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6..l Dotolions r0di0c0rbones et Rubon6
Pour un morioge de roison

6.1.0 - Prlsentotion de l'6tude

Datations radiocarbones et Ruban6 ne font pas bon
m6nage. Cet euph6misme en ferait rire plus d'un : le
torchon brOle. Comment alors concilier I'inconciliable ?

En g6n6ral, les datations par dosage des isotopes du
carbone rencontrent d6tracteurs et convaincus. En fait,
en m6mes proportions que celles d'arch6ologues sa-
tisfaits ou d6gus par les r6sultats. Proportions qui va-
rient selon les 6poques 6tudi6es ou les sp6cialit6s, les
questions pos6es ou la pr6cision souhait6e... Plusieurs
questions r6sistent pour lesquelles un terrain d'entente
en t re  donn6es  a rch6o log iques  e t  16su l ta t s
radiom6triques ne se dessine pas. Le processus de
n6olithisation de I'Europe, avec le Courant danubien,
dont le Ruban6, et plus particulidrement la chronologie
du Ruban6 du Nord-Ouest et ses articulations avec les
Groupes post-ruban6s d6bouchent sur des discordan-
ces d'autant plus gringantes que la recherche de finesse
se fait forte au sein du monde des Pr6historiens. L'im-
passe sur le radiocarbone rabat les chercheurs vers
une confiance exclusive en des chronologies relatives,
segment6es par tranches culturelles ou par r6gions.
Une autre impasse se dresse devant eux : le manque
de relations entre les diff6rents segments chronologi-
ques, comprim6s, 6tir6s ou qui glissent dans le temps
selon les apprdciations de chacun. Les relations de
proche en proche ne permettent pas de mieux faire le
tour de I 'Europe ruban6e, que le jeu du "t6l6phone
arabe" ne permet de communiquer un message dans
une assembl6e. En I'absence d'6l6ments de synchro-
nisation, de m6thode ind6pendante de calage des seg-
ments chronologiques, le cadre temporel o0 s'inscrit le
Ruban6 et plus g6n6ralement le Courant danubien de-
meure un chAteau de cartes mal ajust6es.

Pourtant, est-il possible de reconstituer des proces-

sus historiques voire m6me de d6crire des notions
historiques statiques sans un cadre chronologique
solide ? Beaucoup de nos questions resteront sans
r6ponse d6finit ive tant que nous ne disposerons pas
d'une chronologie f iable pour les localiser. Plusieurs
m6thodes, d'acuit6 diff6rente, permettent de cons-
truire des chronologies arch6ologiques paral ldles ou
connexes, qui id6alement devraient s'6pauler et se
compl6ter.

L6tablissement d'une chronologie relative reldve de la
premidre importance. Ce travail consiste i la fois en la
succession d'unit6s ou de faits arch6ologiques plus ou
moins larges, en s6quences r6gulidres et synchrones
et en la mise en 6vidence de connections ou de liens
entretenus avec les unit6s arch6ologiques voisines ou
distantes. La chronologie exprim6e en Age absolu est
paralldle mais de moindre importance en premier exa-
men; que les r6sultats isotopiques soient impr6cis, et
sujets A vdrification ainsi qu'A am6lioration, importe peu,
pour autant que les relations entre les faits soient 6ta-
bl ies (Kalicz, 1985: 21). Malheureusement, l '6tat de
I'art en matidre de chronologie relative r6sulte de che-
minements longs et divergeants, pleins de contradic-
tions ou d'h6sitations. Si d'essais en erreurs, la chro-
nologie relative du N6olithique ancien d'Europe nord-
occidentale s'est confort6e, voire afiin6e, pour acqu6rir
I'aspect de la vraisemblance, il ne faut cependant pas
regarder les r6sultats obtenus A ce jour comme des
dogmes inalt6rables.

L horloge nucl6aire, qui s'appr6te seulement A fOter ses
quarante ans, est loin d'avoir remplitoutes ses promes-
ses. Les discordances souvent 6normes entre les pla-
ges du calendrier solaire que nous indiquent les analy-
ses physico-chimiques et les relations entrevues par
d'autres m6thodes plus hypoth6tico-d6ductives, d6cou-
ragent les meilleurs A chercher le syncr6tisme.
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Avant de rechercher une marche i I'unisson des difi6-
rentes approches chronologiques, peut-Otre faudrait-il
se poser, non la question de savoir si on accepte ou
rejette tel ou tel r6sultat, telle ou telle m6thode physico-
chimique, mais plut6t s'attacher d comprendre ce qui
nous amdne dans des impasses, pour mieux en sor-
tir ? Quelle condition d'utilisation de telle m6thode
d'analyse n'a souvent tout simplement pas 6t6 respec-
t6e ? Quelle rdgle, jug6e un temps satisfaisante, de-
manderait A 6tre assouplie ou corrig6e ? A d6faut d'un
accord parfait, peut-Gtre illusoire, les donndes dites
absolues ne peuvent-elles jamais 6tre au moins com-
patibles avec telle ou telle esquisse chronologique plus
subjective ?

La mise en dvidence de ph6nomdnes internes au Da-
nubien, comme ditf6rentes 6tapes dans le peuplement
A I'ouest du Rhin, ou l'6mergence d'enceintes villageoi-
ses en Hesbaye, ou la pr6sence rdcurrente d'6tablis-
sements de deux groupes culturels aussidistincts mais
proches que I'Omalien et le Blicquien, voire les inter-
pr6tations en sens divers donn6es d cette promiscuit6,
posent chaque fois A nouveau la question de la posi-
tion chronologique des 6tapes d6finies ou des groupes
culturels rencontr6s. Que peut nous apprendre le
radiocarbone sur ces questions ou plus g6n6ralement
sur la chronologie du N6olithique ancien du Nord-
Ouest ? Plut6t qu'une nouvelle compilation de dates,
augment6e de quelques 6l6ments rdcents, ne convient-
il pas de rendre la pol6mique pass6e A son temps et de
reprendre la question A la base, d'un point de vue m6-
thodologique. En paraphrasant avec optimisme le titre
d'une intervention de Jean-Pierre Demoule (1993) sur
le sujet : en quoi les datations C14 sont-elles utiles i la
recherche sur le Ndolithique ancien du nord-ouest de
l'Europe ? A quelles questions peuvent-elles nous aider
A trouver des r6ponses ?

Plusieurs voies ont 6t6 explor6es ici : une approche his-
torique qui permet de relativiser le bilan de prds de qua-
tre d6cennies de radiocarbone au service de I'arch6o-
logie et en particulier du N6olithique danubien, une re-
mise en contexte de la pol6mique sur la chronologie du
N6olithique ancien nord-europ6en, une r6flexion m6-
thodologique sur les moyens mis en @uvre et sur les
questions que l'arch6ologue s'est ou ne s'est pas po-
s6es, d'ou d6coulent un programme orient6 de data-
tion cibl6 ainsi qu'une approche critique des r6sultats
tant anciens que r6cents sur le Ruban6 et le Danubien
i I'ouest du Rhin.

6.1.1 - hpport historique du tl4

L utilisation du chronomdtre nucl6aire a, elle aussi, une
histoire i inscrire dans le temps. Depuis le d6but, dans
les ann6es 50, cette histoire a eu des hauts et des bas,
qui pourraient 6tre r6sum6s en quelques mots qui cor-
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respondent i trois phases m6thodologiques marqu6es :
enthousiasme et confiance du d6but, probldmes et dou-
tes d I'usage, voire discr6dit, et enfin nouvelles pers-
pectives (e.a. Renfrew, 1971; 1983; Aitken, 1990;
Gowlett et Hedges 6d., 1986; Whittle, 1988; Bowman,
1990;Taylor, Long, Kra, 1994).

6.1.1.0 - Bases de lo nilhode

La nature connait le Carbone sous trois formes isotopi-
ques, C12 et C13, tous deux stables, et C14, instable
ou radioactif. On trouve dans I'atmosphdre 100 fois
moins de C13 que de C12, et 1 mil l ion de mil l ion de fois
moins de C14 que de C12 [revoir proportions]. La m6-
thode de datation par le radiocarbone est bas6e sur la
ddcroissance post-mortemde la radioactivit6 de l'iso-
tope 14 du carbone, pr6sent dans un organisme vi-
vant en m6me proport ion que dans son environne-
ment nutri t i f .  Le Carbone 14 se forme dans la haute
atmosphdre sous I'impact de neutrons des rayonne-
ments cosmiques sur le Nitrogdne 14. Rapidement
oxyd6, il entre dans les plantes terrestres et les ani-
maux vivants par la photosynthdse et la chaine nutri-
live (Radiocarbon Web lnfo'1. Le taux de C14 contenu
dans I'atmosphdre oU il se r6parti rapidement dans les
organismes vivants est 6quilibr6, mais d6croit dds la
mort de ceux-ci et la fin des 6changes. La d6crois-
sance de la radioactivit6, synonyme de la disparition
d'un atome de C14 se fait par l'6mission d'une parti-
cule b6ta (B), ou 6lectron, charg6e en 6nergie. C'est
en fait ce d6gagement d'6nergie qui est mesu16 par les
appareillages de la premidre g6n6ration ou convention-
nels, d'ou le nom de compteurs b6ta ou encore d'ana-
lyse b6ta (beta analysis). Reste aprds d6composi-
t ion un atome de Nitrog6ne 14. La d6croissance est
constante et la demi-vie a 6t6 estim6e dOs 1949 ir
5568 r 30 ans (Libby, Anderson et Arnold, 1949; Ar-
nold et Libby, 1951 ; Libby, 1955). Aprds une dizaine de
demi-vies, le taux r6siduel, infime, n'est plus mesurable,
ce qui place la limite de la m6thode vers 50 a 60000
ans. Des mesures ult6rieures indiqueront que la du-
r6e de vie du C'14 a 6t6 sous-6valu6e de plus ou
moins 3 o/o pat l'6quipe de Libby, mais approche plu-
t6t les 5730 + 40 ans ou "demi-vie de Cambridge'.
Par convention, les laboratoires d'analyse continuent
d exprimer leurs r6sultats en se r6f6rant d la demi-vie
de Libby et de ses collaborateurs, dans le souci d'uni-
formiser la pr6sentation des r6sultats (Stuiver et Polach,
1977). Dans la perspective de la calibration des r6sul-
tats bruts et de la distinction entre dur6e radiocarbone
et calendrier solaire, cette inexactitude n'a pas d'im-
portance.

Les premidres amdliorations ont reposd sur des pro-
grds techniques apport6s dans la mise en euvre de la
m6thode de datation elle-m6me : le proc6d6 initialutili-
sant du carbone solide a 6t6 remplac6 dans les an-
n6es 50 par des compteurs A gaz, en m6me temps qu'a
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6t6 d6veloppd le comptage par scintillation liquide
(Polach et Stipp, 1967; Horrocks, 1974)' La majorit6
des laboratoires conventionnels ont utilisd ces deux
m6thodes. La commercialisation de petits compteurs
par scintillation liquide, pour des 6chantillons dissous
dans du benzdne, tend A donner la pr6f6rence A ce
type d'appareillage, performant et abordable i I'achat
(e.a.: Forest et Van Strydonck, 1993; Passo, Ander-
son et Cook, 1997), malgr6la toxicit6 de la pr6paration
chimique et la ditficultd de nettoyer aprds usage la vais-
selle de laboratoire (Enerson et al., 1997; Miller et
Harkness, 1997; Spahiu, 1997). Les d6veloppements
r6cents en matidre de datation conventionnelle par
comptage des 6missions b6ta autorisent, pour un petit
nombre de compteurs amdlior6s et moyennant un temps
de mesure long, des r6sultats qui atteignent une haute
pr6cision, avec un 6cart-type r6duit jusqu'd 0,2 o/oo ou
16  ans ;  pa ra l l d lemen t ,  l a  m ise  au  po in t  de
minicompteurs ne requiert plus qu'un 1/10e de gramme
de Carbone pur ou 100 mg (Pearson, 1983; Butterfield
et Polach, 1983; Polach et a1.,1988; Hertelendi et a/.,
1989;Aikaa et Kanlcainen, 1997). Ces techniques de
pointe sont onereuses en raison de la raret6 de ces
outils, de la difficult6 de leur mise au point et de leur
entretien comme du temps d'immobilisation du mat6-
riel par analyse; elles sont I'apanage de rares labora-
toires sp6cialis6s et sont r6serv6es de fait i des pro-
bl6matiques particulidres ou A des sdries pr6sent6es
comme autant de cas d'6cole.

L'6cart-type exprime, de part et d'autre de I'Age moyen,
I'erreur attach6e au comptage. L'expression de I'er'
reur pr6sente ainsi une allure gaussienne, que les d6-
comptes ne pr6sentent pas toujours. En effet, la d6sa'
gr6gation des isotopes de C14 s'etfectue al6atoirement
dans le temps, tout au long du comptage. Les r6sultats
pour les 6chantillons les plus vieux sont parfois expri-
m6s accompagn6s d'une erreur standard dissym6tri-
que. La r6partition des d6sagrdgations autour de la
moyenne se rapproche d'autant plus de la normale que
l'6chantillon est actif et homogdne. La stricte conven-
tion voudrait que I'erreur ne refldte que la r6partition
al6atoire dans le temps de l'6mission de particules b6ta
ainsi que le bruit de fond du compteur, variable d'un
appareil A I'autre. En fait, d I'origine de la m6thode,
chaque laboratoire pratiquait un mode de calcul de
l'6cart-type, qui lui 6tait propre, y incluant des facteurs
objectifs ou subjectifs comme le doublement de l'6cart-
type mesur6 ou I'ajout d'une marge de s6curit6. Ces
pratiques ont fluctu6, malheureusement sans qu'il en
ait 6t6 rendu compte pr6cis6ment. Une s6rie de con-
ventions internationales, prises lors de Congr6s sur le
radiocarbone, et la participation d des programmes de
comparaisons entre laboratoires, par la datation r6gu-
lidre d'6talons standards correspondent A la prise de
conscience par les physiciens de la subjectivit6 de cer-
taines pratiques et de la n6cessit6 de la reproductibilit6
des analyses.
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ll reste qu'individuellement, pour chaque analyse, il est
possible d'intervenir sur les conditions de pr6paration
et de comptage de l'6chantillon pour essayer de r6duire
l'6cart-type gdn6r6. Ditf6rentes m6thodes chimiques
de purification d'un 6chantillon ont 6t6 mises au point,
suivant le mat6riau, qui sont plus ou moins simples et
6conomiques d mettre en @uvre; de m6me que I'allon-
gement du temps de mesure, la dilution ou l'augmenta-
tion de l'6chantillon influent sur l'6cart-type.

A partir de 1977, s'est d6velopp6e une nouvelle techni-
que de datation, bas6e sur les m€mes principes physi-
ques, mais pratiquant cette fois le comptage direct des
di f f6rents  isotopes de carbone,  i  I ' issue d 'une
spectrogramm6tr ie  de masse par  acc6l6rateur ,
Accelerator Mass Spectogrammetryou en abr6g6 AMS.
ll ne faut plus attendre que se manifestent les isotopes
d6gageant leur radioactivit6 en 6mettant un 6lectron et
un rayonnement b6ta. Introduit dans de petits spectro-
mBtres de masse Van de Graaf mont6s en tandem,
l'6chantillon est acc6l6r6 et projet6 sur une cible, sou-
mis i  un champ de force qui d6vie les atomes de
l'6chantillon en fonction du poids sp6cifique de chaque
6l6ment et de chaque isotope, qu'il est possible de
compter directement. L6chanti l lon n6cessaire s'en
trouve r6duit consid6rablement, si bien qu'un mil l i -
gramme de carbone pur suffit. Ce proc6d6 laissait en-
trevoir un 6cart-type r6duit au bruit de fond de I'appa-
reillage, th6oriquement nul, mais mat6riellement plus
important qu'escompt6. En outre, la r6partition al6a-
toire dans I'espace des isotopes et la petite taille de
l'6chantillon laissent planer une incertitude, ce qui ra-
mdne l'6cart-type A un ordre de grandeur comparable
A celui des meilleurs laboratoires conventionnels.

6.l.l.l - Lo premidre rdvolution radiocarhone

En posant les principes et en exp6rimentant la premidre
horloge isotopique, dont les premiers r6sultats ont 6t6
annonc6s en 1949 (Libby, Anderson et Arnold) A New
York, Willard F. Libby, i la t6te de son 6quipe de I'Uni-
versit6 de Chicago, n'a pas seulement fait progresser
la Physique, ce qui lui a valu de recevoir en 1960 le prix
Nobel de Chimie. ll a aussi d6clench6 une v6ritable
r6volution de la recherche en Pr6histoire. Un sidcle de
mentalitds se sont trouv6es boulevers6es. Finis les
Temps ant6diluviens, les Ages contemporains du Mam-
mouth ou du Renne, et les 6laborations certes savan-
tes mais p6rilleuses pour supposer les habitants des
fonds de cabanes de Hesbaye anc6tres de ceux de la
m6me 169ion aux Ages des M6taux (Schmerling, 1833-
1834; Dupont, 1873; 1874; De Puydt, 1892; 1909a;
1909b). La premidre "r6volution radiocarbone", comme
fa baptise a posterioriCollin Renfrew (1983), voit la con-
frontation d'une nouvelle chronologie ind6pendante et
d'une chronologie relative traditionnelle, construite sou-
vent sur base d'a priori el d reculons depuis les plus
anciennes et les plus brillantes civilisations historiques
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antiques. Le radiocarbone apparait comme un outil
critique ou de remplacement des recoupements sur
base typologique et une extension des moyens de da-
tation ind6pendants en usage jusqu'alors, comme la
palynologie ou le comptage des varyes. Comme dans
la plupart des r6volutions, les lendemains ont 6t6 plus
confus (Whittle, 1988 : 12).

Au-delA des donn6es qu'elle apporte principalement
pour les derniers mill6naires de I'aventure humaine, la
m6thode de datation par le radiocarbone intervient dans
un contexte de doute et de crise dans l'6tude de la Pr6-
histoire en g6n6ral. Deux conceptions divergent alors
quant A la nature et d l'objet de I'arch6ologie. Or, les
donn6es nouvelles ne permettent plus de soutenir une
s6rie d'hypothdses chronologiques sur lesquelles I'ar-
ch6ologie tradit ionnelle fonde le cadre oU les Pr6his-
toriens avaient jusqu'alors I 'habitude d'organiser les
donn6es concernant I'Europe, qui poss6dait une chro-
nologie tradit ionnelle suff isamment 6labor6e pour
cristal l iser les tensions. Celle-ci s'effondre, d com-
mencer devant la dilatation de la place accord6e d la
Pr6histoire de I'Homme dans l'6chelle du temps. ll a
fallu attendre peu pour enregistrer des progrds nota-
bles. La Pr6histoire acquiert une ind6pendance b6n6-
fique et voit rapidement 6talonn6e la succession des
p6riodes, telle que nous la connaissons encore dans
ses grandes lignes. Au-delA, c'est toute la discipline
qui se trouve 6branl6e par le biais du d6bat sur les
m6thodes et objectifs de la discipline, laissant la place
d de nouvelles tendances comme d une "Nouvelle ar-
ch6ologie processuelle" ou A une arch6ologie sociale,
car les questions remises en cause ne sont pas seule-
ment chronologiques mais sont en fait universelles
(Renfrew, 1983 : 5 sv., 55-77).

La multiplication des r6sultats a impliqu6 une r66criture
de la premidre histoire de I'Homme et de ses manifes-
tations. Ordonner le temps est un pilier sur lequel se
fondent nos 6tudes. Une m6thode de datation, ind6-
pendante et applicable d l'6chelle plan6taire comme pro-
mettait de l'6tre le radiocarbone, endosse de ce fait une
puissance critique nouvelle. Nous naviguerions tou-
jours dans une mer d'impr6cision, souvent proche de
la pure sp6culation imaginative.

6. | . I .2 - Colihrotion dendrochronologique

Certes, la nouvelle m6thode de datation n'a pas 6t6
reconnue.d'embl6e par I'ensemble de la classe scien-
t i f ique. A ceux qui essaient alors d'6chafauder sur
bases des premiers r6sultats des chronologies hau-
tes, d'autres arch6ologues r6pondent que la confron-
tation des donn6es radiocarbones avec d'autres 616-
ments chronologiques manifeste des discordances,
que les ann6es radiocarbones ne peuvent 6quivaloir
des ann6es solaires et que les donn6es historiques
restent plus fiables. Les 6gyptologues, par exemple,
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trouvent les dates radiom6triques plus rdcentes que
celles obtenues par des sources historiques. Ainsi, les
6chantillons ant6rieurs a 4000 ans BP montrent un taux
de C14 5 % sup6rieur A ce qui 6tait attendu vu I'Age
que donnent les sources 6crites associ6es et leur cor-
rdlation astronomique, soit que le taux de radiocarbone
dans I'atmosphdre 6tait alors supdrieur au taux ordi-
naire, soit que des erreurs s'6taient gliss6es dans la
chronologie 6gyptienne. Les physiciens avaient dds
le d6but  de la  m6thode soul ign6 que le  taux de
radiocarbone, postul6 constant, devaient avoir en fait
fluctu6 suivant des influences occasionnelles ou ex-
t6rieures, comme fluctuent les rayonnements cosmi-
ques. Les premidres datations directes de cernes
d'arbres d'Age connu n'apportdrent gudre de solu-
t ions, en I 'absence d'arbre vivant de plus de 2.000
ans. l l  faut attendre la mise en 6vidence de sp6ci-
mens de Pinus aristata pouvant atteindre 5 milldnai-
res et le d6veloppement de la dendrochronologie, qui
permet de construire des s6quences plus longues
grAce d la synchronisation de segments mesur6s sur
diff6rents arbres, pour que puisse 6tre entrepris A
partir de 1966 l'6talonnage des r6sultats radio-carbo-
nes. Le principe de la calibration est bas6 sur la data-
tion par plusieurs laboratoires de cernes d'arbres, d'Age
connu ind6pendamment par la dendrochronologie, pour
des p6riodes de plus en plus recul6es, lA oD l'6cart avec
le radiocarbone est le plus manifeste. Les grandes
s6quences dendrochronologiques utilis6es sont fon-
d6es sur le pin "bristlecone" am6ricain et sur le ch6ne
allemand et irlandais, cette dernidre s6quence 6tant
prolong6e par des donndes rh6nanes sur pin. En
fait, c'est la fluctuation du taux de Cl4 dans I'atmos-
phdre qui est mise en 6vidence. Outre une fluctua-
tion A long terme, de plus petites vagues ont 6t6 d6-
tect6es, sp6cialement par H. de Vries (1958). Cali-
br6s en dates calendaires, les r6sultats pour la Pr6-
histoire, ant6rieurs au mil ieu du 1er mil l6naire avant
notre dre, s'avdrent plus anciens que ce que leur
expression en ann6es radiocarbones ne laisse pa-
raitre, de prds de 1.000 ans par exemple pour I'aube
du 5e mill6naire. La calibration a induit une seconde
r6volution radiocarbone en arch6ologie, certes moins
spectaculaire que la premidre, en ce qu'elle accroit
l'6lasticit6 de l'6chelle chronologique en usage, mais
aussi qu'elle corrBle deux m6thodes de datation ind6-
pendantes, et ainsi les conforte.

La multiplication des datations d'6chantillons de bois
dat6s ind6pendamment a aussi d6montr6 une des pr6-
somptions g6n6rales sur laquelle se fonde la m6thode,
que le taux de C14 dans l'atmosph6re 6volue de ma-
nidre plan6taire et que les comparaisons entre diff6-
rentes r6gions du globe sont possibles (Whittle, 1988 :
12-13). De l6gers d6calages entre les deux h6misph6-
res ou entre le continent am6ricain et le Vieux monde
sont perceptibles qui ne d6passent pas les quelques
d6cennies.
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Dans le m6me temps, la cal ibration a encore apport6
son lot propre de probldmes, l i6s A sa mise en @uvre,
aux implications de la variation de la courbe de r6f6-
rence ou encore au d6veloppement d'dtudes sur I'en-
vironnement et le cl imat que l '6tude de la f luctuation
du taux de radiocarbone dans I'atmosphdre, donc des
rayonnements cosmiques et de I'activit6 solaire ont
entrain6 dans son si l lage. Ainsi, la distr ibution sur
une 6chelle de temps r6el des probabil i t6s couvertes
par un r6sultat radiocarbone n'est plus gaussienne,
ni ne peut m6me €tre d6finie math6matiquement. Les
dates calibr6es ne correspondent donc plus A un Age
moyen entour6 d'une marge d'erreur, mais i  une ou
d des plages de probabilit6s diff6rentes en fonction
de la distr ibution gaussienne du r6sultat non calibr6
et de I 'al lure de la courbe de calibration. Toutes les
cons6quences du principe de calibration ne revOtent
pas la m6me importance pour farch6ologie ou pour
l '6tude du N6olithique ancien. Epinglons-en trois : la
pente de la courbe de calibration en regard du r6sul-
tat du laboratoire, les fluctuations rapides de cette
courbe, ou vagues, et le choix d'une courbe parmi
celles disponibles (Bowman, 1990).

D'abord, dans un systdme i deux axes, avec en abs-
cisse les ann6es radiocarbones et en ordonn6es les
ann6es du calendrier solaire, A la projection d'un laps
de temps radiocarbone sur une courbe correspon-
dra un laps de temps r6el plus court si la pente de la
courbe est sup6rieure A 45o, et plus long si la pente
de la courbe est inf6rieure A 45'. Si la courbe de
calibration fait des vagues, plusieurs plages plus ou
moins grandes de temps r6el correspondront d un
Age radiocarbone, suivant le nombre et I 'ampleur des
f l uc tua t i ons .  Su ivan t  I ' a l l u re  de  l a  cou rbe  de
calibration, d un Age radiocarbone peut correspon-
dre une plage de temps r6el plus 6troite ou plus large,
vo i re p lus ieurs p lages.  En p lus ieurs endro i ts ,  la
courbe de calibration traduit une activit6 atmosph6ri-
que d6sordonn6e ou en hausse et pr6sente des va-
gues r6p6t6es de faible amplitude qui se succddeni;
sa pente moyenne est alors proche de l 'horizontale;
I 'al lure g6n6rale est alors cel le d'un plateau, au ni-
veau duquel correspond A une certaine dur6e r6elle
un laps de temps radiocarbone comprim6, qui parait
court. A un taux d'activit6 isotopique r6pondent plu-
sieurs dates du calendrier, voire une dur6e al long6e.
A contrario, certains moments du pass6, dont I'acti-
vit6 atmosph6rique a 6t6 stable, voire en phase de
ralentissement, sont plus propices A I 'ut i l isation de
I'horloge radiom6trique. Plusieurs tableaux existent
qui donnent des plages favorables d t i tre indicati f
( t ab l .  6 .1 -1 ) .

Entre ces zones favorables, o0 dates radiocarbones
et dates du calendrier se r6pondent, se situent des
zones de confusion. Le Ruban6 6tant convention-
nellement plac6 entre 5300 et 4900 avant notre dre,

I5.l -sl s27

sa dur6e couvre deux plages de compression pour
lesquelles les r6sultats radiom6triques ne peuvent
qu'6tre confus : de 4840 d 4920 et de 5050 e5241 ...
C'est principalement le plateau situ6 au mil ieu de la
vie pr6sum6e du Ruban6 qui pose les plus grands
probldmes d'interpr6tation, mOme si sa taille n'est pas
consid6rable, en regard par exemple de la forme de
la courbe de calibration au mil ieu du 1er mil l6naire
avant notre dre. Plus le ph6nomEne arch6ologique
qui est soumis d l'6preuve du radiocarbone est court,
plus les r6sultats seront influenc6s par les moindres
variat ions de la courbe de calibration.

Enfin, l 'op6ration que repr6sente la cal ibration d'une
date radiocarbone, et a fort iorid'une s6rie de don-
n6es, n'est pas indiff6rente. MOme si le recours A un
ou l 'autre programme informatique pr6vu pour cela
semble en faire une op6ration presse-bouton, i l  s 'agit
d'une interpr6tation consciente ou non de la donn6e
brute issue du laboratoire. Le choix de la m6thode
d'analyse, comme celui de la courbe de calibration
influence le r6sultat f inal. M6me si la comparaison
des donn6es chronologiques obtenues par diff6ren-
tes m6thodes appelle d une g6n6ralisation d'une ex-
pression en dates calendaires, i l  reste que le r6sultat
du laboratoire, exprim6 en anndes radiocarbones
avant le pr6sent et assorti d'une marge statistique,
constitue la seule donn6e qui ne change pas au 916
des progrds des m6thodes statistiques d'analyse et des
courbes de calibration. ll existe au moins trois grandes
courbes de calibration, successivement recennues
comme autant de standards internationaux et parues
en 1986, en 1993 puis en 1998 (Stuiver et Kra 6ds,
1986; Stuiver, Long et Kra 6ds, 1993; Stuiver et van
der Plicht 6ds, 1998). Chacune de ces courbes est
g6n6rale et regroupe en fait des r6sultats obtenus par
diff6rentes 6quipes sur des s6quences ind6pendantes
dont la d6finition diffdre. Les deux premidres courbes
ont 6t6 construites sur la base d'une donn6e tous les
20 ans; la dernidre est en base 10. Ce qui signifie que
les r6sultats int6gr6s dans la courbe r6sultent de la mise
en commun de donn6es diverses qui se confirment
et que des valeurs moyennes ont 6t6 calcul6es de
manidre A correspondre A une progression r6guli6re.
Cependant deux facteurs sont gomm6s: le caractdre
r6gional des courbes de d6tail et leur pr6cision, plus
adapt6e A certains 6chantillons parce que plus proche
de la dur6e de vie inh6rente de ceux-ci. L6tude du
Ruban6 s'accommode fort bien de I'utilisation des seuls
r6sultats obtenus sur les 6chantillons de ch€ne irlan-
dais ou allemand. Depuis 1993, ces donn6es sont pu-
bli6es en base 10 (Stuiver et Becker, 1993); la nouvelle
courbe de 1998 les a am6lior6es en corrigeant entre
autre une mauvaise lecture dendrochronologique en-
tre 5242 et 5283 avant notre dre, qui vieillit les r6sul-
tats ant6rieurs d 5100 de 41 ann6es (Spurk et al.,
1998). De plus, chaque type d'6chanti l lon possdde
un Age propre et les matdriaux archdologiques ont une
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dur6e de vie intrinsOque plus grande que la d6cennie.
Uos humain d'un adulte donnera un r6sultat d'une tren-
taine d'ann6es ant6rieur A la mort, en raison de la len'
teur du m6tabolisme qui remplace les cellules. Les
6chantillons qui rassemblent des 616ments de diff6rents
individus provenant d'un m6me ensemble arch6ologi-
que couvrent un laps de temps plus long encore.
Lusage d'une courbe liss6e sur une ou deux d6cen-
nies leur convient parfaitement. Par contre, les mat6-
riaux d courte dur6e de vie - jeune b6tail, arbustes, grai-
nes carbonis6es - sont susceptibles d'avoir enregistr6
des variations rapides du taux de radiocarbone dans
l'atmosphdre. Les courbes de calibration les plus pr6-
cises s'accordent mieux avec ce type d'6chantillon.
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L6tablissement de s6quences flottantes de calibration
basdes sur la datation dans des compteurs A haute pr6-
cision de cernes annuels de croissance d'arbre consti-
tue un travail de longue haleine. ll permet l'interpr6ta-
tion de manidre encore plus appropri6e d'6chantillons
it dur6e de vie courte ainsi que d'appr6cier avec une
pr6cision accrue I'impact des petites vagues des cour-
bes plus g6n6rales. Ces courbes ne sont actuellement
accessibles qu'aux chercheurs quitravaillent A leur 6la-
boration. Leur mise en @uvre demande une attention
et une sensibilit6, ainsique des traitements statistiques,
part icul iers (Manning et Weninger, 1992; Goslar et
Madry, 1997; Kromer, Fasani, Kuniholm et Manning,
1997 ;  Mann ing ,  Wen inge r ,  Kun iho lm ,  Sou th ,
Hadjisawas et Cadogan, 1997; Weninger, 1995; 1997).

