciennes et les plus r6centes. Les
6tapes c6ramiques mises en place sur base d'un trop
petit nombre de structures sont i l'6preuve des d6cou-
vertes r6centes. Les am6liorations les plus attendues
concernent les phases de transition, soit l'6mergence
au d6part d'un substrat ruban6, soit le passage vers le
N6olithique moyen, en I'occurrence le Groupe de Cerny
en Bassin parisien (llett, Constantin, Farruggia et Bakels,
1995; Constantin, Farruggia et Guichard, 1995; Cons-
tantin, 1997; Constantin et llett, 1997).

La c6ramique du Secteur blicquien de Darion s'avdre
classique pour son groupe culturel, avec des formes
typiques et un r6pertoire d6coratif sans surprise, pour
le peu que le corpus analys6 permette une g6n6ralisa-
tion. La s6rie de vases r6colt6e d Vaux-et-Borset, trds
importante, a par contre 6t6 consid6r6e par les auteurs
de son 6tude comme totalement conforme au corpus
hennuyer et a servi de base pour une nouvelle caract6-
risation des productions c6ramiques du Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain, avec celle de Bucy-
le-Long - La Fosse-Touniseel Le Fonds du Petit Marais
(Hauzeur et Constantin, 1993; Constantin, Farruggia et
Guichard, 1995). Les d6graissants ont 6t6 mis en @uvre
dans des proportions comparables i ce que traduit la
c6ramique blicquienne du Hainaut. Les techniques de
pr6paration des pAtes sont plus vari6es que dans le
Ruban6, t6moignant d'une absence de rigueur des re-
cettes et de l'utilisation de mat6riaux de sources diver-
ses. Elles semblent similaires en Hainaut et en Hes-
baye (voir ce volume, chap. 5.3).

Le d6bitage surprend le chercheur trop habitu6 aux pro-
ductions liihiques du Ruban6 du Nord-Ouest, mais ca-
dre avec ce qui 6tait connu pour le Hainaut et aussi,
mutatis mutandis, avec ce qui est aujourd'hui mis en
6vidence grAce aux s6ries de plus en plus nombreuses
pour le Villeneuve-Saint-Germain. Le d6bitage est par-
tag6 entre plusieurs modes. ll est tendu entre une trds
belle fagon laminaire et une production opportuniste
d'6clats, A vous faire d6sesp6rer des hommes pr6histori-
ques qui en sont les auteurs. Un d6bitage laminaire en
silex local A grain fin, de bonne qualit6 mais sans attein-
dre le brio d6ploy6 pour le silex de Ghlin ou le silex du
Bartonien, semble occuper une position interm6diaire, pour
autant que la petite taille de notre s6rie permette d'en ju-
ger. Ce type de d6bitage est mieux attest6 d Vaux-et-
Borset. llfaut admettre que le silex local, m6me de bonne
qualit6, ne donne pas des produits de qualit6 sup6rieure.
Les techniques d'approvisionnement sont 6galement
opportunistes, tourndes sur I'utilisation de silex de pre-
miOre qualit6 pour la production de lames, qui circulent
sur de grandes distances, et vers la mise en euvre du
tout venant, collect6 A diverses sources, bonnes ou m6-
diocres, pour I'obtention d'6clats. En d6coule une typolo-
gie particulidre sur 6clat, offrant une gamme d'outils de
substitution qui semblent aptes A rdaliser des fonctions
classiques pour un 6tablissement de premiers agriculteurs,
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sans recours aux bons supports laminaires' La compa-
raison de la collection 6tudi6e avec le mat6riel lithique du
Bassin parisien permet de d6passer la premidre vision de
I'industrie blicquienne qui, au lendemain de la d6couverte
du groupe, cherchait principalement i mettre en 6vidence
la composante danubienne. Uattention 6tait focalisde
sur la qualit6 des 6l6ments laminaires d6couverts sur
le site 6ponyme de Blicquy - Couture de la Chaussde.
A posteriori, regrettons que la s6rie 6tait r6duite i une
seule unit6 d'habitation avec d6bitage de qualit6 en silex
de Ghlin et avec sous-repr6sentation du d6bitage gros-
sier d'6clats, comme cela a 6galement 6t6 constat6 a
Trosly-Breuil (Bostyn, 1994), site marqu6 dans ses s6ries
par la mise en @uvre de silex tertiaire du Bartonien' La
qualit6 du d6bitage 6tait apparue d'embl6e exception-
nelle au point de susciter l'avis d'un expert en technolo-
gie et de sugg6rer avec lui qu'une part au moins des
lames r6sultait d'un d6bitage par pression (Cahen et
van Berg, 1979 : 23). Cette qualit6 du d6bitage lami-
naire a tellement marqu6 les esprits, que la production
d'6clats, pourtant mentionn6e par les m6mes auteurs
(Cahen et van Berg, 1979 :23), a 6t6 rel6gu6e d I'ar-
ridre de la scdne pour plusieurs ann6es. Quoi qu'il en
soit de la mise en @uvre ou non de la pression, il faut
noter que c'est bien un d6bitage de qualit6 qui a 6t6 re-
cherch6, qu'il a 6t6 effectu6 sur un mat6riau exception-
nel, par sa finesse ou par une pr6sentation commune en
plaques propices aux longs enldvements, qu'il s'agisse
de Romigny-Lh6ry en contexte Villeneuve-Saint-Germain
i I'est du Bassin parisien ou de silex de Ghlin pour le
Blicquien. La comparaison avec le Bassin parisien mon-
tre que les m6mes sch6mas sont appliques, mais avec
un cadre naturel diff6rent. Autre situation g6ographique,
autres silex, autres proximit6s. Ce qui se fait en silex de
Romigny-Lh6ry en Bassin parisien est ex6cut6 en silex
de Ghlin, substitut localdu pr6c6dent, dans lequelun d6-
bitage d'6clats a 6galement 6t6 r6alis6. En Bassin pari-
sien, le silex erratique ne permet qu'un d6bitage fruste
d'6clats, le silex du Secondaire sert A une production la-
minaire de moindre qualit6 et le silextertiaire, le Romigny-
Lh6ry ou Bartonien, est exploit6 pour la production lami-
naire de qualit6 exceptionnelle, En Hesbaye, le d6bi-

Les Blicquiens dons h poynge: /e Secteur blkquien de Oonbn

tage d'6clats s'effectue naturellement en silex local. Ces
rapprochements ne doivent pas nous faire n6gliger les
petites diff6rences qui peuvent €tre expliqu6es soit par
un approvisionnement r6gional diff6rent en matidres si-
liceuses, soit par des variations dans le temps.

