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Une dissertation en 6 volets, ind6pendants mais tous
li6s par I'examen d'un m6me contexte arch6ologique :
la fin de la pr6sence danubienne en Moyenne Belgi-
que. Certes, on aurait pu en compter 5 ou 8. Le sujet
aurait 6t6 plus ou moins d6velopp6. Six 6tait le nom-
bre des thdmes A explorer, qui semblaient proches de
la conclusion. Quand le vin est tir6, il faut le boire, jus-
qu'A la lie si n6cessaire. Tant pis pour les grimaces
des colldgues un peu secou6s par I'aigreur de sa jeu-
nesse ou I'inattendu de l'arridre-go0t. En effet, dans le
beau tableau du Ruban6 du Nord-Ouest, la peinture se
crevasse au fil des ans et les touches apport6es au
terme de la promenade propos6e par le pr6sent travail
sont loin de masquer les probldmes. Je pr6fdre mettre
en lumidre et chercher des pistes, m€me si celles-ci
restent A d6montrer et mOme si les donn6es de demain
orienteront la recherche vers d'autres hypothdses en-
core, plutOt que s'evertuer i 6carter les probldmes pour
conclure que rien n'a chang6 et que les conclusions
d'hier ne sont pas d6menties. Penser autrement les
probldmes, tel pourrait 6tre le slogan.

Les six expos6s qui pr6cddent ont permis de dresser
un 6tat des lieux des vestiges danubiens en Belgique,
de pr6senter les sites du haut Geer, de confronter les
enceintes et villages ruban6s du haut Geer ainsi que
des 6tablissements blicquiens d leur cadre naturel, de
recenser les macrorestes v6g6taux pour 7 nouveaux
sites de Hesbaye, d'estimer les m6thodes de nettoie-
ment des c6r6ales et plus g6n6ralement d'appr6hen-
der l'agriculture ruban6e de la r6gion, de tracer I'orge
et le pavot retrouvds sur plusieurs de ces sites, de pr6-
senter le Secteur blicquien de Darion tout en s'interro-
geant sur la pr6sence de ce groupe culturel si loin de
ses bases, d'analyser I'environnement botanique de ce
site, les c6ramiques blicquienne et ruban6e et les schis-
tes mis en @uvre pour la confection des bracelets, en-
f in  d 'a t taquer  de f ront  le  probldme pos6 par  le
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radiocarbone confront6 aux donn6es du N6olithique
ancien du Nord-Ouest de I'Europe.

C.l - Les dicouverles isoliles et l'hobitot donubien de Belgique

Plut6t que brosser un cadre g6n6ral sur les d6buts du
N6olithique en Europe m6ridionale, plut6t que pr6sen-
ter une fois encore l'arriv6e du Ruban6 et du Groupe
de Blicquy en Belgique, ce que plusieurs thdses r6cen-
tes ont d6jir propos6 (van Berg, 1988, Caspar, 1988;
Lodewijckx, 1988) et des catalogues d'expositions d6jd
vulgaris6s (Collecti f ,  1989; 1991), le pr6sent travail
s'ouvre sur un 6tat des lieux en trois actes et demi : les
habitats, dont celui d'Engis, les traces isol6es et la con-
naissance du N6olithique ancien en Belgique.