La datation d'6chantillons qui n'onl v6cu qu'une seule
saison, comme les graines carbonis6es, a fait craindre
des r6sultats par trop influenc6s par I'activit6 solaire.
Plusieurs dtudes ont abord6 ce probldme, soulignant
d'abord que les activit6s solaires suivent un cycle de 11
ans et que les variations saisonnidres du taux de
radiocarbone atmosph6rique peuvent induire une d6-
viation par rapport d I'Age moyen inf6rieure d 1 %, soit i
un 6cart{ype commun6ment obtenu par un compteur
conventionnel (Baxter et Farmer, 1973; Gilot, 1988 : 59).
D'autres ont sugg616 d'ajouter 15 ann6es i I'erreur stan-
dard pour ce type d'6chantillon (Bowman, 1990: 48).
R6cemment, le d6veloppement de courbes de calibration
annuelles ou des 6tudes orient6es sur la simulation de
ce genre de probldme pouvaient conclure A I'insigni-
fiance des cons6quences des variations d court terme
du taux naturel de radiocarbone (e.a. Stuiver, 1993).

6.1.I.3 - llaturitf critique

ll est rapidement devenu 6vident, "pour les plus perspi-
caces", que l'application non critique de la m6thode est
de peu d'usage (Whitt le, 1988 : 12-13). Un premier si-
gne de maturit6 a 6t6 I'appel A un examen rigoureux
des conditions d'6chantillonnage, du contexte arch6o-
logique ou de I'association entre celui-ci et l'6chantillon,
de manidre A 6viter les erreurs caus6es plus par les
utilisateurs que par la m6thode elle-m6me (Waterbolk,
1971). Depuis, la multiplication des r6sultats obtenus
dans un nombre croissant de laboratoires, en suivant
des approches et des techniques en 6volution appelle
m6me au r6examen critique d'un grand nombre de don-
n6es disponibles, tant la valeur de chacune diverge.

L'article de H. T. Waterbolk (1971), Working with
radiocarbon dates, regroupe point par point les probld-
mes d r6soudre avant de soumettre un 6chantillon et
avant  de pourvoi r  jongler  avec des r6sul ta ts
radiom6triques. ll constitue i ce point un moddle de
r6flexion en la matidre, que les formulaires de nombreux
laboratoires i remplir avant de soumettre un 6chan-
tillon s'en inspirent toujours et y font r6f6rence.

de
(annde
de notre ere)

-7641
-6741
-6091
-5891
-5481
-5050
-4840
-4360
-4000
-3800
-3360
-2920
-2480
-2340
-1980
-1680
-1 540
-1440
- 1 1 1  0
-930
-840
-410
-200
- 1 1 0

220
350
540
770
860
970
1160
1400
1640

-780 60
-370 40
-170 30
130 240
250 30
440 90
7OO 160
830 60
880 20
1040 70
1290 130
1 5 1 0  1 ' t  0
1660 20

d longueur
(ann6e (ans)
de notre dre)

-7091 550
-6441 300
-5991 100
-5641 250
-5241 240
-4920 130
-4460 380
-4340 20
-3980 20
-3640 160
-3340 20
-2880 40
-2460 20
-2300 40
-1880 100
-1620 60
-1520 20
-1400 40
-1000
-900

1 1 0
30

tohl.5,l-l Plages du calendrier solaire propices i la datation
par le radiocarbone. D'aprds (Friesinger, Kutschera, Wild et
Stadler, 1997); modifi6 ir I 'aide des donn6es dendrochro-
nologiques de la courbe InterCal 1998 (M. Spurk, comm. pers.;
Spurk el al., 1998; Stuiver et a/. 6ds, 1998).
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Malg16 les promesses thdoriques du radiocarbone, tra-
vailler avec de telles dates isotopiques n'est pas exempt
de probldmes. Quand les dates obtenues pour un m6me
6v6nement divergent, on peut ddnier toute valeur au C14
et en rester lA, ou essayer de faire des corrections sys-
t6matiques et hasardeuses. On perd alors de vue le
caractdre individuel de chaque d6termination; les ris-
ques de contamination ou de mdlange varient d'un
6chantillon A I'autre. Sur cette constation, H. T. Waterbolk
(1971)d6veloppe neuf pistes de r6flexions destin6es A
am6liorer l'usage du C14 en arch6ologie et qui portent
sur : l. le degrd d'association des 6chantillons mesurds
avec le mat6riel arch6ologique qu'ils ont I'intention de
dater; ll. Un 6chantillon possdde toujours, sauf conta-
mination, un Age plus ancien que celuide son enfouis-
sement et de son association au reste du mat6riel ar-
ch6ologique du m6me ensemble; pratiquement, chaque
dchantillon est contamin6 (racines, infiltrations d'aci-
des humiques, dchanges carlconat6s avec le milieu) ou
m6lang6 (mat6riel d6plac6 par I'activit6 animale, mat6-
riel r6siduel de pr6c6dentes occupations, complications
stratigraphiques non reconnues) avec du mat6riel plus
jeune ou plus ancien, ce A quoi un pr6traitement appro-
pri6 rem6die en grande partie; lV. Leffet de la contami-
nation sur le r6sultat C14 d6pend de I'Age de l'6chan-
tillon, et diffdre suivant qu'ils'agit de contaminants vieux
ou jeunes; il y a 6.000 ans, soit une demi'vie d'isotope
radioactif du carbone, I'etfet est le m€me qu'il y ait ra-
jeunissement ou vieillissement, soit 1 pour-cent de con-
taminant hors Age ou actuel alt6rera la date de 80 ans
et 10 % de 850 ans; V. Un meilleur jugement peut 6tre
pos6 sur la fiabilit6 (reliability) d'une date, si on dispose
de d6terminations faites sur diff6rentes fractions d'un
dchantillon, si on date difi6rents types de mat6riau as-
soci6s ou encore une s6rie d'6chantillons pr6lev6s en
stratigraphie; Vl. lly a des ditf6rences notables de qua-
lit6 entre les laboratoires de Cl4, que ce soit d0 d des
diffdrences de pr6traitement, A des degr6s diff6rents de
standardisation, i la qualit6 de l'6quipement de mesure,
A I'usage syst6matique ou non des corrections pour le
fractionnement isotopique, ou encore au type d'infor-
mations et de commentaires livrds dans les listes de
dates; Vll. La variation de la fiabilit6 (reliabilitfl des da-
tes C14, tant d'un point de vue physico-chimique qu'ar-
chdologique, est si grande que le calcul d'une moyenne
de toutes les dates en relation avec un ph6nom0ne ar-
chdologique particulier est souvent un proc6d6 injusti-
fiable, sans examen critique prdalable des causes d'al-
t6ration des dates; Vlll. Les interprdtations de s6ries de
dates requiOrent une m6thode graphique de prdsenta-
tion adapt6e, qui conserve les caract6ristiques indivi-
duelles de chaque analyse; lX. En convertissant les
dates C14 conventionnelles en dates calibrdes, une
nouvelle erreur est introduite; les comparaisons de da'
tes devraient 6tre r6alis6es dans la forme convention-
nelle; les mdlanges de r6sultats obtenus par des m6-
thodes diff6rentes sont d 6viter pour ne pas perdre de
vue les nuances des diff6rentes 6chelles utilisdes.
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Dds 1971, H. T. Waterbolk pointe dans les exemples
6voquds A I'appui de ses conseils les probldmes m6-
thodologiques et critiques sur lesquels l'6tude des don-
n6es radiocarbones du N6olithique danubien butera
pendant les deux d6cennies qui suivront...

En 1983, H. T. Waterbolk pose un nouveau regard
critique sur le radiocarbone mais dresse cette fois
plus part icul idrement le bi lan de son usage. l l  s 'agit
moins de rdgles que d'un 6tat de la question, ce qui
fait que cet important article se trouve moins souvent
cit6. Le C14 est loin d'€tre pleinement int6gr6 dans
la pratique arch6ologique, constate I'auteur. L'exper-
tise ext6rieure du radiocarbone est bienvenue quand
elle r6sout un probldme insoluble autrement ou quand
le r6sultat correspond aux attentes. En cas de con-
tradict ion, le probldme est jug6 insoluble; toute autre
6v idence  es t  n6g l i g6e ,  ou  s imp lemen t  re je t6e .
L'auteur regrette qu'il y a rarement discussion criti-
que de tous les 6l6ments de chronologie, incluant le
C14 alors que les arch6ologues sont habitu6s A jon-
gler avec typologie et stratigraphie. Certes, le C14
n'est pas le produit de I 'arch6ologie, mais de la phy-
sique et de la chimie. Les r6sultats du radiocarbone
demeurent trop souvent 6trangers A I 'arch6ologue.
En dressant ce constat, I'auteur ne fait que stigmati-
ser le probldme plus vaste des sciences dites annexes,
auxiliaires, compl6mentaires ou partenaires de I'arch6o-
logie, le probldme de I'arch6ologue plac6 au centre
d'6tudes oi se croisent diff6rentes disciplines pour les-
quel les i l  est  tent6 de fa i re  seul  une approche
multidisciplinaire ou pour lesquelles il oublie son r6le
de coordinateur d'un dialogue pluridisciplinaire.

Trds souvent, poursuit H. T. Waterbolk, I'arch6ologue
ignore pourquoi il recherche une date... Certes les
motivations de bon aloi ne manquent pas : recherche
d'un 6chelle de temps absolue, par rapport aux outils
de chronologie relative; 6tablissement de corr6lations
entre des s6quences chronologiques diff6rentes, dans
le cas par exemple d'importation ou d'6change; corr6-
lation ind6pendante entre sdquences arch6ologiques
et s6quences environnementales... Souvent les ar-
ch6ologues considdrent plus ou moins consciemment
la datation radiocarbone comme un test ind6pendant
de leurs attributions chronologiques r6alis6es sur base
du mat6riel c6ramique, d'un type de tombe ou de mai-
son, et de la position stratigraphique. Les arch6olo-
gues devraient pouvoir pr6ciser explicitement leurs at-
tentes. V6rification d'identifications typologiques ou
stratigraphiques, analyse critique de trouvailles proches,
assistance dans l'6tablissement de typologies et de stra-
tigraphies fiables et programmation, suivide projets de
fouilles..., les buts poursuivis par I'arch6ologue vont bien
plus loin que la simple chronologie. Une telle int6gra-
tion i I'arch6ologie n'est possible que si I'arch6ologue
est pleinement conscient des subtilit6s de la m6thode,
de la m6me manidre qu'il se joue des points forts et
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des faiblesse de la typologie ou de la stratigraphie. En
eux-mdmes, les probldmes inh6rents au radiocarbone
ne sont pas si 6trangers aux arch6ologues. Le pro-
bldme des bois vieux 6quivaut A celui du temps de cir-
culation des monnaies avant leur incorporation A une
entit6 arch6ologique. Dans cet ordre d'id6es, on ne
peut que rdpercuter I'appel de H. T. Waterbolk d I'ins-
cription de cours sur le radiocarbone et son usage dans
le cursus universitaire des arch6ologues.

Quinze ans aprds cet article, l'6tat des rapports entre
les arch6ologues et le radiocarbone est semblable, et
les appels ir plus de rigueur n'en sont que plus pres-
sants (Van Strydonck, Nelson, Cromb6, Ramsey, Scott,
van der Plicht et Hedges, 1998). Les m6mes constats
d'une mauvaise intelligence des m6thodes et des prin-
cipes de datation par les arch6ologues subsistent. Les
responsabilit6s des usagers sont r6affirm6es. Sp6ci-
fier les questions pos6es, clarifier les intentions qui amd-
nent d soumettre un 6chantillon d un laboratoire, autant
de rdgles d'autant plus cruciales que le monde des da-
teurs a de son c6t6 fait consid6rablement 6volu6...

6.1 .l .4 - Aulocritique de lo milthode el omilliorotions techniques

Les critiques contre le radiocarbone ont suscit6 des re-
mises en question de la part des physiciens, qui ont
travail16 d une am6lioration des pr6parations physico-
chimiques des 6chantillons, de la fiabilit6 des comp-
teurs et de la pr6cision atteinte conventionnellement.

Les sp6cialistes du radiocarbone ont fait progresser en
fldche le contexte th6orique de I'application de la m6-
thode, ce quipermet une meilleure compr6hension des
probl6mes et  des l imi tes :  la  ca l ibrat ion,  d 'abord
dendrochronologique, a mis en 6vidence les variations
de l'activit6 du soleil, avec ses influences sur la qualit6
de I'atmosphdre et le climat; les dates A haute pr6ci-
sion ont permis d'6carter I'id6e de fluctuations saison-
nidres importantes, des cernes saisonniers, de m€me
que la multiplication des courbes de calibration permet
de minimiser I'importance des d6calages entre h6mis-
phdres et de consid6rer comme insignifiants les d6ca-
lages entre ancien et nouveau continents; la th6orie des
r6servoirs va de paire avec l'6tablissement de courbes
marines; la mise en 6vidence de plateaux et de vagues
dans la courbe de calibration a amen6 le d6veloppe-
ment de m6thodes de calibration et d'analyse adap-
tees, comme d d6finir des plages chronologiques peu
propices.

A c6t6 des progrds li6s A la mise au point de compteurs
avec des bruits de fond bas, toute une s6rie d'6tudes
chimiques ont portd sur la qualit6 des mat6riaux sou-
mis d datations. Les d6buts ont vu une grande vari6t6
de possibilit6s 6tre test6e; I'accroissement de la pr6ci-
sion et les comparaisons entre r6sultats obtenus sur
des 6chantillons provenant de m6me contexte mais de

Dontions ndiuorbones et Rufunl. Pwr un nwbge de ninn

nature diff6rente ont montr6 qu'un matdriau n'est pas
I'autre et que des biais syst6matiques trouvent leur ex-
plication lA. La datation des sols charg6s en matidres
humiques ne trouvent plus beaucoup d'adeptes (Gilet-
Blein, MarTen, Evin, 1980). L'anciennet6 du Cardialde
Corse rdsulte de la datation de coquilles marines,
vieillies par le milieu au d6pens duquel elles ont v6cu
(Guilaine, '1979; Jadin, 1984; 1990). La m6thode de
pr6paration de I'os, dans lequel se trouve m€16 carbone
organique, carbone mindral et contaminants difficiles i
d6loger d'un mat6riau poreux, a fait de tels progrds,
grAce A la mise au point de compteurs moins gourmands
et donc le d6veloppement de m6thodes d'extraction de
fractions pr6cises, au point que m6me des laboratoires
qui se voulaient champions de ce maj6riau, le confient
volontiers i de nouveaux experts (Evin, 1983;'1992;
Evin, Delque-Kolic, Oberlin et Fortin, 1997; J. Evin,
comm. pers.). La datation de tessons de c6ramique
vise en fait le comptage du carbone incorpor6 avec le
d6graissant. Le laboratoire de Berlin a connu quelques
succds lors du premier Age d'or du radiocarbone, mais
bien vite il est apparu que le carbone naturellement
contenu dans I'argile joue un r6le plus ou moins grand
suivant sa qualit6 ainsi que la nature et I'importance du
ddgraissant (Evin, Gabasio et Lefevre, 1989; Delqu6-
Kolic, Formenti, Kounitzky et Oberlin, 1998). Ainsi ne
s'6tonne-t-on pas que des tessons rdcoltds en contexte
pr6coce du sud-est sib6rien livrent des dates 6parpill6es
sur  p lus ieurs mi l l6nai res. . .  (Kuzmin et  a / . ,  1998;
O'Malley et a/., 1998)

En fait, les dateurs ont donn6 deux grands sujets d'op-
timisme aux arch6ologues : la perspective d'une plus
grande pr6cision et celle d'une plus grande disponibi-
lit6 (Whittle, 1988).

Si les arch6ologues sont responsables de la qualitd de
I'association avec le contexte, les laboratoires sont en
charge de deux concepts qu'il est important de distin-
guer, m6me difficiles d traduire simplement: I'exacti-
tude du r6sultat, ou accuracy, soit la fid6litd du compte-
rendu de I'activit6 de l'6chantillon par celui-ci; la pr6ci-
sion par contre fait r6f6rence A la taille de I'erreur sta-
tistique, li6e i la qualit6 du compteur et A la reproducti-
bilit6 des m6thodes mises en @uvre. Des dates peu-
vent en efiet 6tre trds pr6cises, mais sans grande rela-
tion avec le ph6nomdne dat6. Lactivit6 radioactive du
C14 est r6gie par les lois du hasard; sa d6croissante
se fait r6gulidrement mais al6atoirement, ce qui induit
un degr6 de variation des r6sultats. Chaque labora-
toire offre un label de qualit6, qui depuis le d6but des
ann6es 80 est  soumis a des programmes
d'intercomparaison ind6pendants entrepris sur base
volontaire par lacommunaut6 radiocarbone, quien rend
les r6sultats publiques (Harkness, Cook, Miller, Scott
et Baxter, 1989; Long et Kalin, 1990; Milton, Kramer et
Milton, 1997; Scott, Aitchison, Harkness, Baxter et Cook,
1989; Scott, 1997).
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A c6t6 du comptage de la radioactivit6, le principe du
comptage direct des isotopes du carbone 6tait th6ori-
quement d6velopp6 depuis I'apparition des premiers
spectromdtres de masse. ll a fallu cependant attendre
la fin des ann6es 70 pour que soit mis au point un ap-
pareil capable de s6parer les isotopes du carbone
d'autres 6l6ments de poids atomique similaire. L'acc6-
l6rateur permet, en faisant prendre de la vitesse aux
6l6ments constitutils de l'6chantillon, de les espacer
dans le compteur, puis d'infl6chir leur course par un
champ magn6tique vers des cibles sp6cifiques. ll y a
donc comptage direct des atomes de C14, de C13 et
de C12 (Hedges, 1981; 1991), ce qui r6duit l '6chan-
tillon un millier de fois et en permet une meilleure s6-
lection. Dans le comptage classique de la d6croissance
de la radioactivit6, l'6mission d'un 6lectron par un C14
se produit de manidre al6atoire dans le temps, d'ot un
comptage long pour atteindre une plus grande pr6ci-
sion, 6, 12ou24 h, et impossibilit6 en cas de vieil 6chan-
tillon pr6sentant une faible activit6; dans le cas du comp-
tage des atomes par acc6l6rateur, qui dure moins d'une
heure, la limite de la m6thode tient au fait que les ato-
mes de radiocarbone sont r6partis de manidre al6a-
toire dans I'espace. Les 6chantillons trop petits verront
leur pr6cision d6croitre sous un seuil critique, ce qui
est contrebalanc6 par une s6lection plus pointue du
mat6rielA dater.

La m6thode de datation par le radiocarbone est mal-
heureusement destructrice. La datation traditionnelle
requiert le sacrifice d'une dizaine de grammes de char-
bon de bois ou celui de 100 a 300 g d'os, pour autant
que le taux de collagdne contenu dans ce mat6riau ne
soit pas anormalement bas. Aprds nettoyage, entre
autres d I'acide, de I'dchantillon, c'est de 1 d 4 g de
carbone pur, voire dans certaines conditions de 0,3 d 1
g, qui doivent n6cessairement 6tre introduits dans le
compteur conventionnel. Les mesures par acc6l6ra-
teur peuvent 6tre etfectu6es sur des 6chantillons cent
fois plus petits - 50 mg A 10 g d'os suivant l '6tat de
d6gradation de la fraction organique; 5 a 30 mg de
charbon de bois, pour 0,001 A 0,3 g de carbone f i-
nal - ce qui autorise la s6lection d'6chanti l lons parmi
un choix plus large, la datation directe d'artefacts ar-
ch6ologiques plus r iches en information, tout en ne
sacrif iant qu'une inf ime part ie, m6me de trouvail les
de valeur qui peuvent 6tre 6chanti l lonn6es tout en
conservant leur valeur mus6ale ou testimoniale. ll de-
vient possible d'6chantillonner une pidce et non le ras-
semblement de fragments provenant d'individus diff6-
rents, donc d'6carter le risque que ces 6l6ments soient
disparates. Un plus grand nombre d'6chantillons de-
vient disponible en cas de strat6gie de s6rie. Les trai-
tements peuvent 6tre plus astringents pour 6carter
les r isques de contamination. l l  en r6sulte que les
dates ainsi produites sont g6n6ralement mieux as-
soci6es et donc plus uti les d l 'arch6ologie que des
dates produites sur des 6chanti l lons larges. MOme
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sith6oriquement le comptage direct des isotopes de
carbone par acc6l6rateur devraient produire des 16-
sultats plus pr6cis et permettre de remonter plus loin
dans le temps que la m6thode conventionnelle, les
probldmes techniques, l i6s aux bruits de fond du
compteur, A son 6tanch6it6, ar la pr6paration de l'6chan-
tillon, aux mat6riaux et aux produits utilis6s, n'autori-
sent d ce jour qu'une pr6cision et un espace de temps
couvert semblables aux mesures conventionnelles.

Le fait de travailler avec des 6chantillons plus petits
autorise 6galement des manipulations qui n'6taient que
thdoriques dans le cadre conventionnel. Lors du
pr6traitement, ditf6rentes fractions de l'6chantillon sont
extraites et dat6es s6par6ment. En routine, il est ainsi
possible de choisir la meilleure fraction, la moins sus-
ceptible d'€tre contamin6e. Dans les cas extr6mes, oir
un doute persiste sur la nature des pollutions ou sur
I'int6grit6 de la composante organique, les r6sultats sur
les diff6rentes fractions sont compar6s et permettent
de d6velopper une stratdgie de pr6paration mieux adap-
t6e aux cas similaires. Cependant, si ces pr6traitements
sp6ciaux donnent des r6sultats acceptables, ils requid-
rent un labeur intense et ne sauraient 6tre appliqu6s
en routine (Gillespie, Hedges et Wand, 1984; Gowlett
e t  Hedges  6ds ,  1986 ;  Hedges ,  1981 ;  1991 ;  1992 ;
Hedges, Law, Bronk Ramsey et Housley, 1989; Hedges
et van Klinken, 1992; Lanting et van der Plicht, 1995 :
4-5; Law et Hedges, 1989; Law Housley, Hammond et
Hedges, 1991; van Klinken et Hedges,1992; 1997).

Le fait de travailler avec des 6chantillons A ce point pe-
tits peut induire des probldmes propres, non pr6vus,
comme par exemple vouloir dater un petit charbon de
bois ou une graine isol6e expose au danger de leur
plus grande mobilit6 dans le s6diment. Le respect des
rdgles critiques 6mises par H. T. Waterbolk (1971) de-
vient plus crucialencore. Les critdres de s6lection doi-
vent 6tre clairement 6tablis et de pr6f6rence multiples.
Dater un 6l6ment de faune portant des marques de
d6carnisation nous assure de I'association A une occu-
pation humaine; si I'espdce animale consomm6e est
rare, c'est sa pr6sence dans une r6gion qui sera aussi
dat6e. De m6me, quelques graines carbonisdes parmi
le rejet d'un activit6 sp6cifique situera I'activit6 dans le
temps; la pr6sence dans I'assemblage d'une esp0ce
rare permet de tracer son apparition ou son utilisation...

S'agissant d'un proc6d6 d'analyse diff6rent mais s'at-
tachant au m6me ph6nomene, qui prdsente des simili-
tudes th6oriques avec le comptage de la radioactivit6,
les r6sultats des datations par acc6l6rateur sont expri-
m6s de la m€me manidre, en ann6es radiocarbones
BP (Before Presenf\ par rapport A I'ann6e 1950 de no-
tre dre, en utilisant comme base de calcul la demi-vie
d6termin6e par Libby, soit 5568 ans. Ceci assure la
stricte comparabilit6 des r6sultats issus des deux ap-
proches.
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5.1.2 - Anolyses en sdries de dotes rodiocorhones
pour le Nilolithique oncien du Nord-fluest europden

La multiplication des r6sultats, possible grAce au d6ve-
loppement en routine des techniques de datation par
comptage du taux r6siduel de radioactivit6, permet
d'analyser en s6rie les dates attribu6es d un m6me ph6-
nomdne, d une m6me culture comme A une succession
stratigraphique ou A une 6volution. Un principe pr6vaut
qu'une date radiocarbone seule n'a pas grande valeur.
La date seule a une chance sur trois d'avoir un Age
moyen d plus d'un 6cart-type de deux autres r6sultats
sur le m6me 6chantillon ou d'autres ayant le mdme Age.
Lanalyse en s6rie permet de d6terminer les tendance et
d'isoler les r6sultats aberrants, pour autant qu'elle soit re-
pr6sentative. Un ensemble de dates ne donne pas pso
facfo une dispersion valable pour le groupe culturel auquel
les 6chantillons sont attribu6s. Encore faut-il que tou-
tes les phases aient 6t6 6galement 6chantillonn6es.

|lotations rodiocorbones et Rufunl. Pw un rnfuge de nhon

Par contre, rassembler toutes les dates r6alis6es A des
moments diffdrents ne peut que ddboucher sur des
probldmes puisque les qual i t6s in t r insdques d 'un
r6sultat ne correspondent pas d cel les d'un autre.
Les causes de doute se mult ipl ient lors de I 'emploi
de donn6es radiocarbones accumul6es sur plus de 40
ans et qui combinent pour cette raison des r6sultats
produits d diff6rents 6tats techniques et m6thodologi-
ques, sur une large gamme de mat6riaux, avec des
degr6s d'association trds variables (Jacobi, 1991 : 138,
pour le Creswellien). Les dates anciennes n'ont que
rarement 6t6 soumises d une forme de revue ou d'exa-
men critique rigoureux (Barton, 1991 : 234) et cette
seule affirmation, toujours d'actualit6, devrait d6jA nous
inciter A la prudence.

6.1.2.1 - Les "gronds onciens"

Les premidres dates pour le Ruban6 ont permis de ca-
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fig.6.l-l Donndes radiocarbones pour le Ruband le plus ancien, le Ruban6, le Ruband Rdcent
du Bassin Parisien et le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain : distribution sur une
cafte d'Europe des dates par mAthode d'analyse. En gris clair, les rAsultats obtenus par
mesure traditionnelle de l'Amission d'6nergie Bdta; en lignd fonc6, ceux obtenus par accdl6-
rateur de particules (AMS, ou Accelerator Mass Spectrometry ). Un secteur par site arch6olo-
gique; la taille de I'ic6ne est proportionnelle au nombre d'analyses.
lnfographie A. Van Driessche.
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ler dans le temps cette culture, d'abord dans son en-
semble puis r6gion par r6gion. Les 6tats de la question
ont un int6rdt croissant au fur et A mesure que se mul'
tiplient les apports ou que se pr6cisent les probldmes.
Les premiers travaux ainsi qu'une s6rie de contribu-
tions trds g6n6ralistes recherchent une int6gration des
r6sultats aux connaissances afin d'otfrir un cadre tem-
porel auquel rattacher les 6v6nements du pass6 (e.a.
Behrens et R0ster, 1981; Felber et Ruttkay, 1983). Dds
1965, H. L. Thomas note que dds le Ruban6 ancien
une m6me culture n6olithique s'est 6tendue des Pays-
Bas ir la Pologne au travers du nord de I'Allemagne,
dont les dates aussi pr6coces A I'est qu'h I'ouest mon-
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trent qu'il n'est plus possible de soutenir une diffusion
lente depuis le sud-est au travers des less (Thomas,
1965 : 373-375).

Plusieurs compilations et synthdses de qualit6 vont se
succ6der. Ainsi que des 6tudes critiques originales :
Daniel Cahen et Etienne Gilot (1983) soulignent une
s6rie d'incoh6rences; Petar Stehli (1987) confronte les
dates absolues avec ses chronologies c6ramiques lo-
cales; Harald StAuble (1995) recherche les limites chro-
nologiques du Ruban6 le plus ancien; Alasdair Whittle
(1990), dans sa course contre la montre (Whittle, 1988),
montre I'int6r6t des graines et de I'os pour dater le

Mat6riaux

zNw\w
I Graines

dat6s
40

Ftg.6.l-2 Donn6es radiocarbones pour le Ruband le plus ancien, le Ruban6, le Ruband
R6cent du Bassin Parisien et le Groupe de Blicquy / Villeneuve-SaintGermain : distribu-
tion sur une cafte d'Europe des dates par type de matdriau dat6. Un diagramme par site
arch^ologique; la taille de I'ic6ne est proportionnelle au nombre d'analyses.
lnfographie A. Van Driessche.

%Charbon de bois
N O s
ffi Bois
m Degraissant
I Autre
E Inddtermin6



s34 t6.l - l2l

Ruban6, mais se heurte, dans I'interpr6tation finale, i
la courbe de calibration. J. N. Lanting (1995) propose
une solution qui permet de contourner le probldme et
d'au moins d6terminer la durde du Ruban6. llfaut re-
gretter que, entre-temps, certains n6olithiciens d6sillu-
s ionn6s  a ien t  j e t6  l ' ana thdme su r  I ' usage  du
radiocarbone pour 6tablir la chronologie du N6olithique
europ6en. ll est tout aussi regrettable que les constats
du mariage difficile des diff6rentes donn6es i carac-
tdre chronologique A la disposition des n6olithiciens ont
d6bouch6 sur des 6changes d'articles et de r6ponses.
Tous sont int6ressants pour les donndes qu'ils appor-
tent, mais le ton pol6mique des entr6es en matidre et
des conclusions, parfois abruptes, les d6forcent.

ll me semble inutile de reprendre ici point par point les
diff6rents expos6s sur les rapports entre le Danubien
et le radiocarbone tous pAtiraient d'une interpr6tation
facile que je leur imposerait a posteriori. Aprds tout,
une lueur de justesse r6side dans tous les propos, dont
les conclusions peuvent n'6tre qu'alt6r6es par un mau-
vais point de vue passager, une s6rie aberrante ou un
acharnement d ne pas consid6rer ce qu'on expose pour-
tant correctement... On se limitera donc A la pr6senta-
tion de quelques titres.

lontions radiocorhones et Ruhon6. Pwr un trnrhge de

En 1985, P. Breunig pr6sente un apergu de sa thdse,
d6fendue en 1983 et publi6e seulement en 1987. ll
s'agit d'un'travail de qualit6, malheureusement 6labor6
longtemps avant sa publication. Ce travail sert toujours
de r6f6rence (8. Weninger, comm. pers.; Petrasch,
1999), m6me si ses conceptions et son inventaire da-
tent. Reconnaissons A P. Breunig d'avoir d6broussaill6
un terrain que peu de chercheurs avant lui avaient ex-
plord si largement. llconstate que beaucoup d'6chan-
tillons n'offrent pas de garantie suffisante d'association
avec le contexte. Les situations indiscutables consti-
tuent de rares exceptions (Breunig, 1985; 1987 : 213).
ll pressent A cot6 d'erreurs physiques d6termin6es, sys-
t6matiques, qui pourraient Ctre prises en compte, I'im-
portance des probldmes de contamination ou celui de
I'Age r6el des 6chantillons. Chaque 6chantillon d cet
6gard devient un cas sp6cifique dont I'alt6ration n'est
pas quantifiable et auquel aucune correction systdma-
tique ne peut 6tre appliqu6e. La qualit6 des dates C14
se trouve ainsi en grande part dans les mains des ar-
ch6ologues.