L industrie du schiste rev6t d Darion, comme A Vaux-et-
Borset, une importance qui vaut un statut de site pro-
ducteur  de bracelets  aux deux 6tabl issements
bl icquiens de Hesbaye,  a ins i  qu 'A cer ta ins s i tes
hennuyers. Cette richesse mat6rielle se marque jus-
que dans la tombe, qui s'avdre une des mieux dot6es
en objets de parure en schiste pour le Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain.

Pour toutes ces raisons, on peut avancer qLte le Blicquien
du Hainaut comme celui de Hesbaye ne manifestent
pas de p6riph6risation par rapport au Villeneuve-Saint-
Germain, mais tout au plus une adaptation r6gionale au
contexte naturel, pas plus importante que celle qui est
constat6e entre le sud-est et le nord-est du Bassin pari-
sien 6tudi6s par A. Augereau (1994) et Fr. Bostyn (1994).
Le Groupe de Blicquy fait partie int6grante du m6me
monde. Qu'il soit permis de reprendre la thdse de Fr.
Bostyn proposant des 6changes croisds entre produits
en silex et produits en schiste. La r6alit6 devait s0rement
6tre plus complexe. Les relations socio-dconomiques
entre Groupe de Blicquy et Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain semblent s'inscrire dans le cadre d'un vaste
systdme d'6changes, dont on peut dtre assur6 que la
part portant sur les biens p6rissables nous 6chappe :
pour I'heure, on ne peut que noter, d'un c0t6, la part
faible mais significative de silex tertiaire du Bassin pari-
sien retrouv6e sur les sites blicquiens, de I'autre, la possi-
bilitd a confirmer d'dchanges de bracelets r6alis6s dans
des vari6t6s de schistes de la Mehaigne ou de la Dendre
(voir ce volume, chap. 5.4). Une fois la caract6risation
technologique et p6trographique des productions de bra-
celets de Hesbaye assur6e, la voie sera ouverte i l'6tude
de ces circuits d'6change A grande distance, qui sem-
blent avoir travers6 tout le Groupe de Blicquy / Villeneuve-
Saint-Germain. Cette dernidre question m6riterait un pro-
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gramme de recherches p6trographique et micropal6onto-
logique portant sur un 6chantillon large de bracelets, in-
cluant la collaboration de g6ologues sp6cialistes des schis-
tes des difi6rentes r6gions concern6es.

Dans l'6tat actuel de nos connaissances sur le Groupe
de Blicquy, le caractdre danubien de ce groupe ne sem-
ble plus faire de difficult6s. Les plans quadrangulaires
des maisons, d 5 rangs de poteaux et au toit soutenu par
des tierces, le style du d6bitage laminaire, la pr6sence
d'armatures triangulaires, les formes c6ramiques globu-
leuses... ont d'embl6e convaincu. Que le Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain plonge ses racines
dans le Ruban6 appelle d6jir plus de commentaires' Lais-
sons de cot6 la question des influences m6ridionales, qui
pourraient 6tre intervenues lors de la gestation du monde
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain (e.a. Lichardus-ltten,
1986; Cahen et Otte, 1990; van Berg et Cahen, 1993;
Guilaine, 1997; Manen, 1997) pour rappeler que le con-
sensus le plus large au sein des chercheurs du Bassin
parisien porte sur une 6volution du Ruban6 R6cent lo-
cal vers le Villeneuve-Saint-Germain. L actualit6 r6cente
des d6couvertes a m6me apport6 quelques sites de tran-
sition, soit que phases finales et phases initiales s'y con-
fondent ou que I'une y succdde A I'autre sans superpo-
sition de structures (Constantin, 1982; 1985; Constan-
tin et Demarez, 1983; Constantin et llett, 1997; llett'
Constantin, Farruggia et Bakels, 1995). Lavancement
de l'6tude des corpus c6ramiques du Groupe de Blicquy
/ Villeneuve-Saint-Germain permet de sugg6rer de bien-
tdt en revoir la p6riodisation c6ramique avec au moins
I'adjonction d'une phase finale suppl6mentaire (Hauzeur
et Constantin, 1994; Constantin, Farruggia et Guichard,
1993). Les diff6rences entre Blicquien et Villeneuve-
Saint-Germain s'avdrent de plus en plus superficielles.
Elles ont historiquement 6t6 grossies par des approches
ditf6rentes d'6coles ditf6rentes. La mise en 6vidence
de particularit6s se justifiait ily a prds de vingt ans, quand
il 6tait question de d6crire et de singulariser de nou-
veaux groupes culturels. Actuellement, la question por-
terait plutOt sur I'opportunit6 de deux appellations pour
deux facettes d'un m€me ensemble. La double appel-
lation de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain a contre
elle le d6savantage de la longueur. Aprds avoir admis
des racines ancr6es en Bassin parisien au groupe, reste
d se demander s'il y a un quelconque lien g6n6tique
entre le Groupe de Blicquy et le Ruban6 de Hesbaye !
Les diff6rences entre ces deux entit6s du Ndolithique
ancien ont 6galement 6t6 soulign6es dds le d6but, qui
ont induit d chercher d'autres influences pour expliquer
un d6calage aussi grand entre les deux' Le d6cor c6ra-
mique de I'Omalien tranche avec celuidu Blicquien; les
pAtes diffdrent; les panoplies lithiques intdgrent nombre
de diff6rences, d'innovations et d'oublis; les sch6mas
opdratoires et les choixtechnologiques n'offrent pas plus
de parent6 qu'un cousinage, pas I'intimit6 d'une filia-
tion... Ce qui nous amdne A reposer la question des
relations entretenues entre ces deux groupes.
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5.1.6.2 - Vousovezditcontemporoin ?

Dds la seconde moiti6 des ann6es 60, suite d une re-
prise d'drosion, L6once Demarez, prospecteur infatiga-
ble, et l'6quipe du Cercle de Tourisme et de Recher-
ches Arch6ologiques de Blicquy-Aubechies d6couvrent
dans la r6gion des sources de la Dendre, d cOt6 d'habi-
tats du Ruban6 r6cent, des vestiges d'un N6olithique
non ruban6. Les premidres relations de ces d6couver-
tes parlent de Rossen (Hubert, 1970). ll faut attendre
1977 et les campagnes de fouilles de Daniel Cahen
d'une part et de Claude Constantin d'autre part pour
qu'une attribution au N6olithique ancien se pr6cise, mais
relevant d'un groupe culturel distinct de ce qui 6tait jus-
qu'alors connu. Daniel Cahen et Paul-Louis van Berg
(1979; 1980) proposent l'appellation Groupe de Blicquy,
en r6f6rence au site 6ponyme de Blicquy - Couture de
la Chaussde qu'ils publient. La question qui sous-tend
alors les propos de ces auteurs est essentiellement de
caract6riser le corpus qu'ils 6tudient par rapport au
Ruban6 local ou de Hesbaye.