Un inventaire des lieux de d6couverte de vestiges d'ha-
bitat danubiens n'avait plus 6t6 tent6 depuis 1962 (Seret,
1962; Destexhe-Jamotte, 1962). Celui de Frangoise
Gosselin (1986) est limit6 d la sous-r6gion qu'elle 6tu-
die. Or, le nombre des lieux de d6couverte croit r6gu-
lidrement et la n6cessit6 d'une carte arch6ologique se
fait de plus en plus sentir comme outil de pr6vention
des destructions inh6rentes A I'ampleur croissante des
am6nagements du territoire. Certes, un tel inventaire
ne permet que de cerner la partie 6mergente d'un pa-
trimoine arch6ologique dont les deux tiers au moins sont
encore enfouis et inconnus. Dans I'ensemble, les don-
n6es pour la Hesbaye permettent de comptabiliser prds
de 180 6tablissements, si on regroupe les localisations
de d6couvertes proches. Les constatations de pr6c6-
dentes 6tudes sur le peuplement de cette aire se trou-
vent confirm6es. Ren6 Seret (1962) avait mis en 6vi-
dence des positions pr6f6rentielles dans le paysage,
l'importance de I'approvisionnement en silex et la proxi-
mit6 des sources d'eau courante. ll a judicieusement
calcul6 celle-ci par rapport au r6seau hydrographique
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actuel mais aussi A celui des vall6es actuellement sd'
ches, qui devaient 6tre actives au d6but de I'Atlantique.
Frangoise Gosselin (1986) en reprenant le travail pour
une r6gion plus r6duite a particulidrement mis en 6vi-
dence la localisation de I'habitat sur des terrains bien
drain6s, A la limite de sols plus humides, ce que les
premidres indications p6dologiques pour le site de
Darion-Coliavenaient de mettre en 6vidence (Langohr
et Sanders, 1985). La connaissance de la r6partition
chronologique ou th6matique des 6l6ments matdriels
du Ruban6 en Hesbaye n'a que peu 6volu6 ces dernid-
res d6cennies. A part l'6tude pal6og6ographique de la
r6partition des herminettes en fonction de leur mat6-
riau (Toussaint et Toussaint, 1982), on en reste A de
grandes considdrations sur un d6ploiement d'est en
ouest, d'un Ruband ancien 6volu6 au Ruban6 r6cent.
ll n'est toujours pas possible de pr6ciser les modalit6s
de prise de possession du territoire par les Ruban6s
dans nos r6gions. Tout juste peut-on proposer I'id6e
d'une implantation progressive dds la fin du Ruban6
ancien, avec des bonds et une densification de I'habi-
tat en Hesbaye au Ruban6 r6cent. Le dynamisme des
Ruban6s fait que les autres aires d'habitat semblent
avoir 6t6 atteintes assez rapidement. Lop6ration TGV
v6ritable tranch6e lin6aire d'6valuation, qui a travers6
la r6gion des Sources de la Dendre comme la Hesbaye
ruban6e, n'a pas livr6 de vestiges en dehors des zones
nucl6aires connues. La suspicion qui planait sur l'6ten-
due des prospections traditionnelles s'en trouve affai-
blie et I'image de Ruban6s limit6s A leurs aires d'instal-
lation confort6e. Cette image est d'ailleurs la m6me
que ce qui se rencontre plus A l'est, dans des r6gions
oir les recherches sur le N6olithique ancien comptent
des d6cennies d'examens minutieux. Parmi les nou'
veaut6s, il faut noter la mise en 6vidence de deux sites
blicquiens en Hesbaye, loin de la base la plus proche
de ce groupe culturel, outre la d6couverte de trois 6ta-
blissements ruban6s sur les rives de la Petite Gette.
Cette aire d'occupation secondaire se situe d mi-che-
min entre les gites oir affleurent le phtanite d'Ottignies-
Mousty et I'aire de peuplement de Hesbaye, et i cot6
des gisements de grds-quartzite de Wommersom. Ces
matidres premidres se retrouvent couramment dans les
fosses ruban6es des sites de la Petite Gette, soit sous
forme de d6chets de mise en forme d'herminettes en
phtanite, soit d'artefacts en grds-quartzite' Pour ces
derniers, on ne sait s'ilfaut y voir une incorporation in-
volontaire de vestiges d'occupations pr6c6dentes ou
s'il s'agit de t6moins de contacts avec les derniers M6-
solithiques locaux.