P. Breunig (1987) discute aussi la repr6sentativit6 sta-
tistique des datations radiocarbones. Certes, quand
un nombre suffisant de dates est disponible, on peut
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relle. Un histogramme par site arch6ologique.
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atteindre un cadre chronologique g6n6ral. Pour cela il
faut compter au moins une dizaine de mesures indivi-
duelles. Par contre, comme le radiocarbone demeure
approximatif, avec ses valeurs centrales et les nuages
d'incertitude qui les entourent, I'auteur juge prudent -
et je le laisse A ses opinions - de ne pas utiliser le C14
dans des discussions de moddles s6quentiels ou de
paral16lismes chronologiques entre groupes, A moins
que d'autres m6thodes de datation absolue, comme la
dendrochronologie, ne viennent soutenir les agr6ga-
tions... Les discussions doivent prendre en compte de
manidre appropri6e les inexactitudes m6thodologiques
qui peuvent couvrir plusieurs sidcles, et il suggdre l'em-
ploi non plus de classifications du type ancien, moyen
et r6cent mais des divisions en mill6naires et en parts
de mill6naire. ll regrette I'absence de calibration fiable
pour le Ruban6 d l'6poque ou il 6crit, mais note, de
toutes fagons, pour les p6riodes plus r6centes un ac-
croissement de I'incertitude suite A un 6talement des
dates aprds calibration. De plus, autre raison de pessi-
misme, la datation absolue fine du Ruban6, en paralldle
avec les phases, semble au point mort, toujours par rap-
port au moment oir il6crit (Breunig, 1985 : 140-'141)..

ll note des variations chronologiques pouvant aller jus-
qu'ir 800 ans, pour des 6v6nements arch6ologiques
associ6s. Les variations courtes dans la concentration
atmosph6rique en C14 peuvent avoir induit des com-
pressions et des extensions de la courbe pouvant af-
fecter des p6riodes jusqu'd 300 ans, mais P. Breunig
6met l'hypothdse que certains d6calages chronologi-
ques soient en rapport avec des activit6s particulidres
qui mettent en Guvre des mat6riaux d'Age ancien
(Breunig, 1985 : 140).

P. Breunig (1987 : chap. 2.9, 121 sv.) se base sur quel-
ques 200 dates pour placer le Ruban6 entre 6550 et
5900 ann6es radiocarbones avant le pr6sent (BP). ll
constate des incoh6rences au niveau des phases c6-
ramiques, qu'il interpr6te comme le r6sultat des varia-
tions pass6es du taux de C14 dans I'atmosphdre, du
manque de pr6cision du proc6d6 de datation, du type
de mat6riel utilis6 et de r6colte. Le style de Flomborn
apparaitrait pour lui vers 6450 BP et serait s0rement
6tablien 6350 BP. Remarquons que pour la Belgique, il
ne connait qu'une date, de pidtre qualit6, pour Rosmeer
et celles obtenues A Hanovre. Concernant le Groupe
de Blicquy (Breunig, 1987 : chap. 2.18, 193), il conclut
d une datation possible entre de 6250 a 5950 BR ce
qui ferait que ce groupe pr6c6derait le Ruban6 local.

Petar Stehli a consacr6 de nombreux travaux A l'6tude
du mat6riel c6ramique ruban6 ainsi qu'aux questions
de chronologie, dans le cadre d'un vaste programme
de sauvetage arch6ologique de sites n6olithiques me-
nac6s par les exploitations de lignite A ciel ouvert du
plateau d'Aldenhoven, programme dirig6 par le Prof. J.
Liining. A I'heure de pr6senter un systdme typochrono-
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logique cohdrent pour la vall6e de la Merzbach, qui in-
tdgre phases c6ramiques et phases de construction,
Petar Stehli (1987) s'interroge sur la dur6e de vie pos-
sible de ses phases-maisons. ll reprend les dates ab-
solues collect6es par P. Breunig pour sa thdse, v6rifie
les diff6rentes chronologies cdramiques locales et le
synchronisme supra-r6gional, et enfin teste diff6rentes
hypothdses, avec des durdes de vie de maison de 20,
25, 30 ans, en essayant de synchroniser les phases
issues de la s6riation et la courbe de calibration. ll re-
tient une vie de maison correspondant h 25 ans, aprds
avoir h6sit6 pour 15 et 17 ans, et arrive d la conclusion
que I'occupation de la r6gion rh6no-mosane d6buterait
vers 5300 avant notre 6re et se terminerait en -4950.
En plus, il synchronise la phase 14 de Bylany avec la
phase I de la Merzbach. ll conclut que calibration et
gestion arch6ologique des vagues de la courbe de
calibration permettent pour la premidre fois de formuler
des fourchettes pour le Ruban6 en calendrier julien. Ses
considdrations, qui font partie de la thdse de P. Stehli
d6fendue en 1988, seront int6gr6es dans le tableau
chronologique qu'il proposera en 1994 dans le volume
de synthdse sur la vall6e de la Merzbach (Stehli, 1988;
1989; 1994 : 135, f ig. 36). l l faut remarquer I 'originali t6
de la d6marche qui succOde A des ann6es de m6fiance
d'une 6cole pr6nant la s6riation c6ramique et n'utilisant
que parcimonieusement I'outil radiom6trique: il s'agit
bien d'un rapprochement de deux points de vue, A la
recherche du meilleur des deux mondes pour les con-
cilier. D'un c6t6 I'ordonnancement d'6tapes de cons-
truction, de I'autre, la d6termination de la dur6e glo-
bale, et par li de chacun des 6l6ments de la s6rie.

Dans le cadre d'une recherche sur le Ruban6 le plus
ancien, orchestr6e par le Prof. J. L0ning entre 1979-
1987, Harald StAuble (1995) s'est attach6 A I'examen
de la chronologie. MOme si anciennement d6finie par
H. Quitta (1960), la phase la plus ancienne du Ruban6
6tait jusqu'alors peu connue. Une s6rie de dates sur
diff6rents mat6riaux a 6t6 r6alis6e. Les r6sultats sur
os et sur graines donnent des r6sultats consistants, en
d6saccord avec ceux sur charbons de bois. Les analy-
ses etfectu6es sur cdramique ont surtout permis de
mettre en 6vidence ditf6rentes sources variables de
pollution, qui d6rivent probablement de la composante
organique de I'argile elle-mdme. Seule une 6valuation
critique des rdsultats autorise d'envisager de mettre en
6vidence des diffdrences intra-sites.

Quand on date des structures arch6ologiquement bien
d6finies, les r6sultats qui sortent des esp6rances, sont
difficiles d interpr6ter, sp6cialement si l'6cart est faible.
Si on se contente des r6sultats qui remplissent les at-
tentes, le C14 n'offre aucun int6rdt. Les raisons des
6carts sont d rechercher dans les strat6gies d'6chan-
t i l lonnage, la pr6paration chimique, la mesure el le-
m6me, la calibration du rdsultat et I'interprdtation ar-
ch6ologique (StAuble, 1995 : 227). Sont 6galement A
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prendre en consid6ration les fluctuations du taux de
radiocarbone dans l'atmosphdre, le type de mat6riau et
la taille de l'6chantillon, la nature du contexte en terme
de d6p6t et de remaniements, I'association de l'6chan-
tillon et de son contexte qui appelle une analyse indivi-
duelle (Waterbolk, 1971). Le but 6tait de tester si les
donn6es radiom6triques concordent avec les interpr6-
tations de chronologie relative. Ce qui permet de con-
clure si les processus inf6r6s d partir du mat6riel ar-
ch6ologique sont ou s6quentiels ou simultan6s. On at-
tend du C14 qu'il donne le cadre chronologique dans
lequel I'arch6ologue peut inscrire le d6veloppement
d'une culture. Diff6rents degr6s d'association en fonc-
tion du mat6riau dat6 : la c6ramique serait id6ale s'il n'y
avait d'autres probldmes, I'os et les graines sont par-
faits sp6cialement pour le N6olithique ancien, dans la
mesure oU s'il y a mdlange de mat6riel, il ne peut y avoir
que rajeunissement. Le charbon de bois, le mat6riau le
plus utilis6 pose le probldme de la compr6hension du
processus qui en a induit la pr6sence dans la structure,
donc de sa relation avec le ph6nomdne qu'on cherche
d dater (StAuble, 1995 : 229). t'Age-propre du mat6riau
i dater doit 6tre pris en compte (Evin, 1983); le pro-
bldme du bois vieux a 6t6 soulev6 d diff6rentes occa-
sions (e.a. Waterbolk, 197' l ;  Cahen et Gilot, 1983;
Bruenig, 1987) sp6cialement quand il s'agit de ch6ne.
Les tentatives pour r6soudre ce probldme de manidre
g6n6rale sont sans issue (Neustupnf, 1968) en raison
d'un trop grand nombre de paramdtres d prendre en
consid6ration. Chaque dchantillon de bois devrait plu-
t6t faire I'objet d'6valuations sp6cifiques (Warner, 1990).

En ce qui concerne les r6sultats pour le Ruban6 le plus
ancien, H. Stiiuble 6carte les dates sur bois dans la
mesure oi la composition exacte de l'6chantillon n'est
pas connue (StAuble, 1995 : 232). ll constate que les
dates sur charbon de bois 6tendent les p6riodes d6ter-
min6es A l'aide de mat6rielA dur6e de vie courte; quand
les dates surcharbons s'avdrent plus anciennes, on peut
invoquer qu'il s'agit de bois vieux (Stduble, 1995 :229).
Le d6calage peut atteindre jusqu'i 3 sidcles. H. Stduble
(1995 : 229 el230, fig. 2) place le d6but du Ruban6 le
plus ancien vers 5500 cal BC, avec une occupation d
Schwanfeld entre 5500 et 5200 cal BC. l-occupation
GroBgartach du m6me endroit correspondrait d 4800-
4500 cal BC. La fin des occupations du Ruban6 le plus
ancien sont difficiles A d6terminer et chevauchent la
phase suivant d'au moins un sidcle (StAuble, 1995 : 235).
ll propose d'ailleurs de ne pas interpr6ter les diff6ren-
ces typologiques c6ramiques aussi bien que de struc-
tures d'habitat comme d6pendant du temps, mais
comme pouvant r6sulter de diff6rentes traditions dans
diff6rentes aires g6ographiques (Cladders, 1995;
Stiuble, 1994; Stduble, 1995 : 233 et 235).

Le fait qu'il n'y ait pas de dates pour le Ruban6 le plus
ancien en Europe centrale avant 5500 cal BC contredit
la proposition avanc6e pr6c6demment, sur base de
mesures sur charbon de bois, de faire d6buter le N6o-
lithique vers 5800-5700 cal BC (L0ning, 1991).

Dotolions ndiocorhones et Rubon6. Pwr un mor'nge de roison

Les dates obtenues anciennement sont difficiles d utili-
ser dans la mesure o0 la qualit6 du mat6riau et le con-
texte arch6ologique ne savent pas 6tre test6s. Les da-
tes uniques sont vagues et les incertitudes sont sou-
vent sup6rieures A 50 ou 100 ans. Nous avons donc
besoin non seulement de conteldes arch6ologiques non
perturb6s, de mat6riel bien associ6, mais aussid'6chan-
tillons de grande qualit6, de laquelle la pr6cision de la
mesure d6pend. Les dates avec plus de 50 ans d'6cart-
type ne devraient servir qu'A l'orientation. Seules des
dates de haute pr6cision permettent de r6pondre i des
questions plus d6taill6es.

La relation directe entre la c6ramique et l'occupation
humaine incite d tenter de dater celle-ci. Des r6sultats
encourageants avaient 6t6 obtenus anciennement (Kohl
et Quitta, 1963) mais les24 nouvelles dates par acc6l6-
rateur analys6es par H. Stduble (1995) se sont av6r6es
beaucoup plus anciennes qu'escompt6. Probablement,
parce qu'une grande part du carbone extrait doit d6river
de la matidre organique formant naturellement I'argile
originel. Les dates obtenues sur la fraction alcaline so-
luble sont soit plus proches de ce quiest escompt6, soit
plus jeunes, probablement en raison des graisses de
cuisson. La datation de cro0tes organiques ou de res-
tes d'aliments sur de la c6ramique permet de d6termi-
ner l'6poque du dernier usage de la vaisselle. Cela a
donn6 un meilleur contenu en carbone et des r6sultats
tout i fait utilisables (Stduble, 1995 : 233-234).

La probldme de plateau est rapidement 6voqu6 dans
les conclusions. H. Stiiuble ne pense pas qu'il faille
chercher i faire de la chronologie intra-site fine. Beau-
coup de recherches encore A faire pour comprendre les
dates erron6es, ou simplement critiquer les r6sultats.
Pour r6soudre des questions arch6ologiques, les
meilleurs r6sultats sont obtenus quand une 6quipe in-
terdisciplinaire combine dates C14 de haute pr6cision
et interpr6tation arch6ologique (H. StAuble, 1995 : 235).

Pour la question de I'association entre le mat6riau sou-
mis i analyse et I'Age recherch6, I'Age propre du mat6-
riau joue un r6le d6terminant : pour 6viter le bois vieux,
qui peut dater de plusieurs centaines d'ann6es comme
i Kuckhoven, oir on a un d6calage entre la date
radiom6trique et les r6sultats dendrochronologiques -
5300 cal BC d'une part et 5090, 5060 +/- 6, 5050 +/- 5
BC d'autre part - il convient de pr6f6rer les plantes i
dur6e de vie courte, comme des essences d'arbres qui
ne vivent que quelques d6cennies ou des graines de
plantes annuelles, ou encore I'os qui possdde un Age
propre de 10 ir 20 ans.

Iahl.6.l-2 (ci-contre et pages suivantes) Dates radiocarbones
pour le N6olithique ancien du Nord-Ouest, par pays, par
r6gion et par site. lnformations ertraites et arrangAes A l'aide
du chap. 6.2.
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Sclniq,o
lloimut - 5ourt6 dc h lhndrc

Aulpdlrr-tal/.lh,ul
OxA-6781 6180 r 65

Gil-5257 d42O *.120

14 Triticum dicoccum

charbon de bois

79012, 30-75

toss€ 10

Ruband r6cent (2de phase
du site)

Ruban6 r6cent (2de phase
du site)

Modderman lld

Modderman llc (ou lld) ?

-23,8

fit<$tl -Cdnwc hh trlria
Hv-9273 335 t 70
Hv-9274 5055 t 255

Hv€405 5635 t 155

Hv-8409 6020 1 55

Hv-8406 6155 t 6O

Hv-9275 6175 t 170

Hv-9270 6305t85

Hv-8404 6485 t 75

Hv-8407 6675 t 80

Hv-9271 6705 t 165

Hv-8408 6745*21O

Hv-9272 8/'45 x.570

charbon de bois
charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon d€ bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

amas de charbons de bois hors fosse
Mll, toss6, pr6lev6 en AH 58, td (-70-80 Groupe d€ Blicquy
cm)

tosse d6tritique A, A4, -65-70 cm Groupo de Blicquy

fosse silo D, D1d, -1 1O-120 cm (buche) Groupe de Blicquy

fosse d6tritique F/K, F1, -40-50 cm Groupe de Blicquy

Mll, foss€, pr6lev6 en AH 58, -40-70 Groupe de Blicquy

toss€, pr6lev6 en VWX 68, -85-95 cm Groupe de Blicquy

toss€ ddlritique A, A4, -55-60 cm Groupe de Blicquy

fosse ddtritique F/K, Fl, -60-70 cm Group€ de Blicquy

fosso, pr6lev6 €n VWX 68, -109-135 Groupe de Blicquy
cm

foss€ silo D, 01, -7&80 cm Groupe de Blicquy

trou de poteau central, -30-60 cm Groupe de Blicquy

-27,8

Constantin, phas€ lla du -26,4

Groupe de Blicquy

Constantin, phase lla du -25,2

Groupe de Blicquy

Constantin, phase lla du -24,5

Groupe d6 Blicquy

Conslantin, phase lla du -25

Groupe d€ Blicguy

Constantin, phass lla du -24,4

Group€ de Blicquy

Constantin, phase lla du -24,7

Groupe de Blicquy

Constantin, phase lla du -26,9

Groupe de Blicquy

Constantin, phase lla du -23,6

Groupe de Blicquy

Constantin, phase lla du -25,4

Groupe de Blicquy

Constantin, phase lla du -25,8

Groupe de Blicquy

Constantin, phas€ lla du -27,1

Groupe de Blicquy

W-W,ltP.tlttlo6i*c
OxA-6780 6000175
OxA-6687 6180 t 45
OxA-6647 6180 t 55
Hv-10166 6885 r 335

8 Triticum dicoccum et 2
10 Triticum mono@cum
25 grands lragm€nts de
charbon d€ bois

BLPR 81005. 1/2 sud,4G50
BLPB 81005, l/2 sud, 4G50
BLPB 82029, 1/2 est, passe 7
tosse. .45-65 cm sous surlace

Ruban6 r6c€nt
Ruban6 r6c€nt
Ruband r6cent
Ruban6 r6c€nl

-23,3

-11 ,1

-27,6

&tqrry-PvbAildr.
Hv-9276 46651385
Hv-927f 5O70t245
Hv-9278 6285t 195

charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois

fosse 1, four ?
tosse 2. -3G50 cm
fosss 2, -50-70 cm

Ruban6 rdconl
Ruban6 r6cenl
Ruband rdcenl

-28,6
- a o

hdwnrf',laCanoftrt.nc
Gif-5258 5930 t 120
Bln-2531 6030 t 6O

charbon de bois
charbon de bois

Groupe d€ Blicquy
Groupe de Blicquy

Constanlin, dtape I
Constantin, 6tap€ |

foss€ 3
tosse 3

ldplrrl&,Irw ol (joude

Lv-1982 5990i 100
Lv-1981 6170 I 80
Lv-198rt) 6180 a 100

charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois

Group€ de Blicquy
Group€ de Blicquy
Groupe de Blicquy

Constantin, fin de l'6tape I
constantin, fin de l'6taoe I
Constanlin, fin de l'6tape I

fosse 78
tosse 73
foss€ 80

flzfg*r-tfur&oit
Gif-5259 527Ot12Q
Gif-5473 6tto r 150

fosse 1
fosse 3

Groupe de Blicquy
Groupe de Blicquy

Constanlin, 6tap€ lll
Conslantin, 6tape lll

Lidm, tinboura - ilchlye i$o
iploiy-findorlp
Lv-1159 5850 t 8O

Lv-1 160 6070 t 90

charbon de bois

charbon de bois

foss€ triple 1 |, sous-ensemblo 1la, Ruban6 rdcenl
couche noir€ C1
foss€ 6, couche noirs Cl Ruban6 r6c€nl

Gistb-bm
OxA€695 6120 r 45 10 Triticum dicoccon
Lv-1580 &320t75 Triticum (avec Linum ?)

1 978
fosse indiquant grillag€ d€ c6r6ales

Ruban6
Ruban6

Modderman llc-d
Modderman llc{

-22,3

0u:plb0ttfi
OxA-5873 300t45
Lv-1291 5890 * 5O
OxA-5879 6O6Oi55

OxA-5881 6060 r 55
OxA-5880 6O70t60

OxA-8689 6070160

567 Chonopodium
charbon de bois
17 Triticum dicoccon

>3:| tragments de noison€
1 Triticum dk;occon,26
lragments de c6r6ale
(Triticum sp. ?)

10 Triticum dicoccon

fosse Oa 84153 dcp
tosss Oa 81023
fosse Da 85266 sans c6ramique, mais
dans alignement de slructures

Da 8304i1 A3 -30-40

puits Da 84015 A 250-270

Da 81001, S, G10 (proximit6 angl6 NO
d€ Ml), sans c6ramique

Ruban6 r6c€nl
Ruban6 r6c€nl
Ruban6 r6c€nl

Ruban6 r6cenl
Ruban6 r6cenl

Ruban6 rdcenl

Modderman lld
Modd€rman lld
Modderman llc-d, plus
probablgment lld

Modderman llc./lld
Modderman lld

Ml : Moddsrman llc-d

-28

-23,3

-25,5
-23,6

-23,4
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llil6riou (ultuc Aulrc ottntulbn it 3(
OoiwtsCotp(crib)
OxA-6697 6105 r 40

OxA-6691 6105 + 45

OxA-6696 61 10 r 45
OxA-6590 6135 r 60
lv-1292 6l9O r 80
OxA-6782 6205 t 60

Lv-1579 6240 r 100

3 Pisum complets, 1
Triticum dicoccon,9
fragementrs de Triticum
ind6lermind

10 Triticum dicoccon et 17
fagments cf Triticum sp.
16 Triticum dicoccon
25 Trilicum dicoccon
charbon d6 bois
12 fragments de Triticum
ind6lermind
c6r6ales

Da 84169, -50-70

Da 85208, A4, 60-70

Da 83051 , -1 5-25 (?)
Da 85015, A, couche noire
trou de poteau Da 81031 (Ml)
Da 85092, D,0-20

fosse Da 83051

Ruban6 rdcsnt

Ruban6 r6c€nt

Ruban6 r6c€nt
Ruban6 r6cent
Ruban6 r6c€nt
Ruban6 rdcsnt

Ruban6 r6cent

Modderman lld

Modderman llc./lld

Modderman lld
Modderman llc
Ml : Modderman llc-d
Modderman lld

Modderman lld

-23,1

-22,6

-23,3
-21,8

-23,9

}o*n-fulewffiquhn
OxA-6958 6045t65

Lv-1786 6100 t 75
Lv-1787 6100 r  100
Lv-1788 6310 t 130

charbon de bois : Malus/
Pirus sp.
charbon d€ bois
charbon de bois
charbon de bois

losse Da 89037, carrd B, 80-90 et 1 1 0-
120 cm
fosse Da 89037 (bracelets)
fosse Da 89044 (petile losse charb.)
fosse Da 89047 (avec ddp6t de
meules)

BOY (tin 2e phase)

BQY (fin 2e phas6)
BQY (fin 2e phase)
BQY (fin 2e phase)

Constantin, fin 2e 6tape

Constantin, fin 2e 6tape
Constantin, tin 2e 6tap€
Constantin, fin 2e 6tape

lldlogn-Dwn eunias

_9x/1-669?__j3l!l 45 11 tragments de noisei€ fosse HDB 89067, C4, -40-50 cm Ruban6 moyery'rdcent Modderman llc
Knm - holil gidogiqw
Lv-1027 4690 r 80 charbon de bois
Lv-1025 6250 t 75 charbon de bois
Lv-1026 6650 r 80 charbon de bois

profil lV, couche 12 : Sub-Atlantique
couche avec 2 tessons n6olithiques Ruband
couche U'l 5 : tin Atlantioue/ddbut Sub-
Bor6al

bnokn, hiegd* ou Sdqdendok
Lv-2161 6390a110 charbondebois toss6 6 Ruban6 moyervr6cent

Uige - Plor,e Sainl-Lotfrcd
Lv-l108 5480 + 55
Lv:1212 6220 + 90
Lv-1213 6250 t 75
Lv-1341 6250 t 80

tv-1342 6270 + 100

Lv-1339 6300 t 70
tv-1214 6310 t 60
Lv-1307D 6370 + 130

Lv-1340 6460 + 60

os (faune)
charbon de bois
charbon de bois
os

os

charbon de bois
charbon de bois

os

Rubane r6cenl
Ruban6 r6cent
Ruban6 r6cent
Ruban6 r6cent

Ruband r6cent

Ruban6 r6cent
Ruban6 r6cenl
Ruband rdcent

Ruban6 r6cent

Ruband r6cent

Modderman lld
Modderman lld
Modderman lld

Modderman lld

Modderman lld
Modderman llb-llc

couche "omalienne" e -4 m. en 1907
foss€ 2, couche 3 (L-1861)
fosse 2, couche 3 (L-1909)
Zone E, fosse 2, couche 2 (divers n"
d'6ch.)
Zone E, tosse 2, couche 3 (divers n"
d'6ch.)
Zone E, fosse 1, couche B
fosse 2, couche 3 (L-1923)
Zone E, fosse 9, couche B (divers n.
d'6ch.)
Zone E, fosse 1, couche C (div€rs n.
d'6ch.)

_Lyjlll___!383q *lq !9rr9 brylqg _ fosse 2, couche 2 (L-1s53) n -4 m
hhpAllipe
Lv-1686
OxA-5876
OxA-5878

1910  a  55
ouou t 55
ouoc i ou

OxA-5877 6090 r 90
Lv-1687 6200 t 100
Lv-1689 6200 t 170
Lv-1692 6250 t 60
Lv-1607 6300 r 100
Lv-1690 6330 r 100
Lv-1688 6360 r 360

charbon de bois
35 Triticum dicoccon
30 fragments de Triticum
dicocron
12 Triticum dicoccon
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois

foss6 romain
Oz 88100 C -40 a fond
Oz 87143 81 0-10

Oz 88073 A 82 -10-20

fosse 0287004 cane 82 prol. -20-45
fosse 0287159 carrd 84 orof. -50-60
fosse 0287286 carr6 O Drot. -50

tranchde D tosse 0286004 can6 M
trou de poteau 0.287199 M4lT2
"atelier'0287046 carr6s A-C orof. -15-
27
trou de poleau 02.86142 M1/R4T8

trou de poleau OZ87262MB|T

Romain
Ruban6
Ruband moyen/r6cent

Ruband r6cent
Buban6 r6cent
Ruban6 r6cent
Buban6 moyerVr6cent
Ruban€ r6cent
Buband r6cent
Buban6 r6c€nl

Buband rdcent

Ruban6 r6cent

Modderman lld ? -22,7

Modderman >ld (lld ?) -23,8

Modderman lld -23,4

Modderman lld
Modderman llb/lld
Modderman llb (ld A llc)
Modderman lld
Modderman lld ?
Modderman lld

M1 enlre Moddorman llb et
ild
Modderman llc

Lv-1685 6370 t 95 charbon de bois

Lv-1691 6510 r 80 charbon de bois

&mll.lwStienel
Hv-10165
Hv-10164
Hv-10163
Hv-881 1

Hv-8810

Hv-10161
Hv-9284
Hv-9285
Hv-1 01 62
Hv-10160

2355 t 1 35
2450 r 55
3560 r 585
5625 + 165

5765 t 70

6145 t .|45

6155 r 65
6505 r 105
6750 t 390
6T7O x.75

charbon de bois
charbon d€ bois
charbon de bois
charbon de bois/acides
humiques
charbon de bois/acides
humiques
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois

fosse 8, -35 cm
fosse 1 1, -30-50 cm
fosse 6, -30-50 cm
fosse, -50-60 cm

tosse, -80-90 cm

fosse 3, -1 0-20 cm
fosse, -80-90 cm
fosse, -50-60 cm
fosse 1, 100-120 cm
fosse 2, -20-40 cm

M6rovingien
Age du Fer
Age du Fer
Ruban6 r6cent

Ruban6 r6cent

Ruban6 r€cent
Ruband rdcent
Ruban6 r6cent
Age du Fer
Fluband r6c€nt

Modderman llc

Modderman llc

Moddorman lld
Modderman llc
Modderman llc

Modderman llb

-26,5
-26,3
-27,2
-23,4

-26,2

-25,9
-27,2
-26,9
-26,3
-25,3
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(onlexla ordriolq(u (uhurs Auln oltribulion dt3(
lrrn&t
Hv-1335 4050t230 charbond€bois troudepol€audemaisonLBK Ruban6
IRPA-S7 5410 t 210

lwx{l-&oret - Glbov illnnh a 6ibod Buhnil
OxA-6906 6195 + 50 10 grains de Trilicum silo LBK antdrieur au foss6 VBT 89106 Ruban6 prd-enceinto Modderman llc-d

dicoccon prolil lX, 60 sous l'humus

lwx+l-Busl - GMr lA h hdx lhticlmn) tBhquinl
Lv-1884 6320*230 charbondebois lossedeconstructionVCL90006,-60- GroupedeBlicquy

10O cm

lutxtt-Bust - 6fuw (h tmilp w Gihwl tfrfuihnl
OxA-6904 6040 t 45 l0 gros fragments de losse isol6e VBT 89001, 20-50 cm Groupe de Blicquy (fin 2e -27,8

coquilles d€ noisenes sous le d6capage phase)
Lv-1881 6040r65 charbondebois tossedeconstructionVBT90003,-40- GroupedeBlicquy

130 cm
Lv-1883 6130 * 100 charbon de bois losse de construction VBT 90002, -10- Groupe de Blicquy

60 cm
OxA-6905 6200 r 55 15 pelils tragments de fosse de construction VBT 89102, carr6 Groupe de Blicquy (lin 2e -26

coquilles de noisstt€s 84, 25-30 cm sous le d6capage phase)
Lv-1911 6240t80 noiseneetcharbondebois fosseisol6eVBT90016, -70-120cm GroupedeBl icquy

Lv-1 91 2 6340 t 90 gros fragls de charlcon de tosse isol6e VBT 9001 6, -70-1 20 cm Groupe de Blicquy
bois

Lv-1909 6350t80 charbond€bois fossedoconstructionVBT90002,-60- GroupedeBlicquy
80 cm

Lv-1882 6390 r 85 charbon de bois fosse isol6€ VBT 89001, -20-50 cm Groupe de Blicquy
Lv-1910 6430 t 65 coquilles de nois€ne loss€ isol6e VBT 89001, -30-40 cm Groupe d€ Blicquy

nilingsn
Lv-|117D 6160t95 charbondebois fosse32

-23

Ruban6 r6cent

Wucrnn+lnyhornp
Lv-1695 6290+100 charbondebois losseWLP87040cafi6B2 Ruban6r6cent Moddermanllc
Lv-1693 6300 t 95 charbon de bois fosss WLP87023 carr€s A3/A4 prof. - Ruban6 rdcent Modderman llc./d

1 1 0

Vlorcm'r-Vinivc
OxA-6688 6205 t 45 1 Pisum et 8 cotylddons M1, losse lat6rale, WV 96001, B, -30- Ruband Modderman llb/llc -24,2

40 cm

Petils Gelte
0wfun-finl-Anlnwld
UtC-3734 6130 t 45 losse 92 Oh 18 Ruban6 r6cent
GrN-12619 6190t70 charbondebois fosse83Oh447 Rubandr6c€nt Moddermanl lc  -25,66

OxA-6649 6205 t 55 10 petits fragments de losse OSA83002, AHD,80-85 cm Buban6 r6cent Modderman lld -24,7

c6r6ale ind6termin6e, orge
ou bl6

GrN-12620 6400 * 100 charbon de bois fosse 83 Oh 420 Ruband moyery' r6cent; Modderman lla/lld -24,92
Flombom ancien

Wmplomkol
UtC-3718 6250 t 50 charbon de bois (chgne) 1990, tosse 172 Ruban6 r6cont

Womge.ll*lrlsrywald
OxA-6648 6100 t 50 7 hagments de c6r6ale fosse WN 83568

ind6termin6e et de Triticum

UtC-3678 6150 r 90 frgts de noisettes 1985, struclure 78,/3 (?)