Paralldlement, les d6couvertes faites sur le site de Vil-
leneuve-Sai nt-Germain - Les g randes grives servent de
r6f6rence pour ce qu'on considdre alors comme un
groupe n6olithique ancien non ruban6 correspondant
au Groupe de Blicquy, et qu'on baptise Groupe de Ville-
neuve-Saint-Germain. Le chauvinisme des 6coles ar'
ch6ologiques belge et frangaise prot6gera ces appella-
tions jusqu'A ce qu'on admette aujourd'hui que nous
avons atfaire d des aires d'implantation diff6rentes d'un
m6me courant culturel. La pauvret6 relative de la docu-
mentation fournie par les premiers sites du Villeneuve-
Saint-Germain les a d'abord faits d6finir par comparai-
son avec le Groupe de Blicquy (Constantin et Demoule,
1982a; 1982b; Constantin, 1985 : 205-206). En d6pit
de la multiplication des sites connus pour le Villeneuve-
Saint-Germain, de leur petite taille et, partant, de la fai-
blesse de leur corpus cdramique demeurent aujourd'hui
encore un frein A I'am6lioration de sa chronologie c6ra-
mique, m6me si les progrds sont notables (Constantin,
Farruggia et Guichard, 1995).

Suite ir la mise en 6vidence du Groupe de Blicquy / Vil-
leneuve-Saint-Germain, diff6rents auteurs se sont es-
say6s i caract6riser, d p6riodiser ou A placer chronolo-
giquement les diffdrents facids qu'ils dtaient en train
d'6tudier, chacun suivant des voies qui lui 6taient pro-
pres, avec ses a prioridoctrinaires, ses doutes m6tho-
dologiques et en disposant d'une information ditf6rente,
certes grandissante et de moins en moins lacunaire. ll
est important de replacer les th6ories et les hypothdses
de chaque auteur par rapport au moment ou il 6crit, aux
questions qu'il se pose et dans le flot de sa pens6e. La
pol6mique qui est n6e et qui empoisonne la recherche
sur la question tient en partie i une formalisation abu-
sive des id6es des contradicteurs tir6es de leur con-
texte. Au point de cr6er des mythes, certes susceptibles
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d'6gayer le folklore universitaire, mais qui masquent tout
le reste du discours, comme celui de la (petite blicquienne"
6chang6e par boutade avec les Ruban6s de Vaux-et-
Borset, et qu'un jeu du sort a fait d6couvrir d Darion
(Cahen et Docquier, 1985; Caspar, Constantin, Hauzeur,
Burnez-Lanofte et al., 1 989 : 49; Burnez-Lanotte, Caspar
et Constantin, 1993: 69; L. Pell6, 6tudiant de Paris l,
fouilleur de Vaux-et-Borset en 1989, comm. pers.).

Deux hypothdses s'opposent, qui diffdrent par leur ap-
proche m6thodologique, I'une concluant d la succession
diachronique du Ruban6 et du Blicquien, l'autre i une
coexistence possible, voire A une ant6riorit6, dans le
temps entre ces deux entit6s culturelles distinctes.

A I'issue de son 6tude sur la fin du Ruban6, la C6rami-
que du Limbourg et le post-Ruban6 en Bassin parisien
et en Hainaut, Claude Constantin (1985 l, 321-327) con'
clut que la colonisation du Hainaut est l6gdrement pos-
t6rieure A celle de Hesbaye, mais Ruban6 du Hainaut
et Ruban6 de Hesbaye prennent fin en m6me temps.
La C6ramique du Limbourg, qui est attestde depuis le
Ruban6 ancien, est reconnue dans la vall6e de I'Aisne
et sur diff6rents sites du Bassin parisien. Elle abonde
sur les sites ruban6s hennuyers. Elle t6moigne, dds
l'6poque ruban6e, de l'existence de contacts entre le
Bassin parisien et le Hainaut. Le Ruban6 R6cent du
Bassin Parisien, homogdne dans les s6ries 6tudi6es,
doit avoir eu une existence relativement brdve. ll n'a
pas ou peu entretenu de liens avec le Ruban6 du Hai-
naut et se termine en m6me temps que lui. Le Groupe
de Blicquy et le Groupe de Villeneuve-Saint-Germain
tirent leur gendse du Ruban6 R6cent du Bassin Pari-
sien et de la C6ramique du Limbourg et se d6velop-
pent sur deux substrats humains ruban6s dont les dif-
f6rences expliquent celles observ6es entre les deux
groupes. La p6riodisation c6ramique de ces deux grou-
pes montre pour chacun trois phases 6voluant en pa-

. ralldle. La liaison culturelle entre les deux r6gions est
tout ir fait accomplie. Le Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain a une r6partition 96o9raphique beaucoup plus
large que le Ruban6 R6cent du Bassin Parisien. Sous
les in f luences de la  Cul ture de R6ssen dans sa
deuxidme phase et du Groupe de Blicquy, se cr6e en
Bassin parisien le Groupe de Cerny. L6volution de la
fin du Ruban6 et des groupes post-ruban6s en Hainaut
et en Bassin parisien est synchrone avec celle connue
sur le Rhin.