Les 6tablissements ruban6s et blicquiens des sources
de la Dendre sont connus i peine depuis trois ddcen-
nies. Une fois de plus, I'op6ration de sauvetage lin6aire
sur le trac6 du TGV en traversant la r6gion n'a pas d6-
couvert de nouveaux vestiges en dehors de la zone
nucl6aire. Les d6couvertes de ces dernidres ann6es
n'ont fait qu'6toffer celle-ci. Les sites ne sont pas 6ta-
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blis ir proximitd d'une zone d'affleurement connu de si-
lex et il nous est aujourd'huidifficile de comprendre I'at-
trait pour cette zone plutot qu'une autre partie de la
bande lessique homogdne de la Moyenne Belgique.
Tout juste peut-on signaler la proximit6 relative de points
d'afileurement de schiste pr6sentant des qualit6s re-
quises pour la confection de bracelets blicquiens' Ceci
n'explique pas la pr6sence des 6tablissements ruban6s
auprds desquels les villages blicquiens semblenl
eu une pr6dilection pour s'installer. l-abondance de la
C6ramique du Limbourg recueillie sur les sites
de la Dendre place cette r6gion au c@ur de ce ph6no-
mdne annexe au monde ruban6, d cheval entre la Rh6-
nanie et le Bassin parisien, et plus seulement en ma
du Ruban6 rh6no-mosan. L'arr iv6e du Groupe de
Blicquy sur la scdne change les donnes en ce qui
cerne les relations interculturelles que les Ruban6s
susceptibles d'avoir entretenues, d'autant plus que
naissance s'est produite en m6me temps que la
en 6vidence de groupes danubiens en Bassin parisien
dont le Ruban6 de Champagne, le Ruban6 R6cent
Bassin Parisien et le Groupe de Villeneuve-Saint-Ger'
main. Ce n'est pas seulement en Belgique que la
graphie culturelle du N6olithique ancien a 6volu6
dernidres d6cennies, mais bien sur I 'ensemble
marges occidentales du courant danubien.

La multiplication de d6couvertes d'objets ou de
ensembles isol6s attribu6s au N6olithique ancien,
situ6s en dehors des zones d'habitat, a permis de
rendre compte de I'importance des p6r6grinations
Ruban6s et des Blicquiens dans nos r6gions. Les
couvertes de ce type sont difficiles A interpr6ter,
I'examen th6matique des r6currences met en
des halos autour des aires d'habitat, des zones d'ex
p6dition privil69i6es, probablement en rapport avec cer
taines matidres premidres, des axes de circulation
travers des r6seaux hydrographiques et de la
limoneuse de Moyenne Belgique, et des zones
tielles d'6tablissement secondaire. Les vestiges
6voquent le Blicquien, hors les aires de peuplement
6voqu6es, suivent un axe qui, au d6part du Bassin
Mons, traverse le Hainaut occidental et le Brabant
qu'au nord-est de cette province. Sur cet axe, des
bitats ou des haltes r6currentes seraient i recherc
tant  pour  le  Ruban6 dans les env i rons de Saint
Symphorien, pres de Mons que pour le Blicquien
Thines ou A lttre, prds de Niveltes. Gageons que
comme d'habitude, la surprise viendra d'ailleurs.