Lv-1 1 1 6 631 0 t 75 charbon de bois tosse 79 Wa A

Ruband recenl Modderman lld

Ruban6 r6cent Modderman lld
Ruban6 r6cent; Flombom Modderman lld
ancien

-24,3

frcinc &,le -56quorne polytnhgr$ta
GrN-10013 61501140 tourbe,restesbolaniques prof i lpol l in ique,d6bulzoneT: Ruban6

Quercus domine et Alnus en vallde

GrN-1 071 9 6360 r 1 20 lourbe, restes botaniques profil pollinique, zone 5 : Quercus Ruban6
domine, Corylus d6marre

GrN-10720 6450t100 lourbe,reslesbolaniques protilpollinique,ddbulzoneS:chute Ruband;Flombomancien
Ulmus et ddmarag€ de Tilia

l6moins sn grotls
EngB,2e (ovunc wftuCohw
Louvain-8 5576 r 196 charbon d€ bois charbons de bois Dris dans la breche a Ruban6 ?

graines, associ6s a cdramique

OxA-5871 5990 r 90 1 1 Triticum dicoccon brdche a graines, associde a Ruband ?
c6ramioue ruban6e

Modderman lld

Modderman lld .23

Pen-ll&vc,lrw ol1lcsl
OxA-7633 5O45 r 45 os c8rr6 L9, couche 4, trouvaille F47, -485 Mdso. r6cenV Buban6

cm final/N6ol. moyen

Lv-1752 5950 r 70 oss€m€nts carrd L16, milieu de la couche 5A, Ruband final Modderman lld
trouvailles F71-74. -588 a -699 cm
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(onloxlc ordrfulogique (uhurs fulro ollribufion
Pail.ilfuw, lrw olfi'A! (utit )
Lv-1751 6650 t 70 ossemenls carr6 L14, bas€ de la couche 48,

trouvailles F52. -688 a -702 cm
Montbanien

Allemogne

Rhinonie-du-llord
tlkrfiaali.liltmrnl
KN-1.594 6180 r 50 charbon de bois Poinl 33, losse lal€rale nord de maison Ruband ancien

ildenlevryl,-ilk!&nt*t 3
KN-2125 5830 * 150

KNl.531 6070 t 95

KN-2286 6180 t 120

KN-1.530 6190 r 65

KN-2371 6190 i 90

KN-2284 6190 r 100

KN-2124 6210 r 60

KN-2128 6250 r 70

KN-2285 6280 * 185
KN-2127 6550 + 270

KN-2289 6800 r 80

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois
charbon de bois

charbon de bois

Ruband tras r6cent

Ruban6 ?

Ruband

Ruban6 trds r6cent

Rubane

Ruband

Ruban6 trds ancien

Ruban6 moyen

Ruban6
Ruban6 moyen

Ruband moyen

Modderman llb ou llc; Stehli
ph. xill

Modderman lla; Stehli ph.
xill

Stehli ph. Xlll; Modderman
l l c

Modderman lc; Stehli ph. XIV

Modderman lla

Modderman lb ou lc; Stehli
ph.  v

Modderman lc

Modderman lla-b

Modderman ld/lla

Tombe 31; chb provenant du Bl de
remplissage

Tombe 26; chb provenanl du Bt d€
remplissage

Tombe 33 ou 34; chb provenant du Bt
de rempli

Tombe 23; chb provenant du Bt de
remplissage

Tombe 89; chb provenant du Bt de
remplissage

Tombe 81 (c6ramique non d6corde) Bl

Tombe 57; chb provenant du Bt de
remplissage

Tombe 91; chb provenant du Bt de
remplissage

Tombe 2 (1 1 pointes de ll6che) Bt
Tombe 60; chb provenant du Bl de
remplissage

Tombe 37: chb orovenanl du Bt de
remplissage

lnden I w lnl.gr,-lorntrsdul
Bonn-1 4800 r 80
KN-330 5940 t 200
KN-1.367 6410 t 45

sol brun
charbon de bois
graines de c6r6al€s

maison ?
Fosses 39 et 55

Rdssen ?
R6ssen
Ruband trds r6cent

Kdh-lletp'u<h
KNl.369 6320 + 70 charbon de bois Maison, fant6me de poteau, 50-70 cm Ruband r6cent

lan$sfu 2lAlhhovail)
KN-2298 5990 j 140

KN-1.910 6070 t 120

KN-1.911 6070 r  120

KN-2299 6160 r 75

OxA-2898 6170 r 60
OxA-2896 6190 * 60
KN-2300 6200 t 90

KN-1.885 6210 r125

OxA-2897 6230 t 60
KN-2296 6260 * 55
KN-2301 6340 t 70

KN-2302 6400 t 330
KN-2304 672Ol7O
KN-2297 7080+65

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

c6rdales
cdr6ales
charbon de bois

charbon de bois

c€16ales
charbon de bois
charbon de bois

charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois

Ruban6

Ruband tres r6cent

Ruban6 trds r6cent

Ruban6

Ruband r6cenl
Fluban6 rdcent
Ruband

Ruband ld

Ruband r6cent
Ruban6 (Phase l)
Ruban6

Ruband
Ruban6
Rubane (Phase l)

Modderman llc; Stehli ph. Xll
(LW2-2b)
Modderman lld; Stehli ph.
xrv (Lw2-3)
Modderman lld; Stehli ph.
XIV
Modderman ld; Stehli ph. Vll
(LW2-1)

Stelhi ph. Xll
Stelh i  ph.  Xl l l
Modderman lla/b; Stehli ph.
x (Lw2-2a)
Modderman ld; Stehli ph. Vll
(Lw2-1)

Stelhi ph. Xll

fosse 785, prof 80-90 cm

fosse 989, -60 cm, couche sombre

fosse 989

fosse 1341

fosse 800-3, phase Xll
tosse 100-6, phase Xlll
fosse 160

fosse 307, 1,2-1,3 m

fosse 785-14, phase Xll
Trou de poteau 1466, Maison 21
tosse 284

losse 330
losse 89
Fosse 1514, ch charbon dans partie
sup.

-23,7

-24,4

Modderman lla/b; Stehli ph.
X (LW2-2a)

Stehli LW2-3
Slehli LW2-2b
Stehli LW2-1

laryfu 3/60 (Allatnvail
KN-1.665 6180 r 60 charbon de bois Fosse 0017, 0.5 A 0.7 m Ruband final Stehli ph. XV

b@e fiIlarlnw)
OxA-2900 6160 * 60
KN-2988 6250 t 190
OxA-2899 6290 r 70
KN-2990 63(nr95
KN-2985 &340r 160
KN-2991 6380 t 160
KN-2989 6540 r 155
KN-2981 6760 r'150

c616ales
charbon de bois
c6r6ales
charbon ds bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois

Ruban6 r6cent
Ruban6
Ruban6 r6cent
Buban6
Ruband
Ruband
Ruban6
Ruban6

Stelhi ph. Xlll
Stelhi ph. Xll
Stelhi ph. Xl
Stehli ph. Vlll
Stehli ph. Xll
Stelhi ph. Xlll
Stehli ph. Vll
Stehli ph. X-Xl

fosse 3813-7, phase Xlll
base fosse 2677, prds d€ la Maison 16
tosse 2799-16, phase Xl
fosse 412, recoupanl la Maison 42
fosse 3961 , sup., prds de la Maison 18
fosse 4521. Maison 17
foss6 1283, latdrale W de la Maison 65
fosse 3930. lal6ral6 A la Maison 17

-23,4

-24,9
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lns*9(llhilnw)
KN-2692 2570 t 50
KN-2698 5930 * 145
KN-2495 5950 t 140
KN-2691 6010i 150

KN-2488 6210 t 65

OxA-2901 6250 t 60
KN-2697 6370 t 210

KN-2496 6520 r 155

KN-2694 6620 t 150
KN-2695 7090 r 135
KN-2693 7130r 155

c-harbon d€ bois
charbon de bois
charbon de bois
charbon de bois

charbon de bois

c6r6ales
charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois
charbon d€ bois
charbon de bois

toss€ 1312
foss€ 616-6
foss€ 455
tosse 561 B-23

fosse 1061

tossd 146-108, phas€ Xlll
foss€ 1431

toss€ 1062

tosse 1301-4,5,8,  13
fosse 1090
fosse 561

Ruban6
Ruban6
Ruban6 ancien
Ruban6

Ruban6 trds r6cent

Ruban6 r6cent
Ruban6

Ruban6 trds r6c€nl

Ruband
Ruban6 r6cent
Ruban6 r6cent

Modderman llb
Modd€rman llc; Sl€hli ph. Xll
Modderman lc1; Sl€hli ph. V
Modderman llal; Stehli ph.
XI

Modderman lld; Stehli ph.
XIV

Slelhi ph. Xlll -24,1

Modderman lld; Stehli ph.
xill

Modderman lld; Stehli ph.
xill

Modderman lld
Modderman lla2
Modderman llc

mlhshein
H-? 6140t9O
H-924al1 393 61 50 t 90
KN-1.006 6210 i 50
H-924b1112163t10 t 80

charbon de bois
charbon d€ bois
charbon d€ bois

Ruban6 rdc€nt
Ruban6 r6cent
Ruband r6c€nt
Ruban6 r6cent

ttu
H-2117l15366250 t 75 charbon de bois trous de ooleau de maison LBK Ruband

hono
Attfrtt

GrN€781 6260r65 os (€t os br0l6) tosse d€ relet -zz,)1Rubane r6cent du Bassin
parisien

W,lrrfro&R
Ly-5550 3850 i 55
Ly-SSg 3915r45
Ly-5548 4900 t 115
Ly-5540 5160185
Ly-5541 5170i60
Ly-6406 5305t75
Ly-5547 5315 * 50
Ly-5587 5500t50
Ly-5885 5500 t 75
Ly-5887 5505 r 55
Ly-55,49 5532 r 50
Ly-5886 5610 a 45
Ly-5989 5615 r 55
Ly-S5/,2 5680 t 60
Ly-5543 580Oi5O
Ly-5884 5865t65
OxA-4O87 6180 t 90

Lv-5884| 6215 t 160

os humain
os humain
os
os
os
os humain
os (humain)

os (humain)
os (humain)
os humain
os (humain)
os (humain)
os
os
os (humain)
os (launs)

os (humain)

sdpulturE 13
s6pulture 39
s6pullurs 30 monument ll
structure 17 secl. maison M3
struclur€ 13 ssct. maison M2
s6pulture 3
s6pulture 7, monum€nl ll

s6pulture 24
s6pulture 31
s6pulture 35 monument El
s6pulture 25
s6pulturE 5
struclur€.8
slruclure 59
s6pulture 3
fosss ds construction 1 -D3

s6pultur€ 20-A

Chalcolithiqu€
Bronze

Villeneuve-Saint-Germain
Villeneuve-Saint-Germain
Cemy
Cerny
C€my
Cemy

Cemy
Cemy
Cemy
Villeneuve-Saint-Germain
Villeneuve-Saint-Germain

Ruban6 r6cent du Bassin
parisi€n final

Ruban6 r6cenl du Bassin
parisien final / Vill€neuve-
Saint-Germain

-20
-20

-20

-20
-20

-1V

-22,8

-20

fcr1z+ittr.-l!fitix|/sigt,d
Ly-2329 5100r 160
Ly-2370 53d)0 t 130
Ly-2371 53tO t 130
Ly-2326 5530 t 320
Ly-2327 6030 t 130

os
os
os
os
os

foss€ BCM 10o, B
tosse bafimenl BCM 206
foss€ BCM 202
tosss BCM 100. A
fosse BCM 124

R6ssen lll/ Menneville
R6ssen lll / Menneville
Rossen lll/ Menneville
Rossen lll / Menneville
Ruband r6cent du Bassin
parisi€n (69alemenl repris
comms R6ss6n linal)

OxA-6686 6080 t 45 48 tragmsnts de Corylus fosse BCP 82201, D5, passe 6
avellana

Ruband r6cent du Bassin
parisi€n (d6bul Aisne)

-23,7

ery/*l@-ltFlntluil*t
Ly479 5835*85
Ly-O478 5870t 105

OxA-6643 6030155

o3
os

134 lragm€nls de c6r6al€
ind6lsrmin6s

Maison 165, BFT 162, 88 P2 84 P1
Maison 60, BFT 159, A3 Pg

foss6 BFT 92175, 83, passe 2

Vil16n€uve-Saint-Germain
Ruban6 r6cent du Bassin
parisien

Villeneuvo-Sainl-GErmain
(d6but 6lao€ 3)

Maison 120, 8LH 124. 89 P2 C2 P2

-24,9

&ryJ+W-lollttuutut
Ly€480 5070 i 165 os Ruband rdcent du Bassin

parisien
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f6f. hh. Dolo Itol6{iorl bnlcxlo ordrddqliquc (riturc futroofiibtion lr3(
W+llnt - li llinni*E (tilrol
OxA€642 6250a55 -2412 tragments d€ Trilicum tosse 91 124, C8, pass€ 3

dicoccon
Ruban6 r6cent du Bassin
parisien ancien

Corryii,ge, b CAGfuix
Ly-2963 5420 t 180
Ly-2719 5710 r 180
Ly-2717 5920 t 260

Ly-272O 5950 * 120

Ly-2716 6080t110

os
os
os

os

slr.45, puits rituel
tosso 49
tosse 3

tosse 4

fossd 2

Cemy
Cemy
Ruban6 r6cont du Bassin
parisien
Ruban6 r6cent du Bassin
parisien
Ruband rdcent du Bassin
parisien

6wcd*liose. hnte 9fumut
Gif-5840 5220 r 110 os fosse Epiruban6

fuiry #,dnudor hs, bs fwrtilntt d
Ly-1826 5360 r 510

Ly-2552 5730 * 170

Ly-2332 5800 r 170

Ly-2335 5840 t 140

Ly-1827 5860 + 300

Ly-2551 5870 i 170

Ly-2333 5890r110

Ly-2330 5910 + 130

Ly-1829 5930 t 190

Ly-2336 5960 t 150

Ly-2321 5960 r 170

Ly-2331 6000 + 120

ty-1737 6220 x.230

Ly-1736 6450 t 160

Ly-1828 6580 r 400

foss€ CCF 25

fosse CCF 382

fosse CCF 321

fosse CCF 378

fosse CCF 27

tosse CCF 378-1

tosse CCF 357

fosse CCF 324-325

fosse CCF 175

fosse CCF 375

fosse CCF 295

fosse CCF 311

fosse CCF 246

fosse CCF 230

losse CCF 52

Ruban6 r6cent du Bassin
parisien

Ruban6 rdcenl du Bassin
parisien (ou Cemy)

Ruban6 r6c€nt du Bassin
parisien (ou Cemy)

Ruban6 r6cent du Bassin
parisisn

Ruban6 rdcent du Bassin
parisi€n

Ruban6 r6cent du Bassin
parisien (ou Cemy)
Ruban6 r6cent du Bassin
parisien (ou C€my)

Ruband rdcent du Bassin
parisien

Ruban6 rdcent du Bassin
parisi6n

Buban6 r6cent du Bassin
parisien (ou Cemy)

Ruban6 r6c6nl du Bassin
parisien

Ruband r6cent du Bassin
parisien (ou Cemy)
Ruban6 r6cenl du Bassin
parisien

Ruband rdcent du Bassin
oarisien
Ruban6 r6cenl du Bassin
parisien

khih uses, Lu d6pen dorcu & D lny
Ly-5667 5560r 115

Ly-5669 5980 t 70

Ly-5668 5990 t 50

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

Maison 1, tosse de construction I

Maison 2, toss6 inlemo 20

Maison 1 ll 026, ldp N de la premiere
tierce

Villeneuve-Saint-Germain
r6cent

VillEneuve-Saint-Germain
r6cent

Villeneuve-Sainl-Germain
r6cent

tubnntr',bHh
GrN-23068 6090 + 30 graines carbonis6es tosse 15 Ruban6 r6cent de

Champagne

hnlwy{e-llonin, Lo Hogwtte
Ly-131 5560 t 150 charbon d€ bois carr6 R-36, foyer dans la chambre Vl Ruband tinal

lffiNt
Ly-7285 5985 r 55 os (humain) s6oullure 3l Villeneuve-Saint-Germain

Jdiut,lrllngucttabt
Gif-50O2 5510 r 14O os Villeneuv€-Saint-Germain

lw*fiy,llrf*n&hryhB
Ly-4452 5480 * 9O

Ly{453 6200 t 140

Ly-4451 6440 r 160

Ly-4454 6640 t 170

os (faune)

os (laune)

os (taune)

os (taune)

tosss D

foss€ G

losse B

tosse M

Ruband r6cent de
Champagne

Ruban6 r6c€nt d€
Champagne

Fuban6 r&enl de
Champagn€

Ruban6 r6cent d€
Champagne
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(onloxfo orch6dogique (ulturr Autrc otlribulion i l3c
YEtolts&ldl l6tulwyl19il
Gif-3354 5600 t 120 os s6pullure Ruban6 r6cent

LTt&,$pno hho,oih
Ly-2679 5390 t 1OO
Ly-3058 5990 r 1@

charbon de bois
charbon de bois

fond trou de poteau,6ch. 1
fond losse ndo.. 6ch. 2

N6olithique moyen
Ruban6 r6c€nt

I! -Ct ilrdr'h@&, Fiil: h filrayan
Gif-5005 5630 a 120 os fosse (Villeneuve-Saint-Germain

ou) Cemy
brftourt, (hotnp euhae
Ly-3908 5920 r 150 os fosse G 1 4 Ruban6 moyen de

Champagne
Lonkogtt,lfuowi
Ly-3907 5800 a 100 os loss€ G I Ruban6 moyen de

Champagne
Ho/nrs lllod. Allod 2
OxA-6425 5755 t 65

OxA-6437 6000 r 60
OxA-6444 6250 t 120

os

os
os

sOpullure TR4

S6pulture 1, US 8050
Chien US 2872

N6olithique moyen
(Cerny ? Chassden ?)

N6olithique ancien

!99!9ic!93!e9n
lhnncvitra. Deniire h Yilloy+A3ll
Ly-2323 5860 t 190

OxA-6645 5985 t 55

OxA-6646 6025 + 55

ty-2322 6030 r 130

OxA-6644 6040 r 55

Ly-2324 61 10 * 140

ty-1734 6140 r  210

Ly-1735 6200 * 190

3lragments de c6rdale
ind6terminde el 1 gros de
noisene

7 fragm€nts de noisette

os

7 fragments d'Hordeum
(>5) et de Pisum (>1)

os

os

os

fosse MOV 39

fosse MDV 77039. A- l

fosse MDV 77041, CD, passe 1

tosse MDV l9

tosse MDV T7UO, D-l

fosse MDV 138

losse MDV 1

foss€ MDV 13A

Ruban6 r6cent du Bassin
parisisn (ou Rossen final)

Ruban6 r6cent du Bassin
parisien

Ruband r6cent du Bassin
parisi€n

Ruban6 r6c€nt du Bassin
parisien (ou Cerny)

Ruban6 r6cenl du Bassin
parisien

Ruband r6cent du Bassin
oarisi€n

Buban6 r6cent du Bassin
parisien (ou Cemy)
Ruband r6cont du Bassin
parisien

-24,4

-22,3

-25,1

lliry-ut-Yme, Le Sois k lelugu
Ly-2463 6050 i 160 os fosse C Vill€n€uve-Saint-Germain

(6galement Ruban6 r6cent
du Bassin parisien)

llmth
Ly-3891 6020 r 110 os losse d6potoir Ruban6 moyen de

Champagne

Pwy,Grwien
Ly-U47 &00 r 180 os couche lll fond, 6ch. 6 N60lithique ancien

Pntghrt, )uroy
Ly-2969 5380 r 220 os fosse 1 Ruban6 r6cent du Bassin

oarisien
Potes, Sw lo llorc
OxA-6202 1990 t 60

OxA-6152 5730 r 60

OxA-6153 5800 r 65

OxA-6154 6175 t 65

os

os

os

os

str. 85, carr6 1, proche de la surface

str. 63, carr€ 10

str. 46, carre 6

str. 52, carr6 19-6

Villen€uve-Saint-Germain

Villeneuve-Saint-Germain

Villeneuve-Sainl-Germain

Villeneuve-Saint-Germain

Constantin, phase moyenne -25,7
(absence d€ cordons)

Constanlin, phase moyenne -23,7
(absence de cordons)

Constanlin, phas€ moyenne -25
(absence de cordons)
Constantin, phase moyenne -24,2
(absonce de cordons)

Sainl- Etfu nn+r' 69k, It HoA ileo
Ly-7660 4900 t 55 charbon de bois
Ly-7663 5765 r 60 charbon de bois
Ly-7661 5955 * 65 charbon de bois
Ly-7662 5995 i 65 charbon d€ bois

struclure 43
structure 174
slruclure 76
slruclure l2l

Villeneuve-Saint-Germain
Villsneuve-Saint-Germain
Vill€neuve-Saint-Germain
Villeneuve-Sainl-Germain

Slllr, c hillomurt (hrt&s-su-fi oste )
Gi t -3330 4060+110 charbondebois tosse Villeneuve-Sainl-Germain

(6gal€ment Epiruban6)

Sutdtotnp, b efie Xoqa
Gif-3557 4940 x.120 charbon de bois

alelier U47

Augy-Sainle-Pallaye

Sournnl-hfurlQuailin, Is luryab
Gil-2321 3990r 1ll0 charbondobois
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Souncil-',itil $ailin, la loryfij lsf b,
Gif-2319 4570t1]o charbondebois
Ly-lso 5290t180 charbondebois
Git-2315 6490 t 16O

atolier J
couche A losse X7 Ruban6 r6c€nt

Villeneuve-Sainl-Germain
$-Rary-Lofnary b&aiufrn
Gif-6326 473{Jx.70
Gif-6325 4990 t 70

charbon de bois
charbon d€ bois

n.c.
toyer

Augy-Sainte-Pallaye
Ndolithique moyen

hdy-Bnd,bs&ntr
Ly-g+OO 58901120 os tosse 1 Villeneuve-Saint-Germain

Vaitryan-l,inc
Sa-57 il70 r 300 os foyer dans fondation / terre Ruban6 r6cenl

ffuwrc-taint-Gennin - Les gndes gives
OxA-6652 5995 t 55 17 fragments de Triticum

cf. dicocron

Ly-1825 6010i220 os
Ly-1824 6130r200 os

structure VSG 78162

fosse VSG 1 14
fosse VSG 70

Villeneuve-Saint-Germain
s. l .

Villeneuve-Saint-Germain
Villeneuve-Saint-Germain

Yilhnatwh-iuyord, lena le hipux
Ly-4502 5980 a 120 os
Ly-4504 6070 n 240 os
Ly-450€ 6090 r 1 10 os

Ly-4507 6120r110 os
Ly-4505 6510 t 170 os
Ly-4503 6730r110 os

Ech. 1; maison 3, tosse 56
Ech. 3; sdpulture 1 56, a -80 cm
Ech. 5; foss6 camp Cemy, a -15 cm

Ech. 6; maison 3, tosse 61
Ech.4; maison 7, fosse 150, d -15 cm
Ech.2; s6pulture quadruple S1

Villeneuve-Saint-Germain
Villeneuve-Saint-Germain
Villeneuve-Saint-Germain /
Cemy

Villeneuve-Saint-Germain
Vill€neuve-Saint-Germain
Ruban€ ?

Alsore
tohw, RuMw Hrfun ut rutc & lwlffir
Ly-2731 57001 180 os
Ly-2733 5740t130 os
Ly-2730 5860 * 840 os
Ly-2729 5990 r 230 os
Ly-3812 6030 i 1 10 os
Ly-2732 6050 r 200 os

str. Hl 13-15 de €0 a -80 cm
str. CD de €0 i - 80 cm
str. MN 2 de -60 a -80 cm
str. RST 13-14 de -60 a -80 cm
Slr. A, fosse e d6tritus
fosse DE 18-20 de -60 a -80 cm
Sk. 2. fosse a ddtritus

Ruban6 ancien-moyen
Ruband ancien-moyen
Ruban6 moyen
Ruban6 moy€n
Ruband ancien
Ruban6 ancien
Ruban6 anci€nLy-381 1 6100 r 120 os

charbon de bois tosse. Prot. : 150 cm Ruban6 ancien
Ihfuein: hni&eluexh
Ly-1295 6280 i 320

Etnishdn-ltt &,nh
UIC-5406 6155 + 39 os humain tombe 44 Ruban6

ltund*lpnUu*erytnl
Ly-1296 5200t300 charbondebois losse: de -160 a -170 cm Ruband r6cent ou tardil

Mdue lloilfulekarl
Gif-2634 5140t140 charbondebois niveau G. 6ch. OB5 Ruban6 / Hinkelstein /

Grossgarlach ?

Xekhsten,khmfr w Gmli
Ly-l567 5930 * 250
Ly-865 5940 1 140
Ly-1568 il20 x.230
Ly-1569 6870 t 260

charbon de bois
noix ou poix
charbon d€ bois
charbon de bois

tosse 146
fosse 43
tosse 107
fosse 75

Michelsberg
Ruban6 r6cent
Ruband r6cent
Ruban6 r6cent

Stnnlnn*,Uflhp
Ly-1621 6230t300 charbondebois lomb€; 6ch.75 RU F12 Ruband rdcent

9qnn
Ly-4498 5570r 100 charbonde bois trou poleau 125,6ch. 570 Ruband r6cenl

llenollvin, flkoh
Ly4587
Ly-4s83
Ly-461 3
Ly-4579
Ly-4584

5130 i150 os
5150r100 os
5570 r 70 os
6030*80 os
6140 t 90 os

tombe 370
tombe 5
fosse 29
fosse 32 |
foss6 47

N60lithique moyen
N6olithique moy€n
Ruban6 ancien
Grossgarlach
Ruband ancien

Wcttdtu,ltuh
Ly-{581 6190 r 80
Ly-t1580 6290t70
Ly-4586 6370180
Ly-4582 8400 t 70

os
os
os
os

fosss 19
lossg 8
fosse 50
losse 39

Ruban6 moy€n
Ruban6 rdcent
Ruban6 r6cent
Ruban6 ancien

ll6ohhknre ondcn rhodor*rn
Ahi h losan (l/crnilcor-lh, tffi-ftfr$t
Ly-5923 6140 I 70 os (fragm€nls)

Gif-6O58 4310 t 9O os
Git-5165 5320 r 120 os
Lv-1590 6410 t 95 esquilles osseusos

couche 3

couche 5, 6ch. 7
abri S-SW, couche 5 sommet,6ch.2
abri central, couch€ 5

M6so rdcenvLa Hoguetle

Ruban6 rdcenl
Ruban6 r6cent
M6so. r6c€nt / N6olithique
ano€n
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dr3(
8qw6
Lv-1588 6500r100 os

Lv-1415 7130t7O os

couche 5, 6ch. 14

couche 5, 6ch. 8

M6so. r6cenY
Atlanlique/Ruban6
r6cenUN60lithique Ancien
Rhodanien

M6so. r6cenV
AtlantiquelRuban6
rdcenVN60lithioue Ancien
Rhodanien

CufulrrSlllolib, eot c hlo lonnuie
Gif-1561 5950 t l40 charbon de bois niveau 9 Ruban6 r6cent / R6ssen

Cufuwllos.llon b, b ltfu'p
Ly-335 5490r 140 charbon de bois niveau lX. 6ch. 1 Ruband rdcent / Fdssen,

N6olilhique Ancien
Bhodanien

ffivfuR,6tolr. hhEourr
Gif-466 5O0O r 250 charbon de bois
Gif-468 5380 t 250 charbon de bois
Git-469 6250 t 30O charbon de bois

niveau X
E6, couche x B
G10, couche Xl B

ROssen
R6ssen rdcent
Vill€neuve-Saint-Germain?

fionrg luremhurg Alhmogne - lbselle
Ayaillrrrdatu
GN-2284i1 5975 t 19
GN-22844 6158 t 19
GrN-22845 6278 i 19

bois
bois
bois

AYSMOO1/DC2 - s6diment holocAne
AYSM001/DC8 - s6diment holocdne
AYSMoo1/DC21 - s6diment holocene

-25,71
-25,93
-26,08

kerffi.lr/tn$rfirlttrll) tn
Ly-1 181 6O50 t 200 charbon de bois toyer a h bas€ d'une losse a -80 cm, Ruband r6cent

6ch. 1

HminvbcxllfuL fiwlin h llouiol [F]
Ly-4478 6000 t 80 graines

OxA-6694 6170 r 45 13 Triticum dicoccon

Ly-4476 6250 t 260 charbon de bois
Ly-4477 6270 r 60 grainss
Ly-U79 63iX) r ltrc graines

trou poleau 288, maison 4
M3, tosse 280. G30

tosse 27, maison 1
trou poteau 195, maison 2
losse 344. maison 2

Ruban6 final
Ruband r6cent (peigne
pivotant)

Ruban6 rdcent
Ruban6 rdcent
Ruban6 r6cenl

-25

Oudrllw,Nnflrrgtn
Ly-2651 5990 t 20O charbon de bois fosse Vlll,6ch. 1 Ruban6 r6cent

l,iilvilr.b Nffidn, Mn (jorlirar k Whn tfl
OxA-6693 2130 t 35 3 Hordeum vulgare var.