Cette esquisse, ce crayon chrono-culturel se base sur
un certain nombre d'arguments, dont certains consti-
tuent de v6ritables dogmes. Devant la taille de l'incerti-
tude li6e ir la m6thode de datation par le C14 et la dis-
persion des r6sultats, une argumentation bas6e sur
l'6volution du mat6riau c6ramique, reconstitu6e par
s6riation, est pr6f6r6e. Cette m6thode est jug6e plus
fiable pour 6tablir une chronologie fine (Constantin et
Demarez, 1984; Constantin, 1985: 199; Constantin et
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Lasserre, 1986; Burnez-Lanotte, Caspar et Constantin,
1993 : 68). ll est assum6 que l'6volution est synchrone
entre les r6gions consid6r6es d I'ouest du Rhin, que le
Ruban6 r6cent disparait dans chaque 169ion envisag6e
en m6me temps, si bien que le Groupe de Blicquy serait
en partie contemporain des groupes d'Hinkelstein et de
Grossgartach (Constantin, 1985 : 200). Les affinit6s ty-
pologiques entre le mat6rieldu Groupe de Blicquy et le
Ruban6 final, en particulier le Ruban6 R6cent du Bas-
sin Parisien, s'expliquent donc par un h6ritage de I'un h
I'autre (Constantin et Demarez, 1984 : 86; Constantin,
1985; Burnez-Lanotte, Caspar et Constantin, 1993 : 68).
Enfin, il est difficile de concevoir que deux cultures puis-
sent coexister en partageant la m6me 6conomie n6oli-
thique et le m6me terri toire (Bail loud 1983: 14; Cons-
tantin et Demarez, 1984; Constantin, 1 985 :119; Burnez-
Lanotte, Caspar et Constantin, 1993 : 68). Labsence
totale ou, 6voqu6e plus r6cemment, I'extrOme raret6 d'in-
trusions du mat6riel du Blicquien en contexte ruban6 et
r6ciproquement, assure la diachronie entre les deux
ensembles culturels (Constantin et Demarez, 1984 : 86;
Burnez-Lanotte, Caspar et Constantin, 1993 : 68;...).

La thdse de la contemporan6it6 d6coule de la constata-
tion - lors d'un 6tat de la recherche - que les s6ries de
dates disponibles pour le Groupe de Blicquy et le Ruband
de Belgique se recouvrent parfaitement. Sur son 6chelle
du temps, la chronologie radiocarbone ne s6pare alors
pas les deux groupes, qu'elle situe entre 6200 et 6500
BP. Les donn6es radiom6triques indiquent m6me, i ce
moment de la recherche, ia post6riorit6 du Ruban6 R6-
cent du Bassin Parisien (Cahen et Gilot, 1983; Gilot,
1984; Cahen et Docquier, 1985). Comment expliquer
que cette m6thode de datation physico-chimique, ind6-
pendante des faits arch6ologiques eux-m6mes, soit en
contradiction totale avec les constructions arch6ologi-
ques pour le N6olithique ancien, alors que pour d'autres
p6riodes de la Pr6histoire, les approches diff6rentes
convergent ? Armd de cette conviction, c'est toute I'ar-
gumentation chronologique, bastie sur le principe de la
s6riation typologique et visant d montrer la diachronie,
qui est contest6e, La chronologie c6ramique possdde
elle aussi des limites th6oriques et ferait reposer la fin
du Ruban6 et des groupes post-ruban6s qui lui succd-
dent sur des postulats aux fondements inv6rifiables. Que
I'ordonnancement au sein d'une matrice de s6riation ait
une signification chronologique univoque est mis en
doute, et les auteurs en appellent A d'autres explica-
tions (Cahen, 1986 :221; Cahen et Gilot, 1983 : 38).

En 1985, lors de I'annonce de la d6couverte de vesti-
ges blicquiens dans deux fosses ruban6es d Vaux-et-
Borset, la solution paraissait trouv6e (Cahen et Docquier,
1985). Les probldmes chronologiques 6taient A nouveau
formul6s avec les m6mes convictions en faveur du
radiocarbone (voir ce volume, chap. 6.1). Le mat6riel
pr6sent6 assurait une forme de synchronisme. Plusieurs
hypothdses de relations entre Blicquiens et Ruban6s



les Blicquhns dons h paynge: /e Secleur blicquien de Dorbn

6ta ient  env isag6es,  jusqu 'A -  u l t ime boutade de
I'auteur - celle d'un 6change de femmes ayant emmen6
avec elles leurs parures en territoire omalien. Cette
image a choqu6 les esprits, au point de ne plus retenir
qu'elle et de I'utiliser de manidre lancinante comme leit-
motiv aux fouilles r6centes de Vaux-et-Borset' Et de
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clOturer de manidre tout aussi courte et abrupte une
s6rie d'articles sur ce site avec I'atfirmation que main-
tenant la diachronie est 6tablie, puisqu'aucun artefact
blicquien n'y a plus 6t6 retrouv6 de manidre pertinente
en contexte ruban6... N'y aurait-il soudain qu'en Droit
que I'absence d'6l6ment ne constitue pas une preuve...
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fig. S.l-6d Viltage ruban, de Darionoolia : 6l6ments lithiques et c4ramiques aftribuables au Groupe de Blicquy / Villeneuve'

Saint-Germain.
l. Armature danubienne asymdtrique, en silex chocolat du Bartonien; 2. Grattoir sur lame en silex dit de Ghlin; 3' Col de

bouteilte non d6cor6 Da A^O4S/40, ddgraissd d t'os; 4. Vase Da 84191/2, trois quarts sph6rique, dacord sous le bord de

segments horizontaux de deux rangdes d'impressions au doigt. Silex : 6ch. 1/1; cdramique : 6ch. 1/2'
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Concrdtement, en continuant A utiliser des arguments
aussi 6trangers de nature, les deux points de vue ne
peuvent se rencontrer. La s6riation du mat6riel c6ra-
mique a sa logique, ses acquis et ses probldmes. Les
analyses effectu6es sur le mat6riel ruban6 du Nord-
Ouest ont acquis au fil des d6cennies de la maturit6,
au point d'arriver d un niveau de finesse qui demande
de trouver d'autres explications que chronologiques.
Elles ont, au 916 de leurs d6veloppements, int6gr6 de
plus en plus de donn6es ext6rieures, comme l'6volu-
tion de I'outillage ou des maisons, les superpositions
de structures et I'importation d'objets qui permettent de
raccorder des s6quences ind6pendantes entre elles,
De plus, les dernidres exp6riences se sont confront6es,
avec un succds relatif, d l'6chelle du temps donn6e par
le radiocarbone. En Bassin parisien, les travaux de syn-
thdse sont nettement plus r6cents et commencent d
m0rir, avec des perspectives de r6ajustement. Le
radiocarbone, on le verra, m6me s'il ne rdpond pas it
toutes les questions, donne des informations aux limi-
tes mieux pr6cis6es, Avec le temps, ces am6liorations
devraient d6boucher sur une conciliation des points de
vue, A moins qu'une d6couverte exceptionnelle ne rat-
trape les analyses en cours.