Le cas trds particulier des gisements ruban6s des grot
tes d'Engis offre I'occasion de s'interroger d'abord
l'importance r6elle de ce site connu par de maigres
tiges arch6ologiques 6parpill6s mais qui,
pourraient bien refl6ter une v6ritable occupatio
ruban6e, au moins comme halte temporaire sur
voie de circulation et d'6changes commerciaux, si
comme des abris naturels utilis6s en marge d'un
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che habitat de plein air, situ6 id6alement A la remontde
d'une vallde qui rel ie le plateau hesbignon A la val lde
mosane. Les datations radiom6triques et par thermo-
luminescence obtenues anciennement ou tout r6cem-
ment par acc6l6rateur situent la premidre occupation
n6olithique des Grottes d'Engis au tout d6but du 5e mil-
l6naire avant notre dre et la dist inguent de I 'ut i l isation
sdpulcrale par les N6olithiques mosans, au mil ieu ou
dans la seconde moiti6 du 4e millenaire. La fr6quenta-
tion des grottes d'Engis lors de I'ultime phase du Ruban6
en Hesbaye demande une interpr6tation en paral ldle
avec celle du Trou Al'Wesse A Modave, qui occupe une
situation sym6trique dans la vall6e du Hoyoux, condui-
sant de la Meuse au plateau condrusien. Des vestiges
ruban6s en grotte ou abri-sous-roche sont connus sur
de rares sites periph6riques aux aires d'habitat ruban6
du Jura souabo-franconien, de Thuringe, de Bohdme,
de Moravie, ainsi que dans le Jura frangais et la Fran-
che-Comt6. Diff6rentes interpr6tations en ont 6te pr6-
sent6es, dont cel le de la fr6quentation 169uliere des
mil ieux non-lessiques A part ir du Ruban6 r6cent dans
un processus de modification des systdmes de subsis-
tance, A la recherche d'un nouvel 6quil ibre int6grant
des zones p6riph6riques.

Enfin, une bibl iographie mise d jour du Neolithique an-
cien de Belgique cl6t l ' inventaire des donn6es sur le
sujet. Ce dernier aspect, technique, met en rel ief un
d6faut de synthdse et une pl6thore d'6crits de circons-
tances, qui marquent ces dernidres ann6es. Pour des
raisons de commodit6 et de logique, les dist inctions
entre l istes bibl iographiques pour le Ruban6 et pour le
Blicquien, ou pour le Hainaut et pour la Hesbaye ont
6t6 gomm6es : les donn6es r6centes montrent de plus
en plus les implications d'un domaine, g6ographique
ou culturel, dans I 'autre.

C.2 - Sites rubonls en pgoille sur le hout Geer

Les dtudes part icul idres qui suivent le cours de la dis-
sertation r6sultent de l'6tude de mat6riel provenant de
fouilles r6centes, sur lesquelles des comptes-rendus
169uliers sont parus ainsi que de premidres approches,
mais qui attendent de prochaines 6tudes d'ensemble.
Celle du Secteur blicquientait I'objet du chapitre 5. Le
chapitre 2 quand d lui pr6sente quatre villages rubands
du haut Geer, Darion-Colia, Oleye - AlZdpe,Waremme-
Longchamp, Hollogne - Douze Bonniers, et rappelle
I'existence d'une courte campagne de fouilles sur le site
de Vieux-Waleffe - Framaset en dehors de cette micro-
169ion. Le but poursuivi n'6tait ni de r6sumer tout ce
qui pouvait avoir 6t6 dit d leur sujet, ni de remplacer les
6tudes d'ensemble attendues. ll s'agit plutdt d'en 6vo-
quer les ddcouvertes, suffisamment pour pouvoir re-
placer le reste de la dissertation dans son contexte,
tout en d6veloppant certains thdmes d'analyse, in6dits'
qui les 6clairent particulidrement.
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Les quatre sites ruban6s du haut Geer partagent un
grand nombre de points communs, en raison de la co-
h6rence de la culture n6oli thique qui leur a donn6 le
jour, ainsi que de condit ions similaires de gisement et
d '6 tabl issement .  Mdme posi t ion dans le  paysage,
mOme rapport aux quali t6s de drainage des sols, m6-
mes quali t6s de less, d6calcif i6, et m6me absence de
vestiges organiques non carbonis6s. M6mes condi-
t ions d'examen, mOmes probldmes d'approvisionne-
menl en matidres premidres. Mdme panoplie de mat6-
riel symptomatique du Ruban6 r6cent du Nord-Ouest...