Vulgare et 20 frgts de
grain€s carbonis6es (prob.
ds l'Org€)

tranch6e l, fosse 83005, dans secleur
ruban6 d'une fouill6 urbaine

Age du Fer .22,3

&*ncr&Ndd) tO
Ly-1350 2100 t 150

Lv-2051 6080 t 7O

Lv-2052 6llot 180

Lv-2O47 6350 t 65

Lv-2O48

charbon do bois

charbon de bois: Fraxinus
excelsior, Ulmus sp.,
Sorbus, Salix sp., Quercus
sp., Alnus sp., B€tula sp.,
Pirus ou Cratagus sp.,
Betula salix (d6lerm. H.
d'Outrelepont)

charbon ds bois : copeaux
tranchds dE Fraxinus
excelsior (d6tsrm. H.
d'Outr€leponl)

charbon de bois : Quercus
sp., Prunus c{. Avium,
Carpinus betulus, Prunus
cf. Padus, Corylus avelana,
Sorbus sp., Fraxinus
excelsior, Salix sp., Alnus
sp., B€tula sp. (d6tsrm. H.
d'Outrelopont)

losse C

fosse AZ91 1 04, carr6 C1 , -30-60
(recoupe tosse latdrale de M1)

6390 t 65 charbon d€ bois : Quorcus losse AZ91 023, carr6 43, -1 0-30
sp., Corylus avelana,
Ulmus sp., Salix sp.
(d6tErm. H. d'Outreleponl)

8430 t 1 20 ciarbon d€ bois : Quercus fosse AZ91 091 , carr6 C4, - l 0-30
sp., Fraxinus excelsior,
Carpinus belulus, Prunus
cf. Avium (d6term. H.
d'Oulreleponl)

lrou de potEau AZ91 1 18, -20-30 (M1) Ruban6 r6cent

losse AZ91 014, can6s A, B, C, -20-40; Ruband r6cent
pas de cdramique

Ruban6 r6cent

Ruban6 recent

Ruband r6cent

Buban6 r6cent Blouel et Decker Vl

Blouel et Decker Vl ?

Blouet el Decker Vl

Blouet et Decker V-VlLv-205O
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Autre attnfution
Alzi,t1eit& 6f dd tLl (l,ita,
Lv-2Mg 6490 r 90 Blou€t et D€cker V-Vlcharbon de bois : Quercus tosse AZ91(X2, carr6s A3, 83, -10-30 Fuband r6cent

sp., Prunus cf. Avium,
Fraxinus excelsior,
Carpinus betulus, Frangula
Alnus, Corylus avelana,
Alnus sp., Vibumum cf.
opolus, Prunus spinosa,
Clomatis vilalba, Ulmus
sp., Salix sp., Pirus sp.
(d6lerm. H. d'Outrel€pont)

tetrwdnn-khe/,gemit tLJ
OxA-6957 61 10 t 60
OxA-6955 6165 r 50
OxA-6956 6205 r 60

OxA-5872 6210 t 60

11 Triticum monococum
15 Tiriticum dicoccon
6 Trilicum sp., 3 Triticum
monococum et 3 Triticum
dicoccon

6 Pisum salivum et 94
lragments

trou de poteau FS 93656 de M3
RS 93946 82 0-30
trou de potoau RS 93625 de M3

tranchee de fondation. chevet. RS
93940 C o-fond

Ruband rdcent
Ruban6 r6cent
Ruband r6cent

Ruband r6cent

Blouet st Decker V
Blouet et Oecker Vl
Blouet et Decker V

Blouet et Decker Vl

-22,8
-23

-22,2

-24,2

ll cillr lo'lw . H alzdr dd [L]
OxA-5874 6040 t 65

OxA-5875 6225 r 60
Lv-2054 6240t90

Lv-2053 6430 * 100

18 frgts de Triticum,2 de
noisettes,4 d9 Bromus
secalinus, 1 Lens culinaris,
2 Polygonum convolvulus

12 Triticum dicoccon
charbon de bois : Corylus
avellana, Fraxinus
exc€lsior, Alnus sp., Salix
sp. (d6term. H.
d'Oulr€lepont)

charbon de bois: Corylus
avellana, Fraxinus
excelsior, Ouercus sp.,
Salix sp., Prunus ct. Avium
(d6term. H. d'Outrelepont)

ilwing. tlouiotd - lw lmpklt t0 I
OxA-6651 6060+55 5grainset l5fragm€ntsde MNVT82130

Triticum monococum

toss€ WTH 90018, 83, -40-60 cm Ruband r6cent

fosse WTH 90038, A, 10-20 cm Rubane r6cenl
fosse WTH 90047, carr6s A2, A3, 82, 0 Ruband rdcent
20

fosse WTH 90018, carrds A3,83, -40- Ruband r6cent
60

Ruban6 r6cent

Blouel et Decker V

Blouet 6t Decker lV ?
Blouet €t Decker lV

Btouet €t Decker V

Schmidgen 4b

Poys-8os
tltlu
GrN-2310 5080 t 70

GrN-2884 6055 r 80

GrN-2160 6150 * 70

GrN-2164 6270 * 85

GrN-5733 6300 a 65
GrN-2159 6320 r 90
GrN-2311 6510 t  100

charbon de bois

chamon de bois

charbon de bois

charbon de bois

branches carbonis6es
charbon de bois
charbon de bois

tombe 332 ou fosse A c6t6 M58 (trouv.
332)
tombe 110 (trouvaille 514)

fosse pres de la maison 27 (trouv. 1 08)

maison 32: trou de poteau (trouv. 130)

tombe 3 (trouvaille 752)
trou de poteau maison 55 (trouv. 282)
tombe 98 (lrouvaille 501); -60-100 cm

Ruban6 r6cenl

Buband rdcent

Rubane r6cent

Rubane ancien

Ruban6 recent
Ruban6 ancien
Ruban6 rdcent

Modderman llc

Modderman lld; Slehli ph.
XIV
Moddsrman llc; Stehli ph. X
ou Xlll
Modderman I b; Stehli ph. Vl
ou ll

Modderman llc -24,25

Modderman lc; Stehli Vl
Modderman lld; Stehli ph.
XIV

Mrrln
GrN-996 6175 a 60
GrN-995 6370 t 60

charbon de bois
charbon d6 bois

fosse K8 (trouv. 838)
fosse H11

Ruban6 ancien
Ruban6 ancien; Flombom
ancien

Modderman lb; Stehli ph. lll
Modderman lb; Stehli ph. I

Gdefi-Utntoo*rl,oon
OxA-6650 6245 t 55 Ruban6 r6cenl Modderman lld12 graines el 7 fragments fosse silo GU 82003, -45 cm

de Trilicum dicoccon

llmrhecn
GrN-2446 6230+115 Ruban6

SM
GrN-422 5790 r 190
GrN-320 6100 t 140
GN.423 6200 t 150

charbon de bois
charbon dE bois
ciarbon de bois

Buban6 moyen
Ruband ancien
Ruban6 moy€n

Modderman ld; Slehli ph. Vlll
Moddderman lb/c; Stehli ph.
Modderman ld; Stehli ph. Vlll

fosse prds de la maison 19 (6ch. 126)
fosse
fosse prds de la maison 19 (6ch. 119)

ffid-Siwurep@gipe
GrN-1660 5330 r 80 diagr. pollinique, 6ch. 5 ddb. cdrdales + Ddbut agriculture

Plantago
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Paralldlement aux recherches d'Harald Stiuble, deux
s6ries de datations de graines carbonis6es et d'os ani-
mal ont 6t6 r6alisdes par l 'Oxford Radiocarbon
Acce I e rato r Unft d I' instigation d'Aladai r Whittle, Sch ool
of History and Archaeology, College of Cardiff, Univer-
sity of Wales, en accord avec les fouilleurs des diff6-
rents sites concern6s. La premidre s6rie, soumise en
1987, concerne uniquement des 6chantillons provenant
de contextes du Ruban6 le plus ancien d'Europe cen-
trale. Les dates parurent d'abord trop jeunes, compa-
r6es au pr6c6dents r6sultats conventionnels pour
d'autres sites ruban6s, car elles correspondent i ce
qu'on obtenait commun6ment pour le Ruban6 moyen
ou r6cent (6300-6000 BP). On s'attendait a 7000-6500
BP, sur base de pr6c6dentes dates sur charbon de bois
et sur la s6riation c6ramique qui fait du Ruban6 le plus
ancien une phase initiale. Sont suspect6es alors une
6ventuelle erreur syst6matique ou des fluctuations du
taux de radiocarbone conduisant d un etfet de plateau
non encore mis en 6vidence d l'6poque des analyses
en I'absence de courbe de calibration ad6quate (Litning
in Hedges, Housley, Law et Bronk, 1989 : 224-226, sp6-
cialement 225). thypothdse de l'erreur syst6matique
due au pr6traitement est 6cart6e par le laboratoire dans
la mesure o! les proc6d6s chimiques diff6rent pour I'os
et les graines carbonis6es et dans la mesure ou les
laboratoires de Cologne et de Kiel avaient obtenus le
mdme Wpe de rajeunissement. De plus, la participa-
tion de ces trois laboratoires A des programmes de
datation r6gulidre d'6chantillons de cernes d'arbres
d'Age connu et de comparaisons interlaboratoires met-
tent hors de cause des probldmes techniques.

Dans un article paru en 1990, sp6cifiquement consa-
cr6 au sujet, Alasdair Whittle commence par rappeler
les probldmes de discordance entre radiocarbone et
chronologies relatives pour le Ruban6. Ces questions
sont importantes en raison de la place occup6e par le
groupe, premidre culture agricole d'Europe centrale et
nord-occidentale, car on assume une formation dans
le sud-est europ6en, en Transdanubie au nord de la
Hongrie, en Basse Autriche et au sud-est de la Slova-
quie, avec une ditfusion assez rapide vers le nord-ouest,
en accord avec les premiers r6sultats radiocarbones
(Modderman, 1970), qui vieillissaient par la m6me oc-
casion le ph6nomdne. D'un c6t6, il y a la place d'une
phase initiale, r6cemment mise en 6vidence et carac-
t6ris6e par des bols A base plate, des pAtes A d6grais-
sant v6gdtal et des d6cors de simples lignes (Quitta,
1960). Luisucc6dent le Flomborn et une 6tape finale,
commundment plac6s entre 6550 a 5850 BP. De I'autre,
se trouvent la question de la fin du Ruban6 et des d6-
lais parfois longs enregistr6s avant la mise en place
des remplagants. Alasdair Whittle reconnait que s'il
n 'y  a  pas de bon accord entre les r6sul ta ts
radiocarbones et les typologies c6ramiques, c'est peut-
6tre parce que celles-ci se basent de manidre variable
sur des associations, des s6riations et des consid6ra-
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tions stratigraphiques. ll rappelle que les conditions
taphonomiques sont d6favorables A la bonne conser-
vation des 6chantillons et de leurs propri6t6s : A d6faut
de niveau d'habitat, force est de se contenter de vesti-
ges abandonn6s ou pi6g6s dans des structures en
creux. Alors, s'agit-il de mauvaises assomptions der-
ridre les 6tudes typologiques, comme I'avancent Da-
niel Cahen et Etienne Gilot (1983) ? Ou de vagues
dans la courbe de calibration, comme le suppose P.
Breunig (1987) ? La courbe de Belfast, en cours d'ela-
boration, montre en effet des fluctuations, qui pourraient
expliquer une part du probldme. Le type de mat6riau
soumis A datation lui parait de premidre importance.
L acc6l6rateur permet de s6lectionner des 6chantillons
plus petits, mieux associ6s, et offre ainsi une choix plus
large, qui rend possible la s6lection exclusive d'6chan-
tillons A courte dur6e de vie, ce qui r6duit le laps de
temps entre l'6vdnement qui stoppe les 6changes et
I'usage. Les charbons de bois, dont on ne sait s'ils
correspondent au duramen, 6galement appel6 "bois
mort", ou bien aux derniers cernes ou aubier, pr6sen-
tent d'autant moins de garanties d'association entre
l'6chantillon et l'6v6nement A dater que l'arbre d'ou pro-
vient le bois 6tait vieux. L'effet "bois vieux" est particu-
lidrement d redouter pour les phases anciennes, en
raison de la disposition d'un plus grand nombre de
grands arbres.

Alasdair Whittle propose donc la datation par acc6l6ra-
teur de graines carbonis6es ou d d6faut d'os comme la
base d'une nouvelle chronologie radiocarbone, plus at-
tentive aux contextes, aux associations et i la compo-
sition des 6chantillons. A l'issue de la premidre s6rie
de dates, il devient 6vident que le Ruban6 le plus an-
cien d6bute aprds 6400 BP; A. Whittle (1990) propose
de placer le Flomborn vers 6200-6100 BP et le Ruban6
r6cent vers 6000 BP...

La seconde s6rie de dates, soumise en 1990 porte sur
le Ruban6 moyen et r6cent. ll s'agit de graines carbo-
nis6es de Langweiler 2, 8 et 9 et d'os d'animaux
d'Eilsleben. Les r6sultats, comment6s par A. Whittle et
H. Sttiuble dans Archaeometry(Hedges, Housley, Bronk
Ramsey et van Klinken, 1993 : 317-318), sont virtuelle-
ment identiques A ceux pour le Ruban6 le plus ancien.
Certes, des intrusions sont th6oriquement possibles,
m6me si elles n'ont pas 6t6 d6tect6es lors de la fouille...
mais cela est valable pour toutes les dates r6alis6es
en contexte de fosse d6tritique ruban6e. Les dates se
groupent autour de 6300-6100 BP. Serait-ce une indi-
cation que le Ruban6 aurait 6t6 un ph6nomdne plus
court qu'escomptd ? H. StAuble note que les dates de
la seconde s6rie semblent jeunes, compardes aux 16-
sultats sur charbon de bois, mais sont confirm6es par
le laboratoire d'Heidelberg. Peut-dtre les diff6rences
chronologiques entre des phases successives sont-el-
les trop faibles pour la m6thode, sp6cialement en cas
de chevauchements partiels. Quoiqu'il en soit, I'AMS
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donne des rdsultats plus consistants que les charbons
de bois dat6s conventionnellement par lots.

La question de I'interpr6tation de la similitude des da-
tes pour les 6tapes initiale et finale du Ruban6 reste en
l'6tat jusqu'dr la parution d'une courte annexe A un arti-
cle sur les avantages et les inconv6nients des data-
tions par acc6l6rateur oil J. N. Lanting (1995) rappelle
et met en lurnidre une clef importante pour la compr6-
hension des donndes radiocarbones.

Depuis que le C14 existe, commence J. N. Lanting
(1995) dans un article diffus6 prds de deux ans avant
sa parution, les arch6ologues ont sp6cul6 sur la dur6e
du mouvement de n6olithisation de I'Europe et particu-
l idrement du Ruban6. Une division en 7 phases de ce
dernier a 6t6 propos6e par P. J. R. Modderman pour le
groupe rhdno-mosan (Modderman, 1970; Stehli  1973 :
98-100); M. Dohrn-lhmig (1974) y a ajout6 une 8", la
phase llla, prdsente entre Cologne et Mainz, et parfois
qualifi6e de Ruban6 le plus tardif. Plus r6cemment, en
partant des bases construites par ses pr6d6cesseurs,
Petar Stelhi (1989) a d6velopp6 une chronologie rela-
tive en 15 phases d'habitat pour la Mezbach, avec une
corr6lation entre les deux systdmes. A I'aide des don-
n6es radiomdtriques alors d sa disposition, P. Stehli

Dototions rodiocorbones et Rubon6. Pwr un rnriooe de mlson

(1989b), nous I 'avons vu, place la phase Mezbach I
vers 5330 BC et la phase Mezbach XV vers 4980 BC
et propose une dur6e de 25 ans pour chaque phase-
maison. J. Luning (1980) et A sa suiteA. Whitt le (1988)
faisaient d6buter le Ruban6 la vers 5700-5800 BC. Les
deux s6ries de dates r6alis6es d I'instigation d'A. Whittle
par Oxford pour la phase la et pour les phases Xl-Xlll
de la Mezbach tombent ensemble entre 6300 et 6100
BP, provoquant quelques d6sil lusions. Pour J. N.
Lanting, ces r6sultats permettent en fait une estimation
correcte de la dur6e du Ruban6 et des 15 phases de la
Merzbach  en  pa r t i cu l i e r .  On  cons idd re  l a
typochronologie de P. J. R. Modderman (1970) et de P.
Stehli (1973) comme correcte, dans la mesure oi elle
n'est pas d6mentie quand elle est appliqu6e i de nou-
velles s6ries arch6ologiques. P. Stehli  (1989) a lui-
m6me raffin6 sa typochronologie. On peut aussi pr6-
sumer en s6curit6 qu'une phase init iale a exist6, la, qui
n'apparait pas dans le Groupe rh6no-mosan. ll ne sem-
ble pas que cette phase la puisse 6tre contemporaine
des phases lb e l ld. l l  n'y a pas de raison de douterdes
dates d'Oxford; il semble donc logique d'essayerde s6-
parer les deux groupes de dates, avec une plage vide
assez importante pour placer Mezbach I A X, soit les
Rubands ancien et moyen. Lesdates ont 6t6 obtenues
sur un mat6riel soigneusement s6lectionn6, qui ne pr6-
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Fig.6.l-4 Calibration de s6ries de dates par acc6l6rateur sur os et sur graines carbonis6es provenant d'une part de contextes
du Ruban6 le plus ancien ou phase la du systdme de P. J. R. Modderman (1970; 1985), d'autre paft de sfies du Ruban6 r6cent
de la vall6e de la Merzbach (phases ll b-c ou, d'aprds Stehli, 1988, phases Xl-Xlll). En gris6 fonc6, les plages de temps
maximum; en gris6 clair, les plages /es p/us probables. D'aprds J. N. Lanting, 1995 : 9, fig. 2, et les donn6es
dendrochronologiques de la courbe de calibration de 1998 (Stuiver et al., 1998).
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IntcalgS Dond@ ont - stuivs ot al. '1998 ' Radi@6on'10(3); oxcsl v3.3 Bronk Ram$y (1999I cub .:4 8d:12 preb

Age catibr6 5500CalBC 5000CalBC
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tig.5.l-5 S6ie de datations radiocarbones sr:
mul6es al6atoirement pour un 6ge r6el de
51OO avant notre dre. R6alis6 d l'aide du
programme OxCal3 (Bronk Ramsey, 1994;
1995; 1998), en utilisant les donn6es
dendrochronologiques de la courbe de
calibration de 1998 (Sfutueret al.,1998).

4500CalBC

le Ruban6 n'aurait pas dur6 plus de 250 ans, auxquels
il faut ajouter la conection de la courbe de calibration,
soit un total de pres de 300 ans. lci aussi, je propose
que nous nous 6loignions de J. N. Lanting. Rien ne
permet de faire terminersi t6t la phase llla de M. Dohrn-
lhmig. En fait, cette phase est un mauvais point de
repdre. Certains auteurs la considdre plus comme une
variante r6gionale du lld que comme une persistance.
Je suggdre de prendre en consid6ration la dur6e de
la phase lld, ou Ruban6 r6cent final, A placer aprds
les phases l lb/c ou Mezbach Xl-Xll l .  Nous examine-
rons plus loin cette question, mais porter la dur6e to-
tale du Ruban6 A 350 ans me semble un pr6liminaire
acceptable.

Une d6termination de la dur6e du Ruban6 aussi pr6-
cise n'aurait pas 6t6 possible sans les dates sur graines
et sur os, et partant sans I'acc6l6rateur. Le charbon de
bois pr6sente des incertitudes chronologiques intrinsd-
ques trop importantes, qui ne permettenl d'ailleurs pas
de jouer avec les vagues.

Eva Lenneis et Peter Stadler publient en 1995 et 1996
plusieurs articles qui pr6sentent une nouvelle s6rie d'une
trentaine de dates pour le Ruban6 autrichien et quoifont
le point des connaissances sur la chronologie absolue
du Ruban6 (Lenneis et Stadler, 1995; Stadler, 1995;
Lenneis, Stadler et Windl; 1996). La majeure partie des
6chantillons provient de contextes du Ruband le plus
ancien et est I'occasion de nous donner un point'de vue
oriental. Pour ces auteurs, les donn6es anciennes sup
portent la th6orie d'une origine du groupe A rechercher
en Hongrie occidentale ou en Autriche orientale. Une
analyse critique des r6sultats conventionnels obtenus
anciennement pour le Ruban6 le plus ancien permet
une meilleure attribution du contexte.

Dans leur analyse globale, Eva Lenneis et Peter Stadler

sente qu'un 6ge propre n6gligeable. On peut donc lui
appliquer une courbe de calibration 6tablie sur une base
de dix ans, plut6t qu'une en base 20. En examinant les
vagues dans la courbe de calibration et en reportant
les dates accompagn6es d'une seule erreur standard,
le Ruban6 la se placerait avant le plateau entre 5300 et
5200 BC et les phases Xl-Xlll tomberaient aprds le pla-
teau entre 5100 et 5000 BC. ll est tenu compte dans
cette analyse en s6rie d'un maximum d'une date aber-
rante surtrois. Ces estimations pour les phases Xl-Xlll
de la Merzbach sont confirm6es par les datations
dendrochronologiques des trois 6l6ments du puits en
bois de KUckhoven (5090-5067-5055 BC; en fait, dates
revues r6cemment en 5090 pour le premier puits et 5057
pour les deux r6fections; voir Schmidt ef a/., 1998 et
Weiner, 1998) D'aprds J. Lehman (1993), les c6rami-
ques dans le remplissage du plus ancien appartiennent
aux phases r6centes du Ruban6. De plus, le village
continue a 6tre occup6 aprds les travaux autour du puits.
Vu le peu de temps accordd au phases Mezbach l-X,
J. N. Lanting suggdre que la dur6e d'une phase d'habi-
tation ne pourrait avoir d6pass6 13 ans' Notons que
depuis I'article de J. N. Lanting, la r6vision de la courbe
dendrochronologique, qui allonge le plateau de 41 an-
n6es solaires (Spurk ef a/., 1998), et la poursuite de
l'6tude du puits de KUckhoven, accroissent la place ac-
cord6e au ddveloppement du Ruban6 de prds d'un sid-
cle (fig. 6.1-4). Le Ruban6 le plus ancien, poursuit J.
N. Lanting, n'aurait pas dur6 plus de trois phases d'ha-
bitat ion selon J. LUning (1988: 38) et r ien n' indique
qu'une phase d'habitat d ce moment soit sensiblement
plus longue que plus tard. On compterait par cons6-
quent une dur6e d'un demi-sidcle pour le Ruban6 la,
qui doit par cons6quent avoir commenc6, en utilisant la
nouvelle courbe, vers 5290 BC, ce qui n'est pas en con-
tradiction avec le r6sultat du traitement des vagues. Si
d'un autre c6t6, on ne fait pas se terminer le llta de M'
Dohrn-lhmig aprds 5000 BC, cela voudrait dire que tout
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posent d nouveau les probldmes : 6ge r6el des char-
bons de bois, importance de tenir compte de la courbe
de calibration, du laboratoire, du type de mat6riau dat6,
limitation des exigences A un dcart-type, mauvaise con-
naissance des contextes arch6ologiques... Pourtant,
ces auteurs ne tiennent pas compte de I'article de J.
N. Lanting, paru en 1994, mais dont une version ma-
nuscrite circulait depuis prds de deux ans; et il reste
que I'essentiel de leurs nouveaux r6sultats ont 6t6 ob-
tenus sur charbon de bois... La difficult6 de pr6ciser le
contexte les amdne A diviser le ruban6 en trois 6tapes,
d'aprds Tichf, 1960 : I pour le Ruban6 le plus ancien,
ll pour le Flomborn, et les d6cors d notes de musique,
lll pour le Ruban6 r6cent et les groupes r6gionaux qui
se marquent de plus en plus. lls osent mettre en cause
des probldmes de qualit6 et de reproductibilit6 entre
les laboratoires et publient un graphique 6clairant qui
montrent la dispersion des r6sultats entre les diff6rents
laboratoires (fig. 6.1-8). La question avait d6jd 6t€ sou-
lev6e par quelques arch6ologues (e.a. Gob, 1990),
mais pas encore avec cette 6vidence tant elle parais-
sait impie. Le propos m6riterait d'6tre nuanc6, parexem-
ple en distinguant les dates obtenues anciennement des
r6sultats par accdldraleur ou plus rdcents pour un m€me
laboratoire, afin de d6terminer le poids du pass6 et de
proposer des motions de d6fiances nuanc6es.

Alasdair Whittle (1988 : 18-19) a aussi soulever le pro-
bldme de la comparaison de dates de diff6rents labora-
toires : 120 dates pour le Ruband ont 6t6 produites par
l0laboratoires en 20 ans. La question devient donc :
peut-on utiliser indiff6remment sans approche critique
cas par cas les dates radiocarbones produites pen-
dant prds de cinq d6cennies ? PourA. Whit i le (1988 :
19), la prochaine r6volution consistera peut-6tre d tout

S6rio al6atoire entre .0900 et -5500

6079 t 50 BP / 4950 r 50 Cal BC

i 50 BP / 4900 r 50 Cal BC
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recommencer !

En r6sum6, Eva Lenneis et Peter Stadler placent le d6-
but de l'6tape I vers 5600 avant notre dre, en incorpo-
rant des dates sur charbon de bois, et la fin du Ruban6
vers -4950 (Lenneis et Stadler, 1995: 9-10). Les 6ta-
pes ll et lll, le Ruban6 classique, commenceraient seu-
lement en -5270. C14 et phases stylistique s'accordent
bien mal puisque les r6sultats les plus jeunes pour l'6tape
I nous mdneraient jusque vers 4990 avant notre dre.
En Autriche, Eva Lenneis et Peter $adler proposent de
faire d6buter le d6but de l'6tape I vers 5440 et place-
raient sa fin vers 5200 avant notre dre; les phases ll et lll
commenceraient dds 5300 pour prendre fin avant 4900.
Ces donn6es laissent des vides avec les autres cultu-
res proches dans le temps ou I'espace. Seuls espoirs :
une am6lioration des conditions de rdcolte, une am6lio-
ration de la qualit6 des 6chantillons et le d6manage d'un
programme de datation parAMS 6tendu d la Prdhistoire
de I'Autriche et des r6gions limitrophes d'Europe cen-
trale, dans le cadre de VERA, le nouveau compteur de
Menne (Friesinger, Kutschera, Wild et Stadler, 1gg7).

A I'heure de clore ce chapitre, parait sous la plume de
Jdrg Petrasch (1999) un article synth6tique et critique sur
la datation du Ruban6. Lauteur reldve que trois d6cen-
nies de fouilles extensives et d'6tudes de qualit6 ont per-
mis de raffiner les chronologies arch6ologiques qui ne
sont plus simplement bas6es sur des 6volutions strictes
de d6cors c6ramiques, mais sur des faisceaux de consi-
d6rations convergeantes qui ont permis de construire de
v6ritables stratigraphies horizontales. Ce ne sont plus
seulement des phases dticoratives qui sont mises en
6vidence mais de v6ritables phases de construction qui
permettent de voir 6voluer toute une micro-r6gion. De-

fig. 6.1-5 Datations radiocarbones simuldes
al6atoirement pour une succession de dates
calendaires r6gulidremenf espac6es de 50 an-
n6es so/aires entre 5500 et 4900 avant notre dre.
R6alis6 d I'aide du programme OxCal3 (Bronk
Ramsey, 1994; 1995; 1 998), en utilisant les don-
ndes dendrochronologiques de la courbe de
calibration de 1998 (Stuiver et al., 1998).

5000 Cal BC

Age calib16

5500 Cal Bc 4500 Cal BC
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puis le d6but des ann6es 80, les consid6rations se sont
accumul6es sur la chronologie absolue, avec des acquis
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importants comme la d6termination de la dur6e du
Ruban6, que I'auteur place entre 5500 et 4950 BC ou la
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confrontation des donn6es relatives et absolue, d6bou-
chant sur une estimation de la dur6e des phases de cons-
truction. J. Petrasch intdgre, et c'est lA la part la plus
originale de son expos6, des donn6es dont P. Breunig
(1987) n'avait pas connaissance, A savoir deux impor-
tantes sdries de dates pour le village d'Ulm-Eggingen et
le cimetidre de Stutgart-MUhlhausen en Wurtemberg.
Lauteur compare ces donn6es avec la s6rie de dates
pour le Limbourg nderlandais et la Mezbach et avec la

Dotalions rodiocorbones et Ruhon6. Pwr un morbge de robon

s6rie pour la Bohdme et les r6gions limitrophes, toutes
deux reprises d I'article de P. $ehlien 1989... et constate
que le Wurtemberg apparait prds de deux sidcles plus
jeune que les s6ries de comparaisons. ll passe en revue
diff6rents facteurs de pollution et conclut de manidre trds
prosaque que I'exploitation des datations radiocarbones
s'avdre d6cevante, m€me si elle pose les jalons pourdes
recherches u l t6r ieures c ib l6es :  les datat ions
radiocarbones contredisent la chronologie usuelle pour
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Fig.5.I-8 Histogrammes de repartition des 6ges moyens des dales radiocarbones pour le Ruban6, par laboratoire d'analyse.
Par classe de 50 ans; la bande grise conespond d la fourchette dans laquelle se place le Ruban6. Sur base de l'inventaire
repris au chap. 6.2. lnfographie P. Semal et A. Van Driessche.
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le Ruban6 occidental de fagon si 6vidente qu'il semble A
I'auteur impossible de I'expliquer par des moddles ac-
tuels. Ou bien le radiocarbone ne nous a pas encore
r6v6l6 toutes les sources d'erreurs qui I'entachent, ou
bien la chronologie relative du Ruban6 cache des fau-
tes graves... lmpossible de conclure sans de nouvelles
consid6rations critiques sur ces deux points de vue op-
pos6s, nous assure J. Petrasch.

Pour ma part, I'article de J. Petrasch me laisse sur ma fin :
il tire peu de cons6quences de l'6nonc6 du probldme du
bois vieux et du fait qu'il compare deux nouvelles s6ries,
I'une sur charbons de bois, I'autre sur os humains; il se
contente pour ses comparaisons de donn6es acquises
dans les ann6es 60 et 70, et rassembl6es par P. Stehli
(1989) et les trouve trop vieilles de deux sidcles; il ne con-
nait ni I'article de J. N. Lanting (1995), ni m0me les deux
sdries de dates par acc6l6rateur r6alis6es A Oxford, qui
auraient permis d'actualiser ses donn6es pour la Mezbach
et de r6soudre un part des probldmes qu'il a rencontrds...

6.1.2.2 - Prohldnes specifiques ou Ruhon6, en risumd

L'examen des bases th6oriques de la m6thode de data-
tion par le radiocarbone et la lecture des articles les plus
r6cents sur son application au N6olithique ancien per-
mettent d'identifier les principaux pi69es, passds ou pr6-
sents, A 6viter. Une grande responsabilit6 incombe aux
arch6ologues et A la quali td de leur travail  en ce qui
concerne l '6chanti l lonnage et la d6finit ion des buts
qu'i ls poursuivent en envoyant des dchanti l lons A un
laboratoire.