Au niveau des concepts, ilconvient une fois encore d'ap-
peler A une pr6cision des acceptions de la notion de
contemporan6it6. En efiet, vus avec le recul du Pr6-
historien, deux 6v6nements dissoci6s dans le temps
deviennent ais6ment synchrones, d'autant plus qu'ils
sont 6loign6s dans le pass6. l-a pr6cision de l'6chelle
chronologique utilis6e interfdre sur la perception du
temps. Deux 6v6nements qui correspondent au m6me
Age radiocarbone seront contemporains A plus ou moins
un 6cart-type, soit au bas mot un sidcle pour le N6oli-
thique ancien. Dans une perspective d'6volution cultu-
relle ou technologique, deux groupes peuvent 6tre arri-
v6s au m6me stade 6volutifs d des moments plus ou
moins diff6rents. Une particularit6 stylistique, comme
une innovation technologique, va mettre un certain
temps, plus ou moins long, A se r6pandre et d se g6n6-
raliser, avec des noyaux de r6sistance. Deux groupes
culturels entretenant des liens phylog6n6tiques possd-
dent une part d'histoire en commun, le moment de la
transition, brusque ou imperceptible. Ce moment que
les chercheurs nient lors de leurs attributions culturelles
dichotomiques. Avant de reconnaitre un cas limite, une
6tiquette simple aura 6t6 test6e. Dans une vision dyna-
mique des ensembles culturels, une contemporan6it6

Rdfdrence
Lv-1 786
Lv-'1787
Lv-1788 D
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au moins partielle n'exclut pas qu'un groupe succdde d
I'autre, de m6me que localement un site d'un groupe
peut 6tre abandonn6 quand les repr6sentants d'un autre
groupe s'installent i ses abords. Dans une r6gion don-
n6e, un groupe n6olithique est ant6rieur A d'autres, mais
dans la zone principale d'6tablissement de ceux-ci, de
tradition localement plus ancienne, il parait post6rieur:
ant6riorit6 et post6riorit6 s'entendent de diverses ma-
nidres suivant les points de vue, et par rapport aux 6chel-
les du temps considdr6es, locales, r6gionales, univer-
selles ou propres d chaque groupe cullurel.

5.1.5.3 - Dototions Cl4 pour le Blicquien de Dorion

En raison de la pauvret6 en macrorestes botaniques
carbonis6s du Secteur blicquien de Darion, les data-
tions radiom6triques obtenues ont 6t6 r6alis6es sur char-
bon de bois (voir, pour la m6thodologie et des compa-
raisons plus larges, le chap. 6.1).

Trois premidres dates conventionnelles ont 6t6 calcu-
l6es par le Laboratoire du carbone 14 de Louvain-la-
Neuve peu de temps aprds la fouille (tabl. 5.1-22; Jadin,
1997; Gilot, 1997: 45). Un soin particulier a pr6sid6 ir
la r6colte sur le terrain des mat6riaux carbon6s afin d'6vi-
ter tout risque de pollution, ainsi que lors de la s6lection
d'6chantillons provenant de couches riches et basales
de trois structures d6tritiques diff6rentes. Sur les trois
rdsultats, deux sont sensiblement identiques et un plus
ancien de 210 ann6es radiocarbones.  Les
pr6traitements de routine d I'aide d'HCl et de NaOH ont
6t6 appliqu6s aux trois 6chantillons pour en 6liminer les
carbonates et les contaminants humiques 6ventuels. Le
r6sidu organique pour Lv-1788 s'est av6r6 trop pauvre
et l'6chantillon a 6t6 dilu6 par du carbone inactif pour
pouvoir effectuer les mesures (E. Gilot, courrier du
05.04.1990). En cons6quence, l'6cart-type de ce r6sul-
tat est aussi le plus important des trois; si bien qu'il est
statistiquement possible que ce rdsultat corresponde A
une r6alit6 proche des deux autres, et non I'inverse. Le
vieillissement du r6sultat pourrait r6sulter des manipu-
lations de l'6chantillon, en lui ayant fait perdre trop de
pr6cision pour le propos qui nous int6resse. Quoiqu'il
en soit, le probldme du bois vieux n'a pas 6t6 suffisam-
ment pris en compte lors de la pr6paration de ces trois
6chant i l lons qui  n 'ont  pas 6t6 6tudi6s
anthracologiquement, si bien qu'il n'est plus possible de
d6terminer s'il y a eu datation d'un mat6riau plus ancien

Age BP Structure Matdriau
6100 t 75 Da 89037, carr6s A et B, 90 d 120 cm sous la surface charbon de bois
6100 t 100 Da 89044, carr6s B et C, 0-10 cm sous le d6capage charbon de bois
6310 r ',|30 Da 89047, carr6s A, C et D, 80 a 110 cm sous I'humus charbon de bois

6045 t 65 Da 89037, carr6 B, 80-90 et 110-120 cm sous la surface charbon de bois : Malu{Pirussp.

tobl.5.l-22 Rdsultats radiomdtriques conventionnels et par acc6l6rateur, obtenus pour le Secteur blicquien de Daion.
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que I'occupation ou si l'6cart correspond seulement A la
probabilit6 statistique d'obtenir un tel r6sultat pour un
trop petit 6chantillon contemporain des deux autres. Tout
nous invite i 6carter le r6sultat ancien, obtenu sur un
6chantillon dilu6 donc peu pr6cis, alors que les deux
autres sont statistiquement coh6rents. Consid6rer que
l'occupation du Secteur blicquien a 6t6 de courte dur6e
par rapport au radiocarbone autorise la combinaison
statistique des deux r6sultats, ce qui donne 6'100 t 60
BP, soit entre 5210 et 4920 avant notre dre aprds
calibration d un sigma, avec 70 % de probabilit6 de se
situer aprds 5070 cal BC.

La d6termination anthracologique des charbons de bois
qui n'ont pas 6t6 d6truits lors de ces trois analyses
radiom6triques et qui proviennent des m6mes contex-
tes r6vdle des m6langes variables d'essences. Ainsi, la
fosse 89037 a livr6 65,5 % de fragments de ch6ne,22,9 o/o