Le bois meurt au fur et A mesure de la croissance des
cernes, constituant le cceur de I'arbre. Sur cette cons-
ta ta t i on  se  base  l e  p r i nc ipe  de  l a  ca l i b ra t i on
dendrochonologique par la datation radiom6trique de
cernes de croissance d'Age connu par le comptage de
ceux-ci. L'utilisation de r6serves de bois, la r6utilisation
de vieux mat6riaux ou le s6chage du bois accroissent
l'6cart entre la mort du bois et son utilisation. On avance
une pratique de vieillissement portant sur plusieurs cen-
taines d'ann6es pour le Moyen Age (Wil lkomm, 1983).
H. T. Waterbolk faisait d6jd remarquer en 1971 A quel
point il est important d'6tre attentif aux pratiques des
hommes pr6historiques et prenait comme exemple que
le diamdtre moyen des poteaux des constructions des
Ages des mdtaux 6tait inf6rieur A celui mesur6 pour le
Ruban6. La d6couverte du puits de KUkhoven nous of-
fre une premidre approche dendrochronologique du
Ruband du Nord-Ouest et nous met aussi devant les
yeux un travail du bois d'@uvre de qualit6, avec des
planches extraites dans le rayon d'arbres plus que bi-
centenaires (Schmidt, 1992; Schmidt, Hdfs, Khalessiet
Schemainda, 1998). Visiblement, les premiers b0che-
rons de nos r6gions ont mis A profit une for6t primaire
en pleine majest6. Comme les arch6ologues ont eu
trds longtemps le r6flexe de choisir de grands charbons
bien consistants, si possibles issus de trous de poteau,
afin d'6tre sOr d'avoir assez de mat6riel pour une data-
tion conventionnelle, on ne s'6tonnera plus d'obtenir na-
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turellement des r6sultats physiquement i116prochables,
mais ddcal6s par rapport A la r6alit6 archdologique qu'on
cherchait d dater. A voir les histogrammes des r6sul-
tats radiocarbones par mat6riau et l'6talement vers le
pass6 du graphique pour le charbon de bois, compar6
d celui pour les matdriaux A dur6e de vie courte, le pro-
bldme du bois vieux est pr6ponddrant pour Ruban6.

En cas d'occupations multiples ou de longue dur6e, cha-
que niveau peut contenir du mat6riel plus ancien pou-
vant remonter jusqu'd la premidre occupation du gise-
ment. Et des accidents naturels, comme des feux de
for6t, peuvent avoir saupoudr6 le gisement de petits
charbons de bois emport6s par l'6rosion avec le sold'ha-
bitat n6olithique, sauf s'ils sont pi6g6s dans des structu-
res en creux.

Dans son analyse de la question, A. Whittle (1988 : 15-
16) se demande si les possibilit6s d'application de la
m6thode ne sont pas atteintes avec les quelques 120
dates pour le Ruband et les 54 pour le post-Ruban6
disponibles d l'6poque, A la lecture des consid6rations
de Daniel Cahen et d'Etienne Gilot (19E3) ou de P.
Breunig (1985; 1987). La quantit6 n'est pas synonyme
de qualit6. L'abondance de matdriau A dater dans le
Ruban6, avec des structures enfouies dans le sol mais
sans relation entre elles, en I'absence de niveau de sol
conserv6, fait qu'il est particulidrement difficile de s6lec-
tionner un dchantillon en relation avec ce qu'on cher-
che A dater, ce qui expliquerait pas mal de probldmes
de d6tails lors des analyses de la chronologie interne
au Ruban6. Alasdair Whiftle (1988 : 15) constate 6ga-
lement des d6s6quilibres gdographiques dans I'appli-
cation de la m6thode : l'Allemagne occidentale a tou-
jours 6t6 r6ticente A son 6gard et lui pr6fdre des moyens
plus traditionnels d'analyse, de m€me que la France.

Si le soin d apporter lors de la sdlection et de I'interpr6-
tation des dchantillons est largement admis en th6orie,
il est moins souvent rencontr6 en pratique. Ce probldme,
d6jA 6voqu6 et du ressort des arch6ologues, est 6gale-
ment pr6pond6rant pour le Ruban6, vu le nombre de
dates incompldtement publi6es et pour lesquelles le con-
texte est d6ficient. D'dnormes progrds seront obtenus
en parvenant d palier le manque d'interdisciplinarit6 dans
les interpr6tations et les erreurs syst6matiques des ar-
ch6ologues.

En outre, ce serait 6tre myope que d'ignorer les limites
de la m6thode. A un 6cart-type, un 6chantillon surtrois
ne correspond pas A I'espace de temps indiqu6. Le tout
est de savoir si I'optimisme d'avoir deux dates bonnes
ou le pessimisme d'avoir une date mauvaise I'emporte.
Travailler A deux sigmas soit, pour une pr6cision de rou-
tine de 70 e 100 ans, un espace de 280 A 400 ans,
reldve de I'hyper-critique. C'est oublier le caractdre pr6-
pond6rant de l'6ge moyen, et c'est s'interdire toute ana-
lyse fine pour une p6riode courte comme le Ruban6.

Un dernier point, d mon sens, le plus important, r6side
dans I'inad6quation de la courbe de calibration, qu'on
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aurait 6galement pu appeler la courbe de fluctuation
du taux du radiocarbone dans l'atmosphdre, pour la p6-
riode qui nous int6resse. L'analyse qu'en a fait J. N.
Lanting r6duit les espoirs d moins de croiser les r6sul-
tats du radiocarbone et de reporter les r6sultats aprds
calibration sur une 6chelle relative de type : <avant le
plateau>, <dans le plateau>, <aprds celui-ci>...  Les
donn6es brutes issues de la calibration ne sont gudre
utiles et demandent une approche critique, qui restera
dans cette mesure subjective.

6.1.2.3 - |ftrnathime

La d6sillusion devant I'apparente incoh6rence des r6sul-

funfions ndkxorhorcs et Rubon6. Pwr un nnfuge de rulnn

tats radiom6triques pour le N6olithique ancien a entrain6
plusieurs attitudes : le rappel des probldmes d chaque
nouveau r6sultats ou A chaque occasion de parlerde chro-
nologie; I'anathdme ou rejet th6orique sans autre apport.

La litt6rature de Jean-Paul Demoule est particulidrement
reprdsentative d'un anathdme r6cunent contre la m6-
thode appliqu6e d l'6tude du Ndolithique. Cet auteur
soutient que le niveau atteint par la sdriation typologi-
que est trop fin pour que le radiocarbone soit d'une quel-
conque utilit6, A part peut-Otre pour donner un ordre de
grandeur g6n6ral. Quand des arch6ologues retors ont
soumis deux parts d'un m6me dchantillon d des labora-
toires diff6rents, les diffOrences enregistr6es sont telles

5600

6000

Ruba6 de Eelgiqu€ Elicquy Ruban6 de Champagne
et Mo*lle

Fig.6.l-9 Histogrammes des dales disponibles pour le Ruban€ de Belgique, le Ruban$ R6cent du Eassln Parisien, le Ruban6 de
Champagne et de la Moselle, et le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain.
Histogrammes congus par Cl. Constantin (1998; d paraitre) pour illustrer sa communication au Congrds <Arch6ologie et Cl4>
de Lyon en 1998, sur /esgue/s ont et6 ajoutdres les donn6es par acc4l6rateur sur 6chantillons d dur6e de vie coufte, pour
montrer la concentration des r6sulfafs En haut, datations disponibles en 1982; au milieu, datations effectu6es entre 1982 et
1998; en bas, ensemble des datations disponibles en 1998. En gis6, les datations dont l'6cart-type est inf6rieur d 140 ans;
en noir, la quarantaine de nouvelles datations par acc6l6rateur, pr6sent6es ici. Les donn6es pour Ia Moselle, auxquelles il aurait
fallu ajouter quelques r6sultats anciens, ont 6t6 agglom6r6es d la Champagne, sans intention d'attribuer le m€me r6le aux deux
169ions.
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qu'il apparait illusoire de pr6tendre appr6hender des
ph6nomdnes historiques dont la dur6e unitaire serait in-
f6rieure A trois ou quatre sidcles. Cette 6vidence sim-
ple est bien connue des sp6cialistes, nous assure-t-il,
e t  I 'oubl ier  a  donn6 l ieu d de p i t toresques b6vues
(Demoule, 1989 : 256). Le radiocarbone lui parait 6tre
une maladie infanti le, un <caprice d'arch6ologue riche>
(Demoule, 1989b : 38; 1993, comm. orale).

Au co l loque in te1169ional  sur  le  Neol i th ique tenu d
Evreux en 1993, Jean-Paul Demoule s' interroge sp6-
cif iquement sur I 'ut i l i t6 des datations radiocarbones
pour l '6tude du N6olithique europ6en. l l  s 'agit au d6-
part dans le chef de leur auteur de simples rappels
d'6vidences, de truismes qui ne m6ritaient par une
publication dans les actes (Demoule, comm. orale).
Jean-Paul Demoule d6nonce la croyance <posit iviste>
en une plus grande objectivite que pr6senterait la m6-
thode du radiocarbone, par rapport aux m6thodes
d'analyse classiques de I 'arch6ologie. L'arch6ologue
serait contrainl de recourir aux techniques de la physi-
que nucldaire car cel les-ci appart iennent au standard
et au prestige de la discipl ine. Ce serait devenu par
exemple le fondement de toute discussion chronologi-
que dans les mondes A forte tradition positiviste tel le
monde anglo-saxon (Demoule, 1995 : 135). Contre
cet 6tat de fait, I'auteur soutient deux thdses : qu'aucun
des grands problemes chronologiques du N6olithique
europ6en n'a 6t6 r6solu par le radiocarbone qui en a
plut6t complique certains; qu'une date C14 correspond
A ce qu'on attend, alors el le est inuti le, ou qu'el le s'en
6carte, mais demeure incertaine, tant les arguments
expliquant cette discordance sont divers et inv6rifia-
bles. Suit une s6rie d'exemples de probldmes r6solus
sans I 'aide du radiocarbone et compliquds par les da-
tations C14, au t i tre desquels i l  range la question de la
colonisation ruban6e. Certes, le C14 a contribu6 au
progrds de l'arch6ologie, qui a permis d'a6rer les s6-
quences chronologiques, qui donne des ordres de gran-
deur aux appr6ciations relatives, qui donne des notions
de dur6e absolue, et qui permet de confirmer ind6pen-
damment les grands horizons chronologiques d69ag6s
par l'arch6ologie. Cependant I'insuffisante pr6cision de
la m6thode a gAch6 toutes les approches fines. Moiti6
s6rieux, moiti6 pour mettre les rieurs de son cdt6, Jean-
Paul Demoule conseille de quand mdme proc6der A des
datations isotopiques, parce qu'il s'agit d'un symbole de
statut, finalement relativement peu co0teux, eu 6gard A
la croissance r6cente des budgets de I'arch6ologie de
sauvetage, et qu'il est bon de s'associer le prestige de
la Physique, susceptible d'attirer les bonnes grdces des
instances dir igeantes de la Recherche scientif ique...
(Demoule, 1995 : 138). Depuis 1989, les temps ont
change; les budgets de I'arch6ologie aussi.

On d6bouche sur un discrddit tel que le nombre de
dates disponibles pour le Ruban6 Rdcent du Bassin
Parisien et le Villeneuve-Saint-Germain est limit6. ll
s'agit essentiellement d'anciennes donn6es. L'effort
de datation s'est concentr6 sur I 'am6lioration de la
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s6riat ion typologique, avec certains succds. M€me lA
oir il y a eu pr6ldvement de mat6riaux susceptibles
d'6tre dat6s selon des critdres actuels, c'est sans con-
sid6ration pour le radiocarbone; il n'y a pas d'effort in-
tellectuel pour circonscrire le probldme, pas de pro-
gramme de datation absolue d'envergure, juste des
tests pour confirmer I ' incoh6rence ou relancer la ques-
tion du c0t6 des laboratoires. LA r6side la pire cons6-
quence du decouragement.

6.1.3 - Applkotion d'un progrlmme yopre 0u Rufund de Belgique
et du Luxembourg et pwt-Ruhond (Groupe de Blkquy / Villeneuve-
Soinl-Germoin)

La lecture raisonn6e des 6tudes qui pr6cddent a mis en
lumidre un certain nombre d'6vidences; elle a forg6 et
renforc6 au fur et d mesure des parutions la conviction
qu'il fallait faire table rase sur nombre de r6sultats an-
ciens dont la pidtre qualit6 ne permet pas d'atteindre le
deg16 de r6solution recherch6 plusieurs d6cennies plus
tard. Ce travail de nettoyage doit se faire au mdpris
m6me des r6sultats conventionnels in6dits pour le
Ruban6 du haut Geer, obtenus certes dans de bonnes
conditions d'analyse, mais pour lesquels toutes les con-
ditions critiques d'association et de fiabilit6 n'ont pas 6t6
not6es par ignorance et ne sont plus v6rifiables. Si un
soin particulier a 6t6 d6ploy6 lors de la sdlection des
6chantillons, en 6cartant les gros fragments de char-
bons de bois provenant de n6gatifs de poteau par exem-
ple, lors de leur lavage et de l'6limination au binoculaire
des radicelles, si plus tard les essences des bois carbo-
nis6s ont 6t6 ddtermin6es pour les dchantillons de la
Moselle luxembourgeoise soumis par notre 6quipe au
laboratoire de Louvain, n'en subsiste pas moins des 16-
sultats peu satisfaisants, qui peuvent 6tre expliqu6s a
posteriori par I'intervention probable mais inv6rifi able de
facteurs comme la pr6sence de bois vieux ou I'aspira-
t ion par le plateau qui affecte jusqu'aux d6buts du
Ruband rdcent. A c0t6 de ces r6sultats tr6nent certes
des dates tout A fait compatibles avec les demidres avan-
c6es de la recherche, mais dont I'intdr6t s'avdre tout
aussi difficile A justifier. La pr6sence en faible propor-
tion seulement de ch6ne dans tel 6chantillon explique-
rait sa meilleure ad6quation, mais cette pr6sence n'a-t-
elle pas quand mdme un peu influenc6 le r6sultat final,
pas plus d6cal6 que la marge statistique ?... Tout au
plus un r6sultat conventionnel jug6 acceptable peut-il
servir A donner plus ou moins de poids dans une ana-
lyse de dates en s6rie, en ne perdant pas de vue que sa
s6lection sera d'autant moins innocente qu'elle servira
une conclusion subjective...

L'analyse globale des r6sultats disponibles pour I 'Eu-
rope par mat6riau dat6 ou par laboratoire, les sdries
d'dchanti l lons du Ruban6 le plus ancien et du Ruban6
r6cent rh6nan soumises par Alasdair Whittle A Oxford
et la prise de conscience des implications du petit pla-
teau qui affecte la courbe de calibration entre 6350 et
6150 BP ont autoris6 la mise sur pied d'un projet de
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datation radiocarbone personnel de la fin du Ruban6 et
des cultures post-ruban6es de nos r6gions. Le recours
A la technique de I'acc6l6rateur permet de s6lectionner
par priorit6 des graines carbonis6es, soit des 6chan-
tillons d courte dur6e de vie, pour lesquels d'6ventuel-
les fluctuations saisonnidres de la concentration de C14
dans I'atmosphdre s'av6rent inf6rieures A I'Age intrin-
sdque des bois disponibles pour les premiers bAtisseurs
de nos r6gions. Le choix de l'Oxford Radiocarbon
Accelerator Unff s'est fait en raison de son exp6rience
du Ruban6, en raison de la qualit6 de son approche
des probldmes de datation, au sein d'une 6quipe pluri-
disciplinaire int6grant archdologues, physiciens et chi-
mistes, qui a prouv6 en maintes questions son aptitude
d innover ou plus simplement A g6rer les questions com-
plexes, en raison enfin de son attachement A une pu-
blication scientifique et critique de ses r6sultats dans
Archaeometry, d I'heure oi Radiocarbon ne publie plus
de listes de dates. Le fait de travailler avec une dquipe
A l'6coute des 6chantillons soumis, et pas seulement
d'une machine d analyser des envois postaux, et I'as-
surance de voir les r6sultats d'investissement scientifi-
ques cons6quents publi6s avec les commentaires de
I'arch6ologue, du physicien et du chimiste, pour autant
que le demandeur accepte le jeu, ont 6t6 particulidre-
ment d6terminants. Alors que nos pr6d6cesseurs
avaient mis I'accent sur les d6buts du Ruban6, le pro-
gramme de datation cible les phases finales de celui-ci
et sa destin6e directe, en Belgique et dans les r6gions
limitrophes, depuis le Rhin inf6rieur, qui marque une
limite 96o9raphique et chronologique dans I'expansion
du courant, jusqu'au Bassin parisien qui gdologique-
ment englobe le rejeton blicquien, en passant par la
Moselle, certes diff6rente du Ruban6 rh6no-mosan,
mais qui a 6t6 touch6e par l'6quipe de l'lnstitut et dont
la place dans I'avanc6e du Ruban6 vers I'occident n'est
pas encore clairement d6limit6e. Lallure de la courbe
de calibration aprds le plateau des 6350-6150 BP, soit
aprds ce qui est commun6ment d6sign6 sous I'appel-
lation de Ruban6 moyen, laissait esp6rer si pas une
grande clart6, du moins une meilleure lisibilit6. Une
premidre s6rie d'une quarantaine d'6chantillons a 6t6
rassembl6e et soumise A Oxford entre 1993 et 1997,
ce nombre correspondant au minimum d'6chantillons
que ce laboratoire accueille A des conditions de s6rie,
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et pour lequel un financement conjoint et d parts 6ga-
les ir 6t6 obtenu du Fonds National de la Recherche
Scientifique, Cr6dits aux chercheurs, et de I'lnstitut royal
des Sciences naturelles de Belgique. Les d6lais de
traitement des 6chantillons ont malheureusement 6t6
allong6s par I'accident qui a immobilis6 I'acc6l6rateur
d'Oxford pendant de nombreux mois en 1996-1997
(Bronk Ramsey et Hedges, 1997).

La s6lection des dchantillons s'est r6v6l6e 6tre une tA-
che de longue haleine, qui se poursuit encore au-delA
du premier lot de r6sultats pr6sent6s ici. D'un c6t6, il
est ais6 de s6lectionner dans son mat6riel propre les
6chantillons les plus ad6quats, paralldlement i I'ana-
lyse carpologique entreprise sur une s6rie de sites, d'en
contrOler un i un le mode de pr6ldvement, I'extraction,
le contexte arch6ologique, enfin de d6cider de prendre
la responsabilit6 de sacrifier les plus beaux sp6cimens
et non les fragments ind6termin6s. Par contre, ce ne
tut pas une mince affaire de convaincre des colldgues
de plus en plus 6loign6s, plus ou moins r6fractaires au
radiocarbone, soucieux de la conservation des collec-
tions i leur garde, d'en obtenir une information sur le
contexte, plus ou moins in6dite, et de se voir confier
des sacs de s6diments d tamiser pour des r6gions ou
les pr6occupations carpologiques sont rest6es au se-
cond plan, voire oir les macrorestes botaniques ont 6t6
recherch6s mais sans succds. Une reconnaissance
particulidre va aux chercheurs qui se sont laiss6s con-
vaincre et A ceux qui m'ont confi6 leurs pr6cieux
macrorestesl. Lors de la s6lection, I'accent a 6t6 mis
sur la qualit6 de I'association au contexte arch6ologi-
que, sur I'identification sp6cifique du mat6riel recher-
ch6 en bon 6tat de conservation et sur la taille de
l'dchantillon soumis. M6me si I'acc6l6rateur permet des
merveilles, travailler d la limite de la m6thode ne peut
que se r6percuter sur l'6cart-type. Les 6chantillons ex-
tr6mes demandent une dilufion avec de l'acide oxalique
moderne, ce qui accroit encore I'incertitude. Si cela
permet la solution de cas arch6ologiques critiques pour
lesquels une appr6ciation g6n6rale est souhait6e, de
tels r6sultats ne sont d'aucune aide pour la solution de
probldmes pointus. lls alourdissent les listes de dates
et jettent plut6t le trouble quand leur particularit6 n'est
pas sp6cifi6e.

LW8 Xt 0xA-2899 6290r70SP

Xltl OxA-2901 6250t608F
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Geleen lld OxA-6650 62451558P

Fig.5.I-10 Comparaison de la date de Geleen-
Urmonderbaan avec une sdrie de dates par ac-
cdl€rateur pour des contextes llb et llc de
Langweiler 2, I et 9.
R6alisd it l'aide du programme OxCal 3 (Bronk
Ramsey, 1994; 1995; 1998), en n'utilisant que
les donn6es dendrochronologiques de la courbe
de calibration Aditee par M. Stuiver el al., 1998.
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Subsiste une inconnue li6e A I'usage de graines dont la
croissance et la maturit6 sont rapides : le probldme de
la fluctuation A court terme du taux de C14 dans l'at-
mosphdre. Y a-t-il une variation d ce point rapide et
marqu6e au cours de I'ann6e qu'elle influencerait les
r6sultats obtenus sur diff6rentes plantes annuelles, voire
une variation saisonnidre li6e aux ditf6rences d'enso-
leillement ? Les gramin6es, sp6cialement le bl6 de prin-
temps, ne regoivent que quelques mois de rayonne-
ments solaires. Anciennement, la diff6rence entre da-
tes sur des 6chantillons A vie courte et ceux plus 6tal6s
dans le temps 6tait estim6 A environ 8 o/o, cQ qui en soi
est n6gligeable pour une estimation globale de I'Age,
sp6cialement au regard des 6carts-types g6n6ralement
obtenus. Depuis que les calibrations se sont affin6es
en utilisant des 6chantillons dendrochronologiques de
plus en plus ponctuels, puisqu'on est pass6 de grou-
pes de cernes de deux d6cennies i une seule ann6e,
et avec des programmes sp6cifiques portant sur des
portions plus petites (bois d'hiver contre bois d'6t6), il
semblerait que les fluctuations solaires n'ont gudre d'in-
fluence.

Les 6chantillons r6pondant aux critdres "vie courte" et

"association 6troite avec I'activit6 anthropique du site"
ont 6t6 recherch6s largement en Europe du Nord-Ouest
et pour la fin du Ruban6 en priorit6. La r0gle de la
double justification pr6n6e par le laboratoire d'Oxford a
6t6 appliqu6e tant que cela a 6t6 possible : en etfet,
dater une phase c6ramique est une chose; soumettre
par la m6me occasion une espdce botanique rarement
attest6e en tel contexte, en est une seconde. Le con-
tr6le des 6chantillons a 6t6 maximum pour les sites dont
nous disposons de la totalit6 de I'information arch6olo-
gique, soit les fouilles de l'lnstitut et celles r6alis6es en
collaboration avec la Direction des Fouilles de la R6-
gion Wallonne sur le trac6 du TGV; pour les autres do-
maines gdographiques, la quatit6 arch6ologique de
l'6chantillon a 6t6 v6rifi6e avec les colldgues prdteurs.
Des collaborations sont prdvues pour publier les r6sul-
tats dont I'interpr6tation se trouvera enrichie suite i une
mise en abime par le contexte arch6ologique, en grande
partie in6dit pour certains 6chantillons.

Le projet de datation a 6t6 annonc6, avec propositions
de collaboration, lors de ditf6rents colloques internatio-
naux. Diffdrents domaines gdographiques ont 6td tou-
ch6s. Tous n'ont pas 6t6 6puisds et il faut esp6rer que
les r6sultats obtenus sur la premidre s6rie d'6chantillons
incitera les sp6cialistes sans r6flexe radiocarbone A
collaborer ou A d6velopper leur propre expdrience, et
ainsi approfondir la recherche dans les voies les plus
prometteuses. D'ors et d6ja, le message est bien pass6
auprds de colldgues venus se renseigner ou qui nous
ont confi6 de nouveaux 6chantillons. On a m6me as-
sist6 A la soumission directe d'6chantillons semblables
aux n6tres soit auprds d'autres accdl6rateurs, soit di'
rectement A Oxford, sur les traces d6gag6es.
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Dans I'ensemble, la quarantaine de r6sultats obtenus
pour le Ruban6 r6cent du Nord-Ouest et le Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain se bouscule sur
deux sidcles, ce qui est d6jA un progrds par rapport
aux donn6es anciennes (tabl. 6.1-2 et 6.1-6). Le sim-
ple report des donn6es brutes sur des histogrammes
de dispersion des dates obtenues conventionnellement
I'atteste (fig. 6.1 -9).

6.1.3.1 - Le Linhourg nilerlondois

Le Ruban6 du Limbourg n6erlandais a b6n6fici6 de
toute I'attention d'une s6rie de chercheurs de l'lnstitut
de Pr6- et de Protohistoire de l'Universit6 de Leiden,
qui se sont montr6s d bien des 6gards pionniers dans
ce domaine d'6tude en Europe du Nord-Ouest. ll a 6t6
confront6 assez t6t avec le radiocarbone : 13 dates con-
ventionneiles sont publi6es pour Elsloo, Geleen, Sittard,
pour I'ensemble obtenues sur des charbons de bois
r6colt6s en contexte d6tritique. Les trois r6sultats pour
Sittard, associ6s aux phases lb a ld de Modderman,
soit A du Ruban6 ancien A moyen, s'6chelonnent entre
6200 et 5790 BP mais pr6sentent des 6carts-types im-
portants, entre 1 40 et 1 90 ann6es. Les deux dates pour
le site classique de Geleen, en contexte lb, couvrent
les deux sidcles du plateau, ce qui explique en sois
leur 6cart, outre un possible effet de bois vieux. De la
s6rie d'Elsloo, il faut 6carter un r6sultat un mill6naire
trop jeune (GrN-2310 : 5080 t 70). Les quatre aulres
dates pour les phases llc et lld s'6chelonnent entre 6055
et 6510 BP; si I'une d'elles correspond A des r6sultats
obtenus par acc6l6rateur sur graines pour du Ruban6
final(GrN-2884 :6055 t 80), les deux r6sultats les plus
anciens sont manifestement vieillis (GrN-5733 : 6300 t
65;  GrN-2311 :  6510 *  100) .  GrN-2160:  6150 t  70,
associ6 ir la phase llc, parait acceptable compte tenu
de I'erreur statistique et d'un possible l6ger vieillisse-
ment. Les deux derniers r6sultats pour Elsloo corres-
pondent aux phases lb et lc, mais ont 6t6 obtenus sur
des 6chantillons de charbons de bois rdcolt6s dans des
trous de poteau (GrN-2164 : 6270 t 85; GrN-2'159 :
6320 r 90). La litt6rature n'en pr6cise pas I'essence ni
la position stratigraphique, dans le calage du poteau
ou dans le fant6me. Cependant, ces deux r6sultats,
comme ceux de Geleen, correspondent au plateau, ld
oU actuellement on attend ces moments du Ruban6.

Lors de la s6lection d'6chantillons du Bassin parisien
pour notre programme de datation, Corrie C. Bakels
nous a propos6 un 6chantillon de Triticum dicoccon
qu'elle a pr6lev6 A 45 cm de profondeur dans un silo
cylindrique A fond plat de Geleen-Urmonderbaan, en
1982 lors d'une fouille d'urgence limit6e qu'elle menait
en collaboration avec W. Hendricx et H. Vromen (Bakels,
1983; Bakels et Rousselle, 1985). Ce sauvetage n'a
pas fait I'objet d'une publication d6finitive, mais les don-
n6es disponibles sur l'assemblage et sur le contexte
suffisent dans un premier temPs.
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Fig.6.l-ll Attribution la cAramique fine de Wange-Neerhespenveld d une phase cdramique de P. J. R. Modderman (1970; 1985),
sur base de l'6l6ment le plus rdcent prdsent. Les structures entourdes d'un trait gras ont livr6 de la cdramique fine. Ddcomptes
d'aprds Lodewijckx, 1 988.
lnfographie A. Van Driessche.
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Lassemblage carpologique, de forte densit6, se com-
pose pour l'essentiel de bl6s, et est dominE aux4l5 par
I'amidonnier. Bases et grains ont 6t6 d6nombr6s pres-
que en m6me proportion. La pr6sence, en traces il est
vrai, de noisettes et de pois pourrait indiquer que I'as-
semblage ne r6sulte pas exclusivement du nettoiement
du produit de r6colte. Le d6cor de rubans au peigne d
dents mult iples uti l is6 tant dans des composit ions
curvilin6aires que rectilin6aires domine le mat6riel c6-
ramique de cette structure et rattacherait I'ensemble A la
dernidre phase du Ruban6 en Limbourg n6erlandais, soit
i la phase lld de la p6riodisation de P. J. R. Modderman.

Ce type de structure cylindrique d fond plat contient,
quand il en livre, d'abondant restes carbonis6s de c6-
r6ales et a attir6 l'attention du Prof. Corrie Bakels
(comm. pers.) par son appartenance au Ruban6 final,
ce qui correspond aux exemples reconnus en Hesbaye
et dat6s (ce volume, chap. 4). D'ou I'hypothdse qu'un
certain nombre au moins de ces structures cylindriques
r6pondraient d des fonctions nouvelles, apparues A la
fin du Ruban6 de nos 169ions, dans une s6quence tech-
nique mettant un grand nombre de grains de c6r6ale
en contact avec le feu et r6coltant un grand nombre de
grains carbonis6s.

La date par acc6l6rateur obtenue pour la structure
82003 de Geleen-Urmonderbaan, OxA-6650: 6245 r
55 BP, parait prds de deux sidcles trop ancienne pour
un contexte lld, si on ne tient pas compte de la possibi-
lit6 de I'aspiration du r6sultat par le plateau avant 6100,
par le fait que les graines peuvent r6sulter d'une pre-
midre utilisation de la structure, ant6rieure aux 6l6ments
c6ramiques les plus r6cents, voire du curage d'une autre
structure plus ancienne, mais tout ceci cadre mal avec
l'hypothdse d'un accident de torr6faction lors de la mise
en @uvre de techniques 6volu6es de travail... La pr6-
sence d'autres ensembles de graines carbonis6es 16-
colt6s sur le m6me site ou sur d'autres habitats ruban6s
du Limbourg n6erlandais engage A solliciter de nou-
veaux 6chantillons associ6s aux phases finales de I'oc-
cupation de la Basse Meuse, afin d'obtenir une s6rie
plus solide d'un point de vue statistique. Enfin, la con-
frontation du r6sultat avec les dates par acc6l6rateurs
r6alis6e A Oxford pour des 6chantillons provenant de
contextes attribu6s aux phases llb et llc de Langweiler
2,  8  e l9  p lace 6galement  la  date pour  Geleen-
Urmonderbaan dla fin du plateau, si bien qu'on pour-
rait se demander si I'attribution au lld ne pourrait pas
€tre vieillie d'une phase. Les attributions stylistiques,
sp6cialement sur un maigre mat6riel sont fr6quemment
sujettes A des appr6ciations d plus ou moins une phase
(fig. 6.1-10). Cela est particulidrement frappant quand
deux arch6ologues diff6rents se penchent sur le m6me
ensemble. La multiplication des comptages sur d'autres
6chantillons de la m6me fosse devrait montrer si le 16-
sultat actuels est naturellement d6viant ou si la fosse
est plus pr6coce qu'escompt6.
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6.1.3.2 - Dototions Cl4 pour le Ruhond de lo Pelite Gette

Trois sites ont 6t6 recens6s A ce jour le long de la
Petite Gette, isolds des principales aires de peuple-
ment du Groupe rh6no-mosan du Ruban6. Cette
position excentrique suscite les interrogations et les
hypothdses. l ls n'ont 6t6 d6couverts qu'd la f in des
ann6es 70, d la suite de prospections dans deux cas
et lors d'un sauvetage pour le troisidme. Les deux
premiers, Overhespen - Sint-Annaveld et Wange-
Neerhespenveld, ont fait I'objet d'une thdse de doc-
torat (Lodewijckx, 1988). La poursuite des fouil les
en sauvetage d Overhespen ainsi que le troisidme
sile, Wange-Damekot, sont essentiel lement connus
grAce aux comptes-rendus qui en ont 6t6 donn6s
(Lodewi jckx,  1989;  1991 ;  1993) .

Dans l 'ensemble, ces sites ont l ivr6 un mat6riel c6ra-
mique attr ibuable au Ruban6 r6cent, d6cor6 au poin-
gon et au peigne. Des diff6rences l6gdres se mar-
quent entre Overhespen - Sint-Annaveld et Wange-
Neerhespenveld. Le premier pr6sente une compo-
sante l6gdrement plus ancienne, avec une forte pro-
port ion de doubles l ignes de ponctuations sous le
bord, de bandes de type Dll,  de bandes de type All
et d' interruptions, et une moins forte repr6sentation
des bandes de type Al l l ,  D l l l  e t  A lV,  a ins i  que de d6-
cors sous le bord au peigne, par rapport au second.
Par contre, compar6s d Darion, les deux sites analy-
s6s de la val l6e de la Petite Gette t6moignent d'une
distr ibution beaucoup plus 6tal6e des diff6rents 616-
ments d6coratifs, ce qui ne correspond donc pas A la
quasi-exclusivit6 des 6l6ments f inaux, caract6rist i-
ques du site du haut Geer. Le mat6rielc6ramique ne
semble pas, d'aprds les publications, montrer les 616-
men ts  f i naux ,  non  s i ngu la r i s6s  pa r  P .  J .  R .
Modderman (1970; 1985), qui sont pr6sents sur cer-
tains sites du haut Geer (voir ce volume, chap. 2).
Trois questions seront h v6rif ier d I 'avenir lors d'une
reprise en main du mat6riel :  cel le d'une ant6riori t6
des sites de la Petite Gette par rapport i Darion ou A
la phase f inale d'Oleye, cel le de leur plus longue oc-
cupation, et enfin cel le d'approvisionnements diff6-
rents en c6ramique...

Les 11 fosses de Wange- Neerhespenveld et les 10
d'Overhespen - Sint-Annaveld, pour lesquelles une
estimation de la phase stylistique a pu 6tre men6e
d'aprOs la litt6rature sur le type de remplissage des
rubans de plus de 5 individus, indiquent une appar-
tenance au l lc ou au l ld de la p6riodisation de P. J.
R .  Modderman  ( tab l .  6 .1 -3  e t  6 .1 -4 ;  f i g .  6 .1 -11 ,  6 .1 -
12 et 6.1-13). Pour les autres fosses, pauvres en
mat6riel, relevons trois fosses (85Wa510, 83Wa840,
84Oh811)  qui  pr6sentent  des 6 l6ments inconnus
avan t  l a  phase  l l a ,  e t  t r o i s  au t res  (83Wa235 ,
85Wa245, 84Oh806) qui doivent 6tre post6rieures d
celle-ci.
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fig.6.l-12 Dates radiocarbones et aftribution de la c6ramique fine de Wange-Neerhespenveld d une phase cdramique de P. J. R.
Modderman (1970; 1985), sur base de la meilleure reprdsentativit6 d'un Achantillon d'au moins cinq vases d6cor6s utiles. Les
structures entour6es d'un trait gras ont livr6 de la c6ramique fine. Ddcomptes d'apres Lodewijckx, 1988.
Infographie A. Van Driessche.
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L'occupation de cette aire d'habitat ne semble donc pas
avoir d6but6 dds le passage de la Meuse par les
Ruban6s; elle parait homogdne et pourrait ne pas avoir
perdu16 jusqu'aux stades 169ionaux les plus r6cents.

Deux 6chantillons de graines carbonis6es associ6es d
de I'orge ont 6t6 soumis pour datation par acc6l6rateur
avec I'accord de Marc Lodewijckx, qui a en outre eu
I'amabilit6 de communiquer des r6sultats radiocarbones
in6dits. On dispose ainsi actuellement de B dates
radiocarbones dont 5 par acc6l6rateur, mais trois seu-
lement portent sur des 6chantillons d dur6e de vie courte.
Deux des r6sultats traditionnels (GrN-12620 et Lv-1116)
et celui par acc6l6rateur obtenu sur du bois de ch6ne
sont plus vieux que les autres r6sultats, ce quidoit cor-
respondre d un effet de bois vieux. L appr6ciation de la
date in6dite pour Wange-Damekotdevra attendre l'6tude
de ce dernier site d6couvert par hasard lors de la fouille
de sauvetage d'une villa gallo-romaine.

t6.r -391 s6r

Le r6sultat OxA-6649 : 6205 + 55 BP a 6t6 obtenu sur
un lot de 10 petits fragments de c6r6ales ind6termin6es,
orge ou bl6 (d6term. C. C. Bakels; Bakels 1992), r6col-
t6s m6lang6s dans le remplissage ddtritique d'une fosse
en plein 6tablissement, proche de la Maison 1. Le ma-
t6riel rubane typique permet une attribution i la phase
lld, mais la date parait trop ancienne pour cette attribu-
tion. Peut-Otre s'agit-il d'une attraction du r6sultat par le
plateau de la courbe de calibration ou d'un appauvris-
sement de l'6chantillon malheureusement constitu6 de
fragments ind6termin6s ? L association d de I'orge lais-
sait en outre esp6rer un r6sultat post6rieur d 6100 BP.

Lautre date, OxA-6648: 6'100 * 50 BP, provient d'un
contexte semblable de Wange- Neerhespenveld. La
fosse WN 83568 a 6galement  l iv r6 du mat6r ie l
attribuable 2r la phase lld. 7 fragments de c6r6ale ind6-
terminde el de Triticum, principalement dicoccon
(d6term. C. C. Bakels; Bakels, 1992), ont 6t6 s6lection-

\qfuGN-12620
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tig.6.l-13 Dates radiocarbones et attributions la c6ramique fine d'Overhespen - Sint-Annaveld d une phase cdramique de P. J.
R. Modderman (1970; 1985). En bas : analyse effectude sur base de l'6l6ment le plus rdcent pr6sent; en haut : sur base de
la meilleure reprdsentativitd d'un ̂ chantitlon d'au moins cinq vases ddcords utiles. Les structures entour6es d'un trait gras
ont livrd de la cAramique fine. Ddcomptes d'aprds Lodewiickx, 1988.
lnfographie A. Van Driessche.
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n6s parmi un ensemble de graines, contenant de I'orge,
r6colt6es m6lang6es avec des d6chets domestiques
communs. Ce second r6sultat est A la limite de ce qui
serait acceptable pour le lld, mais aussi A proximit6 du
plateau. Les contextes de ces deux dates les donnent
grossidrement synchrones.

Dans I'ensemble, les r6sultats pour les sites de la Pe-
tite Gette s'6talent au moins sur le 51e sidcle calibr6. et
le d6but du suivant (f ig. 6.1-13).

6.1.3.3 - Hout-Geer et Heshoye

Ceur et  noyaux dur  du peuplement  ruban6 en
Moyenne Belgique, la Hesbaye li6geoise est en conti-
nuit6 avec le reste du Groupe rh6no-mosan du Ruban6.
Ce groupe, avec beaucoup d'6tablissements, a fait l'ob-
jet trds t6t de I'attention des apprentis dateurs. La s6-
rie de dates pour le Limbourg n6erlandais est pr6coce,
comme vu plus haut. Certains sites de Rh6nanie ont
6galement  fa i t  t rds t6 t  I 'ob jet  d 'a t tent ions
radiom6triques. Les r6sultats en ont 6t6 interprdt6s
diversement. C'est enfin aux fouilles r6centes de Rh6-
nanie, dans la vall6e de la Merzbach, qui entaille le
plateau d'Aldenhoven, dont le mat6rielc6ramique afait
I'essai de plusieurs s6riations, qu'il est fait appel pour
6valuer la validit6 des r6sultats associ6s d des 6chan-
tillons de courte durde de vie associds d des contextes
du Ruband le plus ancien. La qualitd de la recherche
A leur 6gard, ainsi que l'absence de phase si ancienne
A I'ouest du Rhin offrait une garantie suppl6mentaire
de contr6le en minimisant le risque de pollution des
6chantillons par du mat6riel plus ancien intrusif....

La Hesbaye a fait I'objet de s6ries de dates conven-
tionnelles, dont un grand nombre sur charbon de bois,
qui correspondent aux r6sultats classiques pour le
Ruban6 au sens large : dispersion des dates, en rap-
port avec le mat6riau dat6, et impr6cision des contex-
tes dat6s. lls demandent d 6tre critiquds cas par cas,
si pas mis de c6t6 en bloc, car leur manque de pr6ci-
sion emp6che toute analyse fine.

Darion, comme les autres sites du haut Geer fouill6es
par Daniel Cahen et son 6quipe, avait d6iA tait l'obiet
de plusieurs s6ries de dates conventionnelles avant la
conception du pr6sent projet. Toutes n'avaient pas 6t6
publi6es avant la parution du r6pertoire de dates du
laboratoire de Louvain (Gilot, 1997). Leur analyse ne
donnait pas de r6sultats satisfaisants, ce qui a forc6 la
r6vision de la probl6matique et de la m6thodologie dont
les premiers r6sultats font I'objet du pr6sent 6crit.
Comme c'est malheureusement coutumier dans les
recherches sur le Danubien de nos r6gions, les 6chan-
tillons consistaient quasi exclusivement en charbons
de bois, les plus gros 6tant s6lectionn6s en premier,
car ils offrent les meilleures garanties de consistance
et d'int6grit6 quand on cherche i d6passer un poids

Donfions ndiocarbones et Rufunl. Pur un morbge de roison

minimum de 10 g de carbone pour une datation dans
un compteur conventionnel. Quant d la d6termination
sp6cifique des 6chantillons soumis i analyse, elle 6tait
jug6e superflue par certains op6rateurs qui consid6-
raient que la confirmation de I'utilisation du bois de
ch6ne dans les constructions ruban6es n'apporterait
rien A la recherche sur leurs comp6tences techniques
(A. Hauzeur, comm. pers.). Toujours est-il qu'il con-
vient d'6carter d'embl6e les 6chantillons correspondant
A des trous de poteau et susceptibles de correspondre
ir du bois d'@uvre. Les autres charbons de bois ont
donn6 des dates plus ou moins proches de ce qu'on
attendrait actuellement pour la fin du Ruban6. Ecarter
sur cette seule base ceux qui sont susceptibles d'6tre
affect6s d'un etfet de bois vieux d6force I'argumenta-
tion en axant le choix sur le r6sultat recherch6, et force
d 6carter au moins provisoirement tous les r6sultats
conventionnels sur charbons de bois non d6termin6s
et non sdlectionn6s en fonction de I'esp6rance de vie
de leur essence ou de leur position dans I'arbre.

Les 6chantillons soumis d datation par accdl6rateur ont
6t6 choisis parmi des assemblages de macrorestes bo-
taniques. La s6riation c6ramique du corpus de Darion,
selon la chronologie de P. J. R. Modderman (1970;
1985), met en 6vidence I'homog6n6it6 des vestiges
exhum6s A Darion. Le mat6riel cdramique pour l'en-
semble des fosses pointe la phase lld, ou la fin du llc.
Le village de Darion-Co/la, dans son enceinte, ne mon-
tre, en effet, pas de vestiges ant6rieurs au llc.

Les r6sultats pour les contextes llc, llc-d et lld de Darion
semblent se suivre de trds pres, ce qui renforce I'image
d'une occupation courte et tardive. Les d6calages en-
tre 6200 et 6100 peuvent 6tre expliqu6s par le plateau
ou, dans le cas de silos i grains, par I'ant6riorit6 des
rejets carbonis6s lors d'une utilisation premidre de la
structure d'ensilage et son colmatage final.

Lordonnancement des r6sultats pour les sites du haut
Geer, pr6sent6s dans I'ordre de leur attribution c6rami-
que, plus ou moins pr6cise, montre une progression
(fig. 6.1-1a et 6.1-15). Les dates qui correspondent
aux contextes llb-c ou llc 6mergent du plateau, duquel
celles pour les contextes lld sont ind6pendantes. Si on
cherche A d6terminer dans quelle mesure I'organisa-
tion en s6quence de dates que I'on pr6sume se suivre
est valide, on obtient des taux de concordance satisfai-
sant. Mdme pour la combinaison de deux r6sultats dif-
f6rents, un par acc6ldrateur et un conventionnel, pour

Iobl.5.l-3 (ci-contre et page suivante) lnventaire par structure
des motifs ddcoratifs de la cdramique fine de Wange - Neer-
hespenvefd, d'aprds le systdme de P. J. R. Modderman (1970;
1985). En nombre d'occurrences. Nombre de d6cors utiles
affeslds : nda; nombre de d6cors pris en compte : ndp; d6cors
pris en compte : dp. Ddcomptes d'aprds Lodewijckx, 1988.
Dessin: A.-M. Wiftek.
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fig.5.l-14 S6lection de datations radiocarbones pour le Ruband
de Hesbaye.
Rdalis6 it I'aide du programme OxCal3 (Bronk Ramsey, 1994'
1995; 1998), en n'utilisant que les donnAes dendrochronolo-
giques utilisdes pour construire la courbe de calibration Aditde
par M. Stuiveret al., 1998. Sur tond gris, les projections ant6-
rieures it la fin du plateau.

un mCme 6chanti l lon. Les meil leurs r6sultats pour le
Ruban6 du haut Geer et de Hesbaye permettent de
placer sommairement la phase l lb A la f in du plateau,
soit approximativement pendant 1s l dre moiti6 du 51e
sidcle cal ibr6; la phase l lc suivrait pour se d6ployer
pendant la 2oe moit i6 du 51e siAcle, et le l ld perdure-
rait pendanl ;s lere moiti6 du 50e sidcle avant notre
dre.

Dans le cas d'Oleye, c'est visiblement la seconde
phase d'occupation du village qui est concern6e par
les trois r6sultats par acc6l6rateur. L'absence de grai-
nes carbonis6es retrouv6es en masse pour la pre-
mi0re phase conlirmerait le ddveloppement tardif de
certaines pratiques mettant les graines en contact
avec le feu.

6.1.3.4 - Le Ruhsni du Hoinoul

Les r6sultats conventionnel pour le Ruban6 du Hai-
naut tournent d la caricature. lls proviennent de deux

15.l -431 s6s

laboratoires seulement, Hannovre et Gif-sur-Yvette,
et sont tous anciens. lls sont symptomatiques du fait
que I 'engouement pour l '6tude du N6olithique ancien
de cette r6gion date et est I'apanage d'une poign6e
de chercheurs.

Trois 6chanti l lons pour le Ruban6 r6cent du Hainaut
ont 6t6 soumis pour datation par acc6l6rateur d Ox-
ford, qui ont produit quatre r6sultats suite au d6dou-
blement accidentel d'un 6chantillon. Les r6sultats pa-
raissent "hauts"; I'aspiration par le plateau peut y
6tre pour quelque chose; on pourrait y voir 6gale-
ment un manque de repr6sentativit6 de nos quatre
6chanti l lons. l l  faut aussi remarquer que la c6rami-
que d6cor6e au peigne du Hainaut parait rarement
aussi f inale que dans le haut Geer. l l  faudrait re-
chercher la pr6sence dans le mat6riel du Hainaut
d'6l6ments aussi f inaux qu'd Darion, qui auraient
6chapp6 aux rapports publi6s. Peut-on synchroni-
ser I'occupation ruban6e du Hainaut, tant du point
de vue c6ramique que du point de vue C14, avec un
Modderman llb ou c ? On souhaiterait d'autres 16-
sultats pour le Hainaut, mais, malheureusement, les
fouil les les plus r6centes, sur le trac6 du TGV, ne
promettent pas qu'on puisse r6aliser des dates par
manque de mat6riel cons6quent d dater. ll faudra
attendre un renouvellement de la recherche dans
cette r6gion. Quoi qu'il en soit, la colonisation de ce
territoire n'6tant pas sp6cialement finale, une aspira-
tion par le plateau est toujours i craindre, ce qui laisse
peu d'espoir.

5.1.3.5 - Le Ruhon| de lo lloselle

Les r6sultats pour le Ruban6 de la Moselle sont
pr6sent6s ic i  A t i t re  pr6 l iminai re ( f ig .  6 .1-16) .  l ls
feront I 'objet d'une r6flexion approfondie et d'une
publ icat ion p lus pr6c ise sous la  houlet te  d 'Anne
Hauzeur, dans le cadre de la mise au point que
constituera sa thdse. Notons que I 'ensemble des
dates parait d6cal6 vers le pass6. M6mes les analy-
ses pou r Mai rainvi l le-sur-Madon, pourtant pr6sent6
comme une site 6volu6 voyagent au travers du
plateau,  a lors  que les arch6ologues par lent  de
Ruban6 r6cent. Les donn6es radiom6triques situe-
ra ient  p lu t6t  ce s i te  i  l '6quiva lent  de ce qui  en
Moyenne  Be lg i que  cons t i t ue ra i t  l e  d6bu t  du
Ruban6 rdcent, vers 5200 BC. La posit ion 96o-
graphique et styl ist ique clef de ce site incite d 16-
p6ter les analyses, car la contirmation de cette im-
pression aurait une incidence certaine sur l ' inter-
pr6tat ion de I ' in t roduct ion de ces par t icu lar i t6s
dans le  monde ruban6,  et  sur  l '6poque A laquel le
i l faudrait placer les contacts entre Alsace et Cham-
pagne,  v ia  la  p la ine de la  haute Mosel le .  En 96-
n6ral, la pr6cocit6 des dates pour la Moselle nous
interpelle sur le r6le jou6 par cette val l6e comme
voie de p6n6tration en Bassin parisien.
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6.1.3.6 - Et en Bossin poriien...

Les quelques dates par acc6l6rateur obtenues pour le
Bassin parisien, soit pour le Ruban6 R6cent du Bassin
Parisien, soit pour le Groupe de Villeneuve-Saint-Ger-
main, sont encourageantes mais ne constituent que les
pr6mices d'une approche d poursuivre (f ig.6.1-17,6.1-
18  e t  6 .1 -19 ) .

Les deux r6sultats pour le Villeneuve-Saint-Germain que
le programme a apport6s correspondent au 50e sidcle
calibr6, ce qui s'accorde avec les meilleures estima-
tions pour le Groupe de Blicquy. Les cinq nouvelles

6000CalBC 5500CalBC 500ocalBC 4500CalBC

55008C 50008C

Calendar date

Ftg.6.l-15 Test de la validitd de la mise en s6quence de dates
pour Darion0olia.
Rdalisd it I'aide du programme OxCalS (Bronk Bamsey, 1994;
1995; 1998), en n'utilisant que les donn6es dendrochronolo'
giques de la courbe de calibration 6ditde par M. Stuiveretal.,
1998. Sur fond gris, les projections antdrieures d la fin du
plateau.
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dates pour le Ruban6 R6cent du Bassin Parisien par
contre couvrent la fin du plateau jusqu'au 51e sidcle
avant notre dre inclus. L6tape ancienne se place t6t,
en plein plateau, comme d'ailleurs le d6but du Ruban6
moyen rh6no-mosan. Les dates pour les 6tapes sui-
vanles montrent une progression paralldle au Ruban6
final de Hesbaye, avec des r6sultats aussijeunes.

Malheureusement, ce n'est pas avec 7 nouvelles don-
n6es, qui ne sont pas repr6sentatives de toute une 6vo-
lution qu'on r66crira la chronologie radiom6trique de
ces deux groupes culturels. Sont apparues dans la lit-
t6ratures d'autres donn6es r6centes, mais dont les con-
textes ne sont pas encore connus, si bien que leur 6ta-
lement jusqu'au milieu du 5e mill6naire avant notre dre
demande de diff6rer l'6nonc6 de fourchettes chronolo-
giques, sur la seule base de ces dates. Le renouveau
attendra jusque demain...

Remarquons cependant, que les donn6es pour le Bas-
sin Parisien ne montrent pas de d6calage ou de suc-
cession entre Ruban6 R6cent du Bassin Parisien et
Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain, alors
que le Ruban6 de Belgique se d6marque du Groupe
de Blicquy, m6me si la fin de I'un t6lescope I'apparition
de I'autre en Moyenne Belgique. Les quelques dates
sur 6chantillons A dur6e de vie courte d6jA disponibles
autorisent d consid6rer un d6veloppement en paralldle
des deux entit6s, au moins dans les aires s6par6es du
Bassin parisien.

Reste donc A accro i t re  le  nombre de donn6es
radiom6triques nouveau style, par exemple en planifiant
la datation d'une s6rie d'6chantillons osseux. Cette voie
avait 6t6laiss6e de c6t6 en raison de la difiicult6 d'6limi-
ner les pollutions sur ce type de mat6riau et de I'impor-
tance d'une conservation du contenu organique, trds
difficile i atteindre dans le cas des contextes ouverts aux-
quels les sites du N6olithique ancien nous a habitu6.

5.L3.7 - Dotstions Cl4 pour le Blkquien de Hesboye

La pauvret6 en macrorestes botaniques carbonis6s du
Secteur blicquien de Darion a conduit i la r6alisation
des datations radiom6triques surcharbon de bois. Trois
premidres dates conventionnelles ont 6t6 calcul6es par
le Laboratoire du carbone 14 de Louvain-la-Neuve peu
de temps aprds la fouille (voir ce volume, chap. 5.1;
Jadin, 1997; Gilot, 1997 : 45). Un soin particulier a pr6-
sid6 A la r6colte sur le terrain des matdriaux carbon6s,

lshl.6.l-4 (ci-contre) lnventaire par structure des motifs ddco-
ratifs de la c6ramique fine d'Overhespen - Sint-Annaveld,
d'aprCs le systCme de P. J. R. Modderman (1970; 1985). En
nombre d'occurrences. Nombre de ddcors utiles attestds:
nda; nombre de ddcors pris en compte : ndp; ddcors pris en
compte : dp. D6comptes d'aprds Lodewijckx, 1988. Dessin :
A.-M. Wittek.
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fr1.6.1-16 S6lection de datations radiocarbones pour le Ruban€
de la Moselle. Rdalis6 it I'aide du programme Ox)alS (Bronk
Ramsey, 1994; 1995; 1998), en n'utilisant que les donnAes
dendrochronologiques de la courbe de calibration Aditde par
M. Stuiver et al., 1998. Sur fond gris, les projections ant6-
rieures d la fin du plateau.

ainsi que lors de la s6lection des 6chantillons prove-
nant de trois structures detritiques diff6rentes. Surtrois
r6sultats, deux sont sensiblement identiques et un plus
ancien de 210 ann6es radiocarbones. Ce r6sultat cor-
respond A un 6chantillon trop pauvre et dilu6 par du
carbone inactif, proc6d6 qui a pour effet d'accroitre
l'6cart-type. Statistiquement, ce r6sultat peut corres-
ponde d une r6alit6 proche des deux autres, et non I'in-
verse. 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 I'occupation du Secteur blicquien a6t6
de courte dur6e par rapport au radiocarbone autorise
la combinaison des deux r6sultats, ce qui donne 6100 *
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.

Le probldme du bois vieux n'a pas 6t6 suffisamment
pris en compte lors de la pr6paration de ces trois 6chan-
tillons qui n'ont pas 6td 6tudi6s anthracologiquement
avant datation. La ddtermination anthracologique des
charbons de bois, qui n'avaient pas 6t6 d6truits A I'is-
sue de ces trois analyses radiom6triques et qui pro-
viennent des m6mes contextes, r6vdle des m6langes
variables d'essences avec une pr6dominances des ar-
bustes. Un nouvel 6chantillon de charbons de bois,
choisi sp6cifiquement parmi les fragments de Malac6es,
dont la dur6e de vie serait inf6rieure au sidcle, a 6t6
soumis pour datation radiocarbone par acc6l6rateur au
Laboratoire d'Oxford. Le rdsultat, OxA-6958 : 6045 +
65 BR tombe l6gdrement plus tard que les dates con-

Donlions rodiocorhones et Ruhon6. Pwr un rnorbge de mlson

ventionnelles obtenues, de par la s6lection d'essences
de bois d courte dur6e de vie. Le d6calage par rapport
A I'occupation peut quand m€me encore €tre de quel-
ques d6cennies en rapport avec I'Age propre de l'6chan-
tillon. La calibration de cette date indique un Age com-
pris entre 5040 et 4840 ans avant notre dre, si on se
limite d I'intervalle de confiance d'un sigma et sion fait
abstraction de faibles perturbations dans la courbe de
calibration, li6es au plateau ant6rieur a 6100 BP.

Paralldlement, huit 6chantillons pr6lev6s en contexte
blicquien d Vaux-et-Borset ont 6t6 dat6s convention-
nellement par le m6me laboratoire (Gilot, 1997 : 54; fig.
6.1-20). Comme pour Darion - Secteurblicquien ils'agit
dans 6 cas de charbons de bois, qui n'ont pas 6t6 d6-
termin6s pr6alablement i I'analyse radiom6trique. Un
6chantillon, Lv-1910, consistait en fragments de co-
quilles de noisettes carbonis6es et le dernier, Lv-'|911 ,
en un mdlange du m€me type de mat6riau et de char-
bons de bois. Pour trois structures, VBT 89001, VBT
90002 et VBT 90016, deux 6chantillons ont 6t6 soumis
par entit6. Les r6sultats sont malheureusement com-
pris dans une fourchette trds large, entre 6430 et

tig.6.l-17 SAlection de datations radiocabones pour le Ruband
Rdcent du Bassin Paisien. RAalisd d l'aide du programme
OxCal 3 (Bronk Ramsey, 1994; 1995; 1998), en n'utilisant que
les don n6es dendroch ronolog iques uti lisdes pou r construi re
la courbe de calibration 6ditCe par M. Stuiver et al., 1 998. Sur
fond gris, Ies projections antdrieures it la fin du plateau.

h&r$ Dffi oty - su6 er ar. 1998 - Fkhlbd {(3); orcat v3.3 8d b$y (19s} db n1 d:12 pd 6ctuI
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tig.6.l-18 S6lection de datations radiocarbones pour Ie Groupe
de Villeneuve-Saint-Germain. R6alis6 A l'aide du programme
OxCal 3 (Bronk Ramsey, 1994; 1995; 1998), en n'utilisant que
les donn6es dendrochronologiques de Ia courbe de calibration
6ditde par M. Stuiver el al., 1998. Sur fond gris, les projec-
tions ant6rieures d la fin du plateau.

6040 BP. MOme en arguant de I'importance de I'occu-
pation blicquienne de Vaux-et-Borset, il est difficile
d'imaginer une occupation aussi longue. L'analyse du
corpus cdramique important montre une grande coh6-
rence stylistique qui suggdre que I'occupation n'a pas
dur6 plus d'une phase c6ramique (Hauzeur et Cons-
tantin, 1993 : 194-195). En raison d'un plateau dans la
courbe de calibration, les donn6es radiocarbones com-
prises entre approximativement 6125 et 6225 BP sont
difficiles d interpr6ter A moins d'influencer leur interpr6-
tation A I'aide d'indications ext6rieures. Les 6carts en-
tre dates pour une m6me structure sont inf6rieurs d un
sigma pour la fosse 89001 , i deux sigmas pour 90016,
et plus de deux sigmas pour 90002. De plus, les re-
montages entre tessons des fosses VBT 90002 et VBT
90003 r6v6leraient une habitation 6rod6e situ6e entre
elles (Hauzeur et Constantin, 1993: 192-193). Ces
deux fosses ressortiraient de la m6me unit6 d'habita-
tion malgr6 un intervalle de 310 ann6es radiocarbones
entre les dates extrOmes de I'ensemble. La grandeur
du sigma de I'analyse Lv-1884 suggdre un probldme
de taille de l'6chantillon d I'issue du pr6traitement et sa
dilution avec du carbone inerte. Elle rend le r6sultat

t6.l -4ll s59

inutilisable pour notre propos. L6chantillon Lv-1912
6tait d6lib6r6ment constitu6 de gros fragments de char-
bons de bois, si bien que I'hypothdse du vieillissement
du r6sultat par rapport d I'occupation r6elle par la data-
tion de bois mort peut 6tre retenue dans ce cas, et pro-
bablement aussi pour I'autre 6chantillon de la m6me
structure. ll serait int6ressant de pouvoir estimer la
composition des assemblages anthracologiques sou-
mis par la d6termination des 6chantillons encore dis-
ponibles pour les m6mes contextes. Par comparaison
avec Darion, et dans la mesure des donn6es disponi-
bles, on pourrait sugg6rer que les r6sultats les plus 16-
cents, Lv-1881 et Lv-1883, correspondent i des rejets
de petits foyers allum6s avec du petit bois glan6.

Dans un deuxidme temps,  t ro is  6chant i l lons de
macrorestes carpologiques carbonis6s ont 6t6 soumis
par Anne Hauzeur (comm. pers.) pour datation directe
par acc6l6rateur A I'Oxford University Radiocarbon
Accelerator Unit (Hauzeur et al. in Hedges et al., d pa-
raitre). Deux 6chantillons de coquilles carbonis6es de
noisettes proviennent de contextes blicquiens, soit la
fosse isol6e VBT 89001, d6jd dat6e conventionnelle-
ment et une fosse de construction, VBT 89102 (Hauzeur

Ftg. 5.1-19 Datations radiocarbones par accdl6rateur d'6chan-
tillons it durde de vie courle pour le Ruban€ Rdcent du Bassin
Parisien, Ie Groupe de Villeneuve-Saint-Germain et le Groupe
de Blicquy. Rdalisd d l'aide du programme OxCal 3 (Bronk
Ramsey, 1994; 1995; 1998), en n'utilisant que les donn6es
dendrochronologiques de la courbe de calibration Aditde par
M. Stuiveretal., 1998. Surfond gris, Ies projections antdrieu-
res A la fin du plateau.

l n rca lgSD€ndoon ly -Sru lvd . r . l . lS6-Rd@tun40(3) ;  OxC. lv33BrokR.m. .y (1999) icubr :4 .d :12probu lp ld rcn l
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et Constantin, 1993 : 192-193). Le troisidme 6chan-
tillon, constitu6 de grains d'amidonnier, a 6t6 r6colt6
dans un silo ruban6 faisant partie d'un ensemble re-
coup6 par I'enceinte. ll correspondrait A une phase
d'occupation du site ant6rieure A l'6rection de I'en-
ceinte et attribuable au Ruban6 r6cent. Le r6sultat
de 6'195 t 50 BP est plausible et A interpr6ter en te-
nant compte du plateau de la courbe de calibration
ant6rieur a 6100 BP. Sa calibration place 86 % des
possibilit6s, d un intervalle de confiance d'un sigma,
entre 5180 et 5060 avant notre dre. Si nous consi-
d6rons I'attribution au Ruban6 r6cent et les probld-
mes de taux de C14 dans I 'atmosphdre avant 5100
cal BC, il faut situer au plus tard cette occupation
avant ou vers 5060 cal BC.