de Malac6es de type Malussp. ou Pirus sp., prds de 5 %
de noisetier, 2,6 o/" d'Alnus, 1 ,5 % de Betula et des tra-
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ces de Fagus, Prunus, Salixel Sorbus (d6terminations
Fr. Damblon, Section Micropal6ontologie et Pal6obotani-
que, LR.Sc.N.B.). Les charbons associ6s aux contextes
dat6s sont de petite taille. ll s'agit de bois de tronc ou de
branche, mais pas de branchette. L'assemblage d'es-
sences n'6voque pas du bois d'euvre mais pourrait plu-
t6t correspondre d un combustible de chauffage, r6colt6
par glanage, dont les sections seraient plus faibles, et qui
pr6senterait un faible risque de vieillissement des dates.
Un nouvel 6chantillon de charbons de bois, choisi sp6cifi-
quement parmi les fragments de Malac6es, dont la dur6e
de vie serait inf6rieure au sidcle, a 6t6 soumis pour data-
tion radiocarbone par acc6l6rateur au Laboratoire d'Ox-
ford. Le r6sultat, OxA-6958 :6045 t 65 BB tombe l6gd-
rement plus tard que les dates conventionnelles, grAce A
la s6lection d'essences de bois i courte dur6e de vie. Le
d6calage par rapport A l'occupation peut quand m6me
encore 6tre de quelques d6cennies en rapport avec l'Age
propre de l'6chantillon. La calibration de cette date indi-
que un Age compris entre 5040 et 4840 ans avant notre
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Fig. 5.1-67 Localisation des dl€ments non
ruban6s dans le village ruband de DarionOolia,
par rapport aux rejets massifs de ddchets de
d6bitage et aux entrdes de l'enceinte.
1. Une des cinq structures ayant livrd le plus
de produits en silex; 2. Artefact en silex de
Ghlin ou en silex du Bartonien: 3. Artefact en
silex du Hainaut; 4. Vase non ruban6; 5.
Liaison par remontage.
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dre, si on se limite d I'intervalle de confiance d'un sigma
et si on fait abstraction de faibles perturbations dans la
courbe de calibration li6es d un petit plateau dans la courlce
de calibration, ant6rieur a 6100 BP. Placer I'occupation
du Secteur blicAuien de Darion A la charnidre entre le 6"
et le 5e mill6naire est compatible avec les autres donn6es
radiom6triques directes dont on dispose d ce jour pour le
Groupe de Blicquy /Mlleneuve-Saint-Germain, que ce soit
en Hesbaye d Vaux-et-Borset ou en Bassin parisien, et
avec les commentaires qu'on peut en faire (voir ce vo-
lume, chap. 6.1). De plus, les r6sultats par acc6ldrateur
les plus r6cents pour I'occupation ruban6e du village
fossoy6 de Darion-Cofia tournent autour de 6100 BP;
celui pour la brdche i graines d'Engis tombe un peu
aprds 6000 BP. Ces deux donn6es permettent de situer
approximativement la fin de I'occupation ruban6e locale.

5.1.6.4 - Du mslilriel ruhond en conlexte blkquien elvice verso

Subsiste le probldme de la prdsence dans deux fosses
du Secteur blicquien de cinq frites, de tessons de trois
vases d6cor6s ruban6s et d'un tout petit fragment de
tranchant d'herminette en phtanite. Ces pidces ont 6t6
trouv6es en stratigraphie, intimement associ6es d du
mat6riel blicquien. Les tessons ruban6s proviennent
tous du tiers inf6rieur du remplissage d'une m6me fosse.
Ce mat6riel est frais et si certains 6l6ments sont de
petite taille, celle des autres ne permet pas de suppo-
ser  qu ' i ls  ont  6 t6 ent ra in6s dans des s t ructures
blicquiennes par des agents taphonomiques. Les frites
ont toutes 6t6 r6alis6es dans les m6mes vari6t6s de
silex clair A grain fin de Hesbaye, bien repr6sent6es dans
les fosses blicquiennes de Darion, que celles qui ont
6t6 intensivement d6bit6es dans le village ruban6 de
Darion-Colia et qui sont trds communes dans les sites
du haut Geer. En outre, la faible repr6sentation des
premidres phases de la chaine op6ratoire en cette ma-
tidre, certaines particularit6s technologiques et un "air
de famille" de certains produits avec ceux du site ruban6
incitent d se demander si les Blicquiens ont eu accds
directement aux m6mes gites d'origine ou s'ils se sont
approv is ionn6s en b locs ou en grands d6chets
r6utilisables sur des rejets de d6bitage ou dans des fos-
ses d6tritiques ruban6es du proche village de Darion-
Colia, ld otr pr6cis6ment des vestiges attribuables au
Blicquien ont 6t6 trouv6s. Une telle hypothdse est com-
patible avec les techniques de ramassage opportunis-
tes mises en Guvre par les Blicquiens de Darion. Elle
ne concernerait 6videmment qu'une part de l'approvi-
s ionnement .  Des p idces rares ou d i f f ic i lement
attribuables au Ruban6 ont 6t6 d6couvertes lors des
fouilles du village fossoy6 de Darion. Elles ont 6t6 si-
gnal6es dds les rapports pr6liminaires et dans des 6tu-
des particulidres incluant le site. D'autres 6l6ments sont
venus s'y ajouter au fur et d mesure de I'avancement de
l'6tude du site. Ce mat6riel peut €tre r6interpr6t6 A la
lumidre de la proximit6 de l'6tablissement blicquien.
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En ce qui concerne le mat6riel l i thique (f ig.5.1-66: 1-
2), un grand grattoir sur lame r6gulidre en silex de Ghlin,
montrant une forte usure du front et des traces
d'emmanchement, ainsi qu'une pointe de fldche asy-
m6trique en silex bartonien caf6-au-lait, d'un type l6gd-
rement diff6rent de celui que I'on trouve d Romigny-Lh6ry,
ont ainsi 6t6 pr6sent6s comme des moddles de la pro-
duction ruban6e de Hesbaye (e.a. Cahen et Caspar, 1984 :
298, fig. 9:8; Cahen, Caspar et Otte, 1986 : 37, fig. 15:12;
Caspar et Cahen, 1987 : 190, fig. 4:7). Des fragments de
diff6rentes vari6t6s de schiste travaill6 et non travaill6 ont
6t6 6galement rdcolt6s dans des fosses du village ruban6
et 6voqu6s comme de possibles intrusions blicquiennes
(Cahen et Docquier, 1985: 113), mais i l  s 'agit soit de
pidces brutes non at t r ibuables,  so i t  de var i6 t6s
lithologiques ou d'objets atypiques. L inventaire des c6-
ramiques non ruban6es de Darion-Colia compte treize
individus, dont un certain nombre de vases attribu6s it
la C6ramique du Limbourg (van Berg, 1988: vol. l l ,  p.
292; vol. lY, pl. 229-231; van Berg, 1990). Subsistent
des c6ramiques non d6cor6es ou d d6cor particulier.
Parmicelles-ci, deux individus pour lesquels le remon-
tage a pu 6tre poursuivi, pourraient appartenir au Groupe
de Blicquy (fig. 5.1-66 : 3-4). ll s'agit d'un grand r6ci-
pient aux trois quarts sph6rique, d pAte brun-rouge c6t6
externe et brun-gris fonce cot6 interne, d6cor6 sous le
bord de segments horizontaux d'impressions au doigt
et d'un col de vase i ouverture r6tr6cie, de type bou-
teille, non d6cor6, dont la surface est de couleur brun-
beige et dont la pAte gris fonc6 d cGur a 6t6 d6graiss6e
d I'os. Le rare mat6rielattribuable au Blicquien d6couvert
dans les structures du village ruban6 de Darion-Colla sem-
ble constituer en quelque sorte la r6ciproque des 6l6ments
ruban6s recueiilis en contexte blicquien. ll est certain qu'il
est sous-estim6, car ne peuvent 6tre d6nombr6s que des
objets en mat6riaux non p6rissables, peu ambigus et ty-
piques. ll reste par exemple une s6rie de tessons qui
n'ont pas regu d'attribution satisfaisante et qui attendent
une am6lioration des d6finitions d'un corpus c6ramique
non ruban6. La r6partition au sein du village ruban6 de
Darion-Colia des c6ramiques non ruban6es et du mat6-
riel qui 6voque le Groupe de Blicquy montre que ces pid-
ces ont 6t6 abandonn6es de manidre exclusive soit d I'ex-
t6rieur du village ruban6 devant I'entr6e sud, soit sur ou i
proximit6 de trois des cinq structures ayant livr6 le plus de
silex (fig. 5.1-67). ll n'y a plus qu'un pas pour y voir le
cheminement de I'exploration par les Blicquiens du vil-
lage ruban6 abandonn6 ou non, au d6part de leur propre
installation jusqu'aux rejets de d6bitage recelant la ma-
tidre premidre convoit6e. Le peu d'6vidences arch6ologi-
ques ne permet certes pas d'6tre affirmatif mais bien de
relever le fait.