Le r6sultat par acc6l6rateur pour la fosse isolde VBT
89001 donne 6040 r 45 BP (Oxa-6904) et corres-
pond strictement i celuiobtenu par la m6me m6thode
et en contexte c6ramique semblable pour Darion. Par
contre, le rdsultat de 6200 t 55 BP (OxA-6905) pour
la fosse de construction VBT 89102 pose un pro-

Donlons rodiocorbones et Rufunl. Pwr un morbge de mison

bldme d'interpr6tation. Plusieurs solutions s'offrent
A nous : l'Age r6el est contemporain ou l6gdrement
d6cal6 par rapport i celui de la fosse ruban6e dat6e
du m6me site; I'Age rdel correspond A une phase an-
cienne de I'occupation blicquienne et se situe entre
cette date ruban6e et le r6sultat jeune pour le
Blicquien; les deux dates par acc6l6rateur pour le
Blicquien de Vaux-et-Borset sont bonnes, mais elles
sont normalement d6cal6es par rapport d I'Age r6el
de l'6chantillon. D'un point de vue statistique, si nous
comparons la calibration des deux r6sultats et sur-
tout si nous faisons abstraction de ce qui est ant6-
rieur i 5100 cal BC, les deux dates se chevauchent
A deux sigmas, entre 5070 et 4990 cal BC. On peut
donc raisonnablement situer I'Age r6el de ces deux
r6sultats vers 5020 et 4990 cal BC, lir oU la calibration
A deux sigmas de la date ancienne et celle A 1 sigma
de la date r6cente se chevauchent. Consid6rer le
contraire, le chevauchement de la cal ibration d 1
sigma de la date la plus ancienne avec celui d deux
sigmas de la date la plus rdcente rapproche sensi-
blement dans le temps les occupations ruban6es et
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Fig.6.l-20 Localisation des datations radiocarbones conventionnelles et par accdlArateur sur des extraits des plans de fouille de
l'Atablissement blicquien de Vaux-et-Borset.
VBT : Vaux-et-Borset, tieu-dit La Tombe ou Gibour,' VCL : Vaux-et-Borset, Champ Lemoine ou A la Croix Marie-Jeanne.
Plan d'aprds Hauzeur et Constantin, 1993 : fig. 17, oi les remontages c6ramiques et la position des maisons 6rod6es sont
indiquAs. En gris6, /es fosses d'oi proviennent les Achantillons qui ont 6td datds.
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blicquiennes de Vaux-et-Borset, al longe la dur6e de
la phase 2 du bl icquien reconnue sur ce site et affai-
bl i  la simil i tude chronologique pergue avec le Sec-
teur blicquien de Darion.

En conclusion, i l  faut remarquer la plus grande coh6-
rence des dates par acc6l6rateur sur des 6chantillons
i courte dur6e de vie propre. Les comptages con-
ventionnels ne sont pas mauvais en soi, mais la pr6-
paration des 6chanti l lons pdche par une absence de
rigueur qui rend diff ici le I 'examen crit ique des r6sul-
tats. Le petit  nombre de dates conventionnelles qui
concorde avec I 'ensemble des donn6es nouvelles est
lA pour I 'attester.

Nous disposons donc de trois dates par acc6l6rateur
et de 4 conventionnelles qui attestent de la pr6sence
du Groupe de Blicquy en Hesbaye d la charnidre entre
le 6e et le 5e mil l6naire. Pour les deux sites, on peut
ra i sonnab lemen t  avance r  que  l es  occupa t ions
ruban6es des proches villages fossoy6s n'ont pas pris
f in plus d'un sidcle avant. l l  n'est pas interdit au vu
de la date r6cente d'Engis de penser que les Ruban6s
n'en ont pas pour autant arr6t6 leur fr6quentation de
la Hesbaye. l l  faudrait cependant pouvoir mult ipl ier
les donn6es radiom6triques pour rep6rer les r6sul-

-491 5/r

tats qui s'6cartent de manidre statistiquement nor-
male de leur dge r6el.

Un rappel des dates pour le Blicquien du Hainaut s' im-
pose. Le site 6ponyme, dans un accds de confiance,
s'est vu dot6 de onze datations conventionnelles, qui
s'6talent sur trois mil l6naires et demi, ce qui est un
record pour une seule unit6 d'habitat ion (Cahen et
van Berg, 1979; f ig. 6. ' l -21). On fait bien sOr abs-
traction de la date sub-conlemporaine dont le seul
but 6tait de contr6ler une lenti l le charbonneuse hors
fosse. Le r6sultat pour des charbons de bois de
ch6ne r6colt6s dans un trou de poteau de t ierce, Hv-
9272 :8445 *.570, est A 6carter d plusieurs t i tres : le
charbon de bois ant6rieur errant, le possible effet de
bois vieux, I 'ampleur de son 6cart-type et cel le de
son 6loignement par rapport A ce qu'on attendrait. . .
Subs i s te  des  16su l ta t s ,  pa r  pa i res  assoc i6es
chacunes d un contexte pr6cis, qui manifestent des
d6calages importants au sein des paires. Ces r6sul-
tats n'ont jamais 6t6 publi6s par le laboratoire d'ana-
lyse, ce qui correspond A sa pratique. Interrog6 16-
cemment, le Laboratoire d'Hanovre n'a not6 dans ses
archives aucun traitement sp6cial, aucune part icula-
ri t6, ni aucune 6ventuelle anomalie entachant les
6chanti l lons de Blicquy. Pourtant, les datations ef-

REfdrence

Lv-1 882

Lv-19'10

Lv-1 883

Lv-1 909

Lv-1 881

Lv-1 884

Lv-1 91 1

Lv-1 91 2

Age BP

6390 t 85

6430 t 65

6130  r  100

6350 t 80

6040 t 65

6320 t 230

6240 t 80

Structure

VBT 89001, 20 a 50 cm sous le d6capage - fosse isol6e

VBT 89001, 30-40 cm sous le d6capage - fosse isol6e

VBT 90002, 10-60 cm sous le d6capage - fosse de construction;
remontages avec 90003

VBT 90002, 60-80 cm sous le d6capage - fosse de construction;
remonlages avec 90003

VBT 90003,40-130 cm sous le d6capage - fosse de construction;
remontages avec 90002

VCL 90006, 60-100 cm sous le d6capage - fosse de construction

VBT 90016, 70-120 cm sous le d6capage - fosse isol6e

Matdriau

charbon de bois

coquilles de noisettes

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

charbon de bois

coquilles de noisettes
et charbon de bois

gros fragments de
charbon de bois

gros fragments de
coquilles de noisettes

petits fragments de
coquilles de noisettes

10 grains de Triticum
dicoccon

6340 t 90 VBT 90016, 70-120 sous le d6capage - fosse isol6e

OxA-6904 6040 t 45 VBT 89001, 20-50 cm sous le d6capage - fosse isol6e

OxA-6905 6200 t 55 VBT 89102, carrd B,4,25-30 cm sous le d6capage - fosse de construction

OxA-6906 6195 t 50 VBT 89106 profil lX, 60 sous l'humus - silo ruban6 ant6rieur au foss6

tubl.5.l-5 Rdsultats radiometriques conventionnels et par accdl6rateur obtenus pour le blicquien et le Ruban1 de Vaux-et-
Borset - Gibour, lieu-dit La Tombe (VBT) et La Chapelle Marie-Jeanne,lieu-dit Champ Lemoine (VCL).
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fectu6es peu aprds pour le site d'Omal - Rue Stiernet,
pr6sentent les m€mes caract6ristiques. D'aprds les
rapports d'analyse du Laboratoire pour Omal, laconi-
ques, il semble que chaque 6chantillon de charbons de
bois ait 6t6 divis6 et que chaque part ait 6t6 pr6par6e
diff6remment, dans le but, je suppose, d'am6liorer I'ap-
proche de tels 6chantillons par la datation de fractions
diff6rentes. Sion suppose la m6me approche en labo-
ratoire des 6chantillons de Blicquy, une date corres-
pondrait d une pr6paration classique, I'autre A un comp-
tage sur les acides humiques seulement... Reste que
m6me en 6liminant un r6sultat sur deux, les dates Hv
pour Blicquy sont peu convainquantes. Un certain ca-
ractdre exp6rimental dans le traitement des 6chantillons
est A mettre en cause. Les r6sultats permettaient A
l'6poque de placer le Groupe de Blicquy naissant dans
le N6olithique ancien, mais il ne faut attendre de cette
s6rie de dates aucune autre pr6cision.

ll est ir regretter que les dates pour le site 6ponyme de

funfions rodiocorbones et Rub0n6. Pwr un morioge de roison

Blicquy, suspectes mais conserv6es tout au long des
discussions, soient A la base des d6bats interminables
qui ont occult6, pendant deux d6cennies au moins, la
cr6dibilit6 du radiocarbone pour la solution de ques-
tions touchant au N6olithique ancien du Nord-Ouest.
La d6termination r6cente des essences des charbons
de bois encore disponibles pour ce site conduira A la
r6alisation de nouvelles dates sur des bases plus soli-
des, qui devraient permettre d'expier la faute et de re-
noncer d cet h6ritage malheureux du pass6.

Le site d'lrchonwzelz - Trau al Cauche, quant i lui, a
fourni trois 6chantillons dat6s conventionnellement d
Louvain. Si I'on suit la chronologie du Blicquien propo-
s6e par Claude Constantin (1985), I'abondance de d6-
cor au peigne et la pr6sence repr6sentative des motifs
en arr6te de poisson placerait globalement le site en
phase l. Un exemple de d6cor en V non pas r6alis6 au
doigt ni en relief, mais par impression de bouterolles,
permettrait de pr6ciser la fin de l'6tape I voire le d6but
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tig.6.l-21 Blicquy - Couture de la Chaussde : les datations radiocarbones du laboratoire d'Hanovre repoft6es sur le plan de
fouille.
Plan de fouille d'aprds Cahen et van Berg, 1979; annotd d'aprds les notes conserv6es A l'lnstitut royal des Sciences naturelles
de Belgique. En gris6, les limites des fouilles de 1973, 1978 et 1979. Encadrant le site, les coordonn6es du carroyage
g6n6ral qui permet de localiser les informations.
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de l'6tape 11... mais il faut noter dans ce corpus I'ab'
sence de boutons. (1. Deramaix, comm. pers.). Les deux
dates anciennes seraient donc d privil6gier, la troisidme
restant dans un intervalle de deux sigmas, soit une sur
trois. ll ne faut pas oublier un possible effet de bois
vieux et la proximit6 du plateau. Malgr6 les r6serves
d'usage, ces trois dates ne contredisent pas les don-
n6es radiomdtriques pour le Blicquien de Hesbaye...

En d6f in i t ive,  les donndes radiomdtr iques pour  le
Groupe de Blicquy sortent renforcdes d'une analyse
critique, en ce que la s6rie catastrophique du site 6po-
nyme est mise de c6t6, au moins le temps d'obtenir de
nouveaux 6l6ments A son sujet, et dans la mesure oit
un ensemble d'autres r6sultats se r6vdlent assez co-
h6rents. Les dates pour le Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain, beaucoup plus lAches, ne contredisent pas
celles pour le Groupe de Blicquy.

6.1.3.8 - Probldnes rencontrds

Quelques probldmes ont 6t6 rencontrds par les nou-
velles dates. Par quatre fois, il y a eu double datation
d'un mdme dchantillon. Les graines d'une fosse de
Darion avaient fait I'objet d'une analyse convention-
nef le qui avait donn6 6240 *, 100 BP (Lv-1579) alors
que d'autres graines du m6me ensemble dat6es par
accdl6rateur correspondent A 6110 t 45 BP (OxA-
6696). Toutes deux sont en plein plateau et se tou-
chent A un 6cart-type. Leur combinaison se justifie.
Dans le cas de Crisn6e - La Mai, un ensemble de grai-
nes, attribu6s de manidre vague d une phase llc-d,
avait d6jA fait I'objet d'une analyse conventionnelle (Lv-
1582:6320 * 75) et I'abondant matdriel carpologique
permettait d'envisager une autre analyse par acc6l6-
raleur cette fois. Celui-ci, OxA-6695 : 6120 t 45, est d
ce point plus jeune que les deux r6sultats sont difficile-
ment conciliables, avec un 6cart de deux sidcles. En
tout 6tat de cause, on pourrait suspecter un probldme
du c6t6 de la date conventionnelle, dont I'anciennet6
correspondrait A une installation pionnidre. On peut
aussi se demander si les deux lots de graines prove-
naient bien du m€me rejet. Le plateau est aussi un
facteur troublant, mais explique-t-il A lui seul le pro-
bldme ? Un 6chantillon pour Blicquy-Ormeignies - La
Petite Rosidre, constitu6 de grains d'engrain et
d'amidonnier conservdes dans deux flacons, a donn6
lieu A deux comptages s6par6s des deux espdces c6-
r6alidres. Les r6sultats, OxA-6780 et OxA-6687, sont
distants de 180 ans, ce qui correspond d au moins deux
6carts-types, sans qu'il soit possible de ddterminer si
cet 6cart pourrait par exemple €tre d0 au fait que ce
sont deux espdces de plantes diffdrentes qui ont 6t6
dat6es. On peut juste ajouter que le r6sultat le plus
ancien peut avoir 6t6 aspird par le plateau... A Vaux-
et-Borset, la m6me couche a livr6 des coquilles de
noisette dat6es conventionnellement de 6430 t 65 (Lv-
1910) et par accdl6rateur de 6040 t 45 (OxA-6904)...
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La datation d'un 6chantillon de ch6nopode de Darion
r6sulte d'une mauvaise appr6ciation de l'6chantillon.
Le caractdre carbonisd des ch6nopodes est difficile A
mettre en dvidence. Le rdsultat radiocarbone force d
considdrer que la partie sup6rieure de la coupe cor-
respond d une perturbation, probablement d'ordre bio-
logique. Les perturbations verticales correspondant d
des galeries doivent prendre le pas lors de I'interpr6ta-
tion de cette poche. La cache oubli6e d'un animalfouis-
seur des Temps modernes...

En outre, deux 6chantillons osseux de Moyenne Belgi-
que ont 6t6 soumis sans succds. L'acidit6 des lcess a
eu le dessus, car m6me quand I 'apparence d'un os,
part iel lement prot6g6 par une cuisson ou l '6mail den-
taire, a 6t6 conserv6e, le col lagdne a disparu.

6.1.3.9 - Et opris...

l ly a encore beaucoup A 6crire sur les donn6es nouvel-
les pr6sent6es ici, A commencer par une pr6sentation
critique date par date. Cette s6rie d'une quarantaine
analyses ne saurait en rester lA. L'am6lioration du ca-
dre chronologique de la f in du Danubien en Europe du
Nord-Ouest demandera de confirmer les tendances
apergues lors de ce premier galop d'essai. Si ce tra-
vail est poursuivi avec un souci critique, I'enjeu en vaut
la chandelle.

Les chronologies basdes sur le charbon de bois sont
g6n6ralement trop viei l les et donnent une image dif-
fuse avec de larges recouvrements de phases succes-
sives. L'acc6l6rateur offre la possibilit6 de dater des
bois pr6alablement s6lectionn6s pour leur faible Age
intrinsdque, des graines ou des branchettes, des r6si-
dus de cuisson sur des tessons, et donc de raffiner les
donn6es ant6rieures.

Le radiocarbone pr6sente A l'examen une s6rie de ver-
tus rdcemment list6es (Waterbolk, 1983) et plusieurs
sujets d'optimisme se d69agent quant A l 'ut i l i t6 du
radiocarbone A court ou A long terme. (Whittle, 1988 :
12). Le radiocarbone constitue un moyen de datation
ind6pendant de datation relative de sites, groupes cul-
turels ou autres ph6nomdnes, et m6me de datation ab-
solue de ceux-ci A mesure des progrds de la calibration.
l l  va cependant  de so i  que seule une approche
multidisciplinaire de ses r6su ltats permet d'int6g rer tou-
tes les donndes A caractdre chronologique issues de
la recherche arch6ologique et donc d'atteindre A un
minimum de cohOrence.
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20 OxA-6650 6245 * 55 Galean-Urmondef,aan, sito GU

82003. -45 cm

hflrbulion tulurelh

Ruban6 r6cent (Modderman lld) 12 graines €t 7 fragments de C.
Triticum dice@n

llilun*ptim

(Bakels, 1983;
Bakels et
Rousselle, 1985)

Pelite Geltc

19 OxA-6419 6205 a 55 Overhespen - Srnt-Annaveld,
osA83002, AHD, -8&85 cm

Ruban6 r6cent (Modderman lld) 10 petits fragmenls de c6r6ale
ind6termin6e, orge ou bl6

C. C. Bakels
(Bakels, 1992)

-24,7 %

'18 OxA-6648 6100 * 50 Wan ge-Neorlrespenvald, WN 83568 Ruban6 r6cent (Modd€rman lld) 7 tragments d€ c6r6als
ind6termin6e et de frtbum,
principalem€nt dlcoccon

C. C. Bak€ls -24.3b
(Bakels, 19112)

Hesboye
OxA-6688 6205 r 45 Waremm}-Vineve, M1, fosse lat6rate Fluban6 (Moddoman llb/llc)

WV 96001, B. -9G40 cm
st E cotyl6dons J. Heim -24,2

39 OxA-6692 6215 t 45 Hollogne-Oouze 8onnle.s, foss6 HDB
89067, C4, -40-50 cm

Ruban6 moyen a r6cent
(Modd6rman llc)

I 1 fragments d€ noisetto J. Heim -23,5 x"

45 OxA-6906 6195i50 Vaux€tBors€t - G,bour, VBT 890106
prolil lX, 60 sous l'humus - silo LBK
ant6rieur au loss6

Ruban6 Dr6-€nceinte 10 grains de lrtrbum J. H6im
drboccon. altdr6s mais entiers

-23%..

37 OxA$690 
-

61 35 * 60 Oanon-Colia , Da 8501 5, A, couche
noire

Ruban6 rdcont (Modderman llc) 25 Triticum clic@@n J. H€im -21,8

38 OxA6691 61 05 i 45 Oanon-Colia, Oa 85208, A4, -6G70 Ruban6r6cont(Modd€rman l0Titicumdicoccon e,I17 J. Hsim -22,6%
llc/lfd) fagmsnts ctTtiticum sp.

12 OxA-5881 6060 t 55 Danon-Colia, Da 83043, A3, -3S40
cm

Ruban6 r6cent (Modderman >33 fragments de noisette
llc/lld)

J. Heim -25,5 X"

35 OxA-6689 6070*60 Daion-Col ia,Da81001,S,0-10cm
(proximit6 d6 I'angle NO d6 M.t ), sans
c6ramioue

Ml : Ruban6 r6c€nt 10 Triticum dicoccon
(Modderman llc-d)

J. Hsim -23,4%

l0 OxA-5879 6060i55 Danon-Colia,fosseDa85266sans
c6ramique, mais dans un align€m6nt
de structures

OxA-6696 6110 * 45 Darion-Colia,Da 83051, -15-25 cm Ruban6 r6cent (Modd€rman lld) 16 Triticum dicoccon J. Heim -23J %.

Ruban6 r6cent (Moddsrman ll[c 17 Titicum dice@n
ld)

41

42 OxA-6697 6105t40 Oarion-Colia,Oa84169.-50-70cm Ruban6 r6cent (Modderman lld) 3 P,su/n complsts,l Ttiticum J. Hoim
cticeion, 9 tragements d6
Triticum ind6lotmin6

-23,1%

1 1

OxA-6782 6205 t 60 , Da85092, D, G20 cm Ruban6 rdcont (Modderman lld) 12 fragments d6 lflticum J. Heim -23,9 %.
indOtermin6

Oxn-seao 6070J6o Darion.colra;purtsDat4ots,A,-r50.Ruban6 r6cent (Modderman lld) 1 Titicum dic6con, 26 J. Heim -23,6
fragments d€ c6r6ale
(Triticun sp. ?l

27o cm

3 OxA-5873 300t45 Oano -Colia,Da84153,d6capag6 J. H€im -28%Buban6 r6cent (Modderman lld) 567 Chenopodlum
mais bioturbation

40 OxA-6695 6120r45 Crisn'e-La Mai, 1g7g Ruban6 (Modd€rman llc-d ?) 10 Titicum dic@con

30 rragmonts da lrl,bum J. Heim

J. Heim -22,3%"
rzg,sr"9 OxA-5878 6065 * 60 Oleye-Al Zepe,Oz 87143, 81, 0-10 Ruban6 moy6n a rdcent

cm (Modderman >ld a lld ?) dicoccon
7 OxA-5876 6060t55 Oleye-AlZepe,Oz88t00,C,-40cm

e Jond
Ruban6 (Modderman lld ?) 35 Triticum dicecon J. Heim -22.7%

OxA-5877 6090 * 90 Oleye-Al Zepe, Oz 88073 A, 82, -10-
20 cm

Ruban6 r6cent (Moddorman lld) 12 Triticum dice@n J. Heim -23,4%

5871 5990 t 90 Engis, 2e Caveme, Trou Caheur ou
Grofte Schmeling, br6che a graines,
associ6a a des tessons de c6ramioue
ruban6e

? (Modderman lld) 11 Triticum dic@@n J. Heim -23 %"

Hoincul (Rubon6)

31 OxA€781 6180 + 65 Aubechies - Coron Maton,79o12. -W.
75 cm

Ruban6 r6cent (2de phase du 14 Titicum dic@cum
sit6)

C. C. Bakels -23,8%"
(Bakels et
Rousselle, 1985)

n 6180 t 55 Blicquy - La Petite Rosiarc,
82029, 1/2 est, passe 7

Ruban6 r6c6nt 25 grands tragm€nts de
noisettes (plusieurs individus)

-22,2b

30 OxA-6687 6180 t 45 Blicquy - La Petite Sosidro, BLPR
81m5, 1/2 sud. -4&50 cm

Ruban6 r6cent 10 Triticum mon@ocum C. C. Bakels
(Bak6ls, 192/;
1978; 1984 :4-5)

-22,7%

3obis OxA€780 6000 r 75 Bliquy. La Petite Aosreri, ELPR- nGine recenl I Triticum dicoccum elz
fragm6nts

C. C. Bakols
(Baksls, 19r/;
1978; 1984:4-5)

81005, 1/2 sud. -4G50 cm

Iobl- 6.1'6 (ci-dessus et page suivante) Rdsultats du programme de datation par accdl'rateur d'*chantillons A durde de vie coufte
pour la fin du Danubien de Moyenne Belgique et d'Europe du Nord-Ouest. Par rdgion et par site.
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liloselh
OxA-5875 6225 + 60 Weilerla-tour - Holzdrcisch,losse

WTH 90038, A, -1G20 cm
Ruban6 r6cent initial ? (Blouet 12 Titcum dicoccon
ot Deckor lV ?)

J. Heim .23,4%"

4 OxA-5874 6040 I 65 Wsilor-la-Tour - Holzclrcisch ,fosse
WTH 90018. 83. -40-60 cm

Ruban6 r6cent 6volu6 (Blouet
et Dscket V)

7 tragm€nts de Titicum sp.,2 J. Heim
fourches de Irrticum
dicoccon,9 bracto€s de
Triticum,2 kagmenls de
nois€tto, 1 Lens culinais, 2
Polygonum convolwlus, 4
tragments de Irornus

-22,3%

47 OxA-6956 6205 * 60 Remorschen-Scl,€ngerws, trou de
poloau, callage, RS 93625 do M3

Ruban6 r6c€nt 6volu6 (Blouet
et Oecker V)

6 Titicum sp. ,3 Triticum
monoc@um els Triticum
diceaon

J. H€im .22,2L.

48 OxA6957

2 OxA-5872

61 1 0 r 60 Remerschen-Scf,engelwfs, trou ds
poteau, callage, RS 93656 de M3

Ruban6 r6cant 6volu6 (Blouet
et Decker V)

11 Ttilicum moneocum J. Heim -22,8%"

6210 * 60 Rsm€rschen-Sch€ngerw,s, tranch6s
d€ fondation, ch€vot, BS 93940, C, 0-
fond

Ruban6 final (Blouet et Decker
vt)

6 Pisum sativum al94
fragm€nts

J. Heim -24,2%"

46 OxA-6955 6165*60 B€merschen-Schengeruis,fosseRS
93946, 82, G30 cm

Ruban6 final (Elouet et Dscker
vt)

'15 Titicum dicoccon J. Heim -23 %"

21 OxA-€651 60601 55 Maring-Noviand -VorTonguich,
MNVT 82130

Ruban6 r6cent (Schmidgsn 4b) 5 grains et 15 tragmsnts d€
Triticum mone@um

C. C. Bakels -23,8 %"
(Bakels,1993)

i OxA€694 6170 t 45 Marrainville-sur-Mado ,Chemin de Ruban6 r6csnt (pivolan0
Naviot, 198&1988, M3, foss€ 280,0-
30 cm

13 Titicum dicoccon J. Heim et C. C. -23,30 %.
Bak€ls

OxA€693 2 f 30 t 35 Thionville-La Milliaire, op6ralio
Caseme des Pompie6, tranch6€ I,
tosse 83005, dans s€cleur ruban6
d'un€ fouill€ urbain€

Age du Fer (pressenti lors de la
d6t6rmination sp6cif ique des
graines)

3 Hordeum vulgarc vat.
Vu lgare el 20 tragm€nts de
graines carbonis6es
hrobablemont de l'orge)

J. H€im et C. C.
Bak6ls

-22,30

hsh nriian (luhnl lscnl du Eosin Porbhnl

24 OxA-6642 6250 * 55 Bucy-le-Long - La Hdrmni,re,91124, RHBP anci€n
C8, pass€ 3

12 fragments d€ lfllicum
dic&cum

C. C. Bakels (llen, -24%.
Constantin,
Fanuggia &
Bakels, 1995)

23 OxA€686 6080 r 45 krry-au-Bac - Le Chemin de la
Pgcherie, BCP 82201, 05, passe 6

FHBP (d6but Aisne) 48 tragments d€ Corylus
avellana

C. C. Bakels -23,7 %"
(Bakels, 1995)

26 OxA-6644 6040t55 Mennevil le-DenldreleVii lage,MOV RRBP
n040.o-1

7 fragmonts d'Hodaum (>5)
et de P,sum (>1)

C. C. Bakels -25,1%.
(Baksls, 19r/;
1978; 1984:4-5)

28 OxA-6646 6025r55 MonnEville-DernerebViilage,MOV RRBP
Z/O40, CD, pass€ 1

7 tragm6nts do noisotte C. C. Bak€ls
(Bak€ls, 19r/;
'| 978; 1984 : 4-5)

-22,3%

27 OxA-6645 5985 r 55 Menneville - Dotndre le village, MDV RRBP
2f039. A-1

3 fragmsnts ds c6r6ale
ind6termin6e et 1 gros ds
noissns

C. C. Bakels -24.4%"
(Baksls, 192;
1978i  1984:4-5)

Eosin pori*n (Groupr de Vilhncuvehht Genroinl

25 Od-6643 6030 a 55 Bucy-le-Long - La Fosse-Tounise,
BFT 92175, 83, passe 2

VSG (d6but 6taps 3) 134 fragm€nts de c6r6a16
ind6termin6e

C, C. Bakels (llen, -24,9
Conslantin,
Faruggia &
Bakels, 1995)

2 OxA-6652 5995 r 55 VillensweSaint-Germain -Les VSG s.l. 17 tragments de Titicum cf.
dicoc-con

C. C. Bakols -23,1%
(Bak€ls,  1984:6-grun&sgreves, VSG 78162

4 OxA-6905 6200r55 Vaux-€t-Bors€t-G,bour,VBT89102, Blicquy(fin2ephas€)
can6 84, -2$30 cm sous le
d6capage; foss€ de construclion

15 pstits fragm€nts ds
coouill€s d€ noisottes

/ti} OxA-6904 6040r45 Vaux-et-Bors€l-Gibout,VBT89001,- Blicquy(fin2ephas€)
2G50 cm sous le ddcapage; losse
lsol6e

10 gros tragm€nG de
coquilles de noisettes

-27,8%"

49 OxA€958 60115t65 Darion-Soct€urblicquien,Da89037, Blicquy(fin2ephas€?)
car6 B, -BGgO st -1 10-120 cm sous
la surface

charbon d€ bois :
MeluslPitus so,

Fr. Damblon -24.5%.
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1. Au premier rang de ceux-ci, se trouvent Daniel Cahen,
qui a mis d ma disposition tout le mat6riel issu des fouilles
de ses sites et qui a appuy6 les demandes de financement
du projet, dans I'espoir de voir progresser la probldmati-
que, quitte i se voir contredit par de nouvelles donndes, et
Claude Constantin, qui a mis ses appr6hensions au pla-
card, qui m'a donn6 la clef d'accds aux 6chantillons pour
le Bassin parisien et le Hainaut, ainsi que les renseigne-
ments arch€ologiques sur leurs contextes, et qui n'a pas
h6sit6 d rechercher parmi les restes encore d sa disposi-
tion des coquilles de noisette. Tout cela sans compter son
temps et en prouvant que mCme si on reste sceptique sur
les possibilit6s d'une technique, il faut favoriser de nouvel-
les approches. Une 6gale gratitude s'adresse 6galement
d Jean Heim, pour le tri des restes de Hesbaye et de Mo-
selle, i Corrie C. Bakels, qui m'a aidd dans la s6lection
des 6chantillons qu'elle a d6termin6 et en ddp6t A Leiden,
pour l'6chantillon de Geleen et pour sa disponibilitd d 6tu-
dier de nouveaux 6chantillons lorrains, d Harwig Ldhr et
Helke Schmidgen pour I'accds aux restes de Bernkastel-
Kues, d Mike lllett pour celui aux collections carpologiques
du Ruban6 R6cent du Bassin Parisien, i Vincent Blouet
pour avoir r6cup6r6 des sddiments lorrains prometteurs, d
Anne Hauzeur pour sa collaboration lors de la s6lection
des 6chantillons pour le Luxembourg, A Freddy Damblon,
responsable a I' lnstitut des collections de Pal6obotanique,
qui m'a autorisd d 6chantillonner un bloc de brdche d'Engis
et a d6termind les charbons de bois soumis pour le Sec-
teur blicquien de Darion, d Marc Lodewijckx pour la Petite
Gette, enfin d lsabelle Deramaix et i Etienne Gilot pour
les renseignements in6dits, sur le contexte arch6ologique
d'lrchonwelz - Trou Al Cauche et la date radiocarbone con-
venl ionnel le d'Engis.

Peut-on dddier un chapitre seul ? Si oui, je penserais, pour
celui-ci ,  d A. Gob, qui a guid6 mes premiers pas en C14.. .
i l y a b i e n l o n g t e m p s .
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