5.1.6.5 - Le <chorognlgu ou rrscovengingr

Reste ir considdrer I'interpr6tation de ces constatations
en miroir. Dans chacun de ces deux 6tablissements de
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groupes culturels diffdrents, un trds petit nombre de res-
tes attribuables A I'autre groupe a pu €tre identifi6. Ces
6l6ments nous interpellent quant aux rapports - succes-
sion ou contacts - entretenus entre Ruban6s et
Blicquiens d Darion. La Belgique compte d'ailleurs six
paires de sites o0 Ruban6 et Blicquien sont juxtapos6s,
dont deux en Hesbaye (fig. 5.1-68), sans que les por-
teurs de I'une et de I'autre culture ne se soient, semble-
t-il, longuement arrdtds dans la zone lessique entre les
sources de la Dendre et la Hesbaye li6geoise. Ni am-
plement m6lang6s non plus. A propos de ce genre de
questions, des hypothdses divergentes ont 6t6 soute-
nues : elles mettent en avant ou rejettent la pr6sence
ponctuelle d'objets ruban6s en milieu blicquien, tout
comme le chevauchement des dates radiocarbones pour
les deux groupes; elles interprdtent diff6remment la jux-
taposition de sites blicquiens et ruban6s.

U6vocation d'une pratique qui pourrait 6tre qualifi6e de
remploi, de recyclage, de pr6dation ou de charognage
de biens au d6triment des d6chets d'un autre groupe
rend au moins partiellement compte des m6langes de
mat6riel et de la proximit6 de certains sites, sans avoir
A fournir une explication rdductrice, comme la coinci-
dence ou des ph6nomdnes de pollution. MOme s'il ne
s'agit que d'une hypothdse parmi d'autres, elle offre une
explication alternative qui permet d'6chapper d la dicho-
tomie contemporain / non contemporain, et qui touche
plut6t au mode de vie.

Une telle hypothdse impliquant la r6utilisation de ma-
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tidre premidre abandonn6e n'est pas nouvelle. Elle est
usuelle pour d'autres p6riodes de la Pr6histoire. ll n'est
pas rare que des analystes de sdries lithiques mention-
nent des ph6nomdnes de double patine ou un 6mouss6
ant6rieur A une reprise du d6bitage. Dans la m6me pro-
bl6matique des rapports entre Ruban6 du Nord-Ouest
et Groupe de Blicquy, la r6cup6ration de matidre pre-
midre a entre autres 6t6 6voqu6e pour expliquer la pr6-
sence d'herminettes en contexte bl icquien par l .
Deramaix (Demarez, Deramaix et Wegria, 1992 : 104),
et pourrait 6clairer le faible pourcentage de si lex
hesbignon d6crit dans le Blicquien du Hainaut.

ll s'agit d'une hypothdse alternative. D'autres peuvent
valablement 6tre pos6es. Qui dit d'ailleurs que la solu-
tion soit une ? Dans l'6tat actuel de la recherche, I'hy-
pothdse du "charognage" blicquien n'est pleinement ap-
plicable qu'A Darion oU une compl6mentarit6 entre les
deux 6tablissements peut 6tre montr6e, I'un 6tant peut-
6tre abandonn6 et fr6quent6 par des Blicquiens A la re-
cherche d'6l6ments r6utilisables et oU quelques vesti-
ges ont 6t6 perdus en surface ou dans les fosses rou-
vertes d cette occasion, et I'autre conienant dans ses
fosses d6tritiques du mat6riel ruban6 r6cup6r6 par cu-
riosit6 ou rejet6 aprds une nouvelle vie. On pourrait
m6me imaginer une influence stylistique sans suite sur
le d6cor de quelques vases blicquiens, comme ce sem-
ble 6tre le cas pour une bouteille de Vaux-et-Borset,
d6cor6e de rubans et dont la pAte a 6t6 d6graiss6e A
l'aide de v6g6taux (Hauzeur et Constantin, 1993 : 189
et pl. 26).

Fig. 5.1-58 Aires de peuplement rubanAes et blicquiennes en moyenne Belgique, avec localisation des sites ou la proximitd
d'6tablissements de ces deux cultures est attestde.
a. L@ss, b. Ruband rAcent du Nord-Ouest, c. Groupe de Blicquy, d. Sites des deux groupes cufturels.
1. BticAuyGouture du Couvent, Couture de la Chauss6e ef Porte Ouverte, 2. Aubechies€oron Maton, 3. Blicquy'Ormeignies -
t-a petite Rosidre, 5. DarionQolia, Secteur ouest ef Secteur blicquien , 6. Vaux-et-Borset - Gibour et Champ Lemoine ou A la
Croix Marie-Jeanne.
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ll s'agit d'une hypothdse enthousiasmante, car elle per-
met de lever un certain nombre de difficult6s, comme
les mentions de mat6riel ruban6 en contexte blicquien, et
de toucher au v6cu des Blicquiens et A leur mentalit6 en
6tant mise en relation avec d'autres pratiques opportunis-
tes sp6cifiques. Ce trait, la r6cup6ration, n'est-il d'ailleurs
pas rdv6lateur de la mentalit6 d'un groupe culturel dont
on s'est plu jusqu'A pr6sent A souligner le caractdre com-
posite et emprunt6 de la culture mat6rielle, tout autant
que I'originalit6 ? ll s'agit par contre d'une hypothdse
frustrante car elle est trds difiicilement v6rifiable. Les
modalit6s de l'op6ration sont inconnues, de mdme que
l'ampleur du ph6nomdne, puisqu'il n'est attest6 que pour
les biens non p6rissables qui pr6sentent une charge
culturelle sans 6quivoque. ll s'agit enfin d'une hypo-
thdse bloquante car elle jette un doute sur toutes les
donn6es ubiquistes pour lesquelles la qualit6 d'emprunt
ou non ne peut 6tre d6termin6e et par ld sur le r6le du
groupe 6tudi6 dans la composition du mat6riel arch6o-
logique qui lui est associ6 : oi se situe la limite entre la
production propre et la part de matdriel r6cup6r6 ? l-a
s6rie limit6e de Darion ne permet pas de d6finirdes critd-
res objectifs permettant de distinguer le mat6riel ruban6
et du mat6riel blicquiens. Ce sont des consid6rations
qualitatives qui en ont guid6 jusqu'ici l'6tude. Nous de-
vons d J.-P. Caspat L. Burnez-Lanotte et E. Depiereux
(1997) d'avoir tir6 parti de I'impodant mat6riel lithique de
Vaux-et-Borset pour tenter de d6finir des critdres techno-
logiques, qui demandent cependant encore A 6tre confir-
m6s par l'6tude d'autres sites blicquiens.

ll s'agit aussi d'une hypothdse contraignante. Elle im-
plique que le site d6sert6 se marque encore fermement
dans le paysage et que les rejets de d6bitage convoit6s
aient 6t6 rep6rables et accessibles. Labandon du vil-
lage ruban6 doit avoir provoqu6 I'apparition d'une for6t
secondaire dans la clairidre ouverte dans la for6t atlan-
tique. Des taillis ont d0 envahir rapidement les lieux d
I'instar des bouquets de noisetiers qui avaient recon-
quis des zones d6bois6es lors de I'occupation ruban6e
mdme (Heim, 1985). La v6g6tation de recolonisation,
sp6cifique, devait 6tre particulidrement facile A d6celer
pour des esprits attentifs d leur environnement naturel.
De plus, en milieu forestier et donc en I'absence d'agri-
culture, l'6rosion a du Otre nulle et le microrelief peut
avoir 6t6 perceptible longtemps.

5.1.6.6 - Perspectivesinterculturelles...

Dans I'hypothdse d'une non-contemporan6it6 entre
Ruban6 et Blicquien, l'6cart ne semble pas pouvoir d6-
passer I'impr6cision des donn6es radiocarbones; entre
I'arrivde des Ruban6s et celle des Blicquiens, doit s'6tre
6coul6 au moins le temps n6cessaire i I'anthropisation
du paysage. La pr6sence d'objets ruban6s en milieu
blicquien, et vice versa, parait ponctuelle, mais de nom-
breux cas ont jusqu'ici connu des interprdtations r6duc-
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trices qu'il conviendrait de revoir A la lumidre des der-
nidres d6couvertes. ll en va de mdme pour bon nombre
de t6moignages des autres groupes non ruban6s. A
Darion, les Blicquiens se sont install6s face A I'entr6e
sud du village ruban6. lls ont implant6 leur habitat jus-
qu'A une demi-douzaine de mdtres du village ruban6 de
Vaux-et-Borset, sans forme de m6lange de mat6riel ni
de recoupement de structures. A Bucy-le-Long, en 16-
gion potentielle de transition, des maisons Villeneuve-
Saint-Germain ont 6t6 construites dans des vides du
maillage villageois ruban6, sans recoupement flagrant.
Au-deld de ce qui pourrait n'6tre que coincidences ou
lacunes de l'information, des intrusions de mat6rielsont
signal6es pour le Hainaut oir Ruban6s et Blicquiens
coexistent. Manifestement, les Ruban6s, ancOtres ou
cousins, ont attir6 consciemment ou inconsciemment
les Blicquiens. ll pourrait ne s'agir que du rdsultat de la
recherche d'une niche dcologique particulidre, privil6-
giant clairidre et v6g6tation de recolonisation. En Hes-
baye, les deux 6tablissements blicquiens sont localis6s i
la limite occidentale du Ruban6local. D'autres 6tablisse-
ments de ce type ont d0 exister. Dans cet ordre d'id6es,
la pr6sence de schiste travaill6 en surface ou dans plu-
sieurs habitats ruban6s de la limite occidentale du peu-
plement de la Hesbaye requiert une attention renouve-
l6e (Cahen et Docquier, 1985; voir ce volume, chap. 1 .1).

ll reste que ces t6moignages de contacts sont rares, et
pas plus qu'en 1985, nous ne connaissons la nature de
ceux-ci. Les rapports Ruban6s - Blicquiens pourraient
avoir port6 pour I'essentiel sur des biens pdrissables.
D'autres hypothdses peuvent 6tre d6velopp6es. Ainsi
I 'e thnographie nous montre que des groupes
culturellement trop semblables et 9609raphiquement
proches peuvent limiter leurs contacts ou utiliser A cette
fin I'entremise de tiers ne partageant pas la mdme orga-
nisation 6conomique et sociale. R6le que pourraient
avoir jou6 les porteurs de la Cdramique du Limbourg,
qui manifeste des attaches avec les deux autres grou-
pes culturels, mais nous touchons lA A une autre ques-
tion, pour laquelle le mat6riel 6tudi6 ici, pas plus que les
donn6es disponibles, n'apporte de r6ponse.

Notes

1. Pour autant que la qualit6 du nettoyage par un tech-
nicien d6sinvolte du mat6riel i I'issue des fouilles ne
puisse pas aussi 6tre mise en cause.

2. Tous nos remerciements s'adressent A A. Zimmer-
mann et H. LOhr, qui ont eu la gentillesse de relater les
6changes qu'ils avaient eu avec M. Plateaux;i Cl. Cons-
tantin qui a partag6 les donn6es qu'il poss6dait sur la
question et A Cl. Pommepuy qui nous a guid6s sur le
terrain en novembre 1992. Merci aussi A A. Hauzeur
qui a particip6 A cette visite sur les gites avec les argu-
ments percutants qu'on lui connait.
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