Darion-Co/la, le premier site fouill6 de la s6rie, a rev6le
non seulement un petit nombre d'habitations, mais aussi
un foss6 p6ripherique discontinu, doubl6 d'une palis-
sade int6rieure, et am6nag6 en quatre points opposds
par des accds d I'espace int6rieur plus ou moins larges
et plus ou moins pourvus de dispositifs d'entr6e com-
plexes. Depuis, deux autres enceintes ruban6es ont
et6 mises en 6vidence par nos travaux sur le haut Geer,
d Waremme-Longchamp et A Oleye - Al Zdpe, puls une
d Vaux-et-Borset A proximit6 de la Mehaigne, et deux
lors des fouilles de sauvetage sur le trac6 du TGV e
Remicourt - En Bia F/o ll et A Voroux-Goreux- Campa'
gne de Fooz. Le foss6 d6couvert A Oleye-Elbeck pour'
rait porter d 7 le nombre de ces particularit6s pour I'aire
de peuplement de Hesbaye. Si le nombre d'enceintes
connues en Europe pour le Ruban6 s'esl accru au f i l
des d6couvertes r6centes, i l  ne d6passe pas les quel-
ques dizaines d'unit6s. Parmi cel les-ci, on constate
6galement une r6currence des plans et des profi ls de
foss6s, quit6moignent, comme pour les maisons, qu' i l
s 'agit d'un 6l6ment inscrit  dans la culture mat6riel le du
Ruban6. Les motivations qui ont pr6sid6 d leur 6rec-
t ion, qui devait correspondre A une r6alisation collec-
t ive hors du commun, semblent avoir 6td de divers
ordres : enclos d b6tai l  ou d valeur symbolique, d6li-
mitation d'une aire d'habitat ou d'un espace respect6,
besoin de prestige, manifestation de force dissuasive,
d6fense contre une menace ext6rieure r6elle...  l l  est
probable que plusieurs motifs ont d0 intervenir. De plus,
la vari6t6 au sein de I 'unit6 des plans et des disposi-
tions traduisent une typologie et des finalit6s probable-
ment diffErentes. Toutes les enceintes ne pr6sentent
pas des entr6es fortifides aussi complexes que celles
de Hesbaye; cel les de plan quadrangulaire, comme les
exemples retrouv6s sur le plateau d'Aldenhoven, par-
fois sans structure d'habitat d I'interieur ou avec des
bucranes retrouv6s aux extrdmit6s des foss6s, 6vo-
quent d'autres prdoccupations. Rien n'emp6che de
penser qu'un type pourrait cumuler les motival ions,
par exemple, souci de d6fense et valeur symbolique,
alors qu'un autre privi l6gierait un seul aspect. Le cas
de Cologne-Lindenthal, manifestement remani6, t6moi-
gnerait, par exemple, de la coexistence de deux types
jointifs, I'un ovale comme A Darion et I'autre quadrangu-
laire comme A Langweiler 2. Remarquons encore que
l'6volution post6rieure des enceintes et des enclos n6o-



700 Ir-41

lithiques consacrera la s6paration des types en rdponse
d des motivations diff6rentes. Le Ruban6, au d6but du
ph6nom0ne des enceintes, aurait fait l'6conomie de
cette diversit6 en adaptant ses arch6types selon les
besoins.

La concentration des enceintes en Hesbaye, dont 4 se
suivent sur un court trongon du haut Geer, nous inter-
pelle. On a d'abord fait remarquer que cette concen-
tration se situait d la limite locale de r6partition du
Ruban6, tant du c6t6 du Geer que de la Mehaigne, en-
suite que les deux 6tablissements blicquiens attest6s d
ce jour en Hesbaye avoisinent deux de ces enceintes.
ll ne faut cependant pas oublier que peu de sites de
Hesbaye ont fait I'objet de fouilles extensives, et que
justement les programmes de recherche r6cents por-
taient sur une sous-r6gion en limite de peuplement ou
sur la pr6sence du Blicquien dans la r6gion. Les deux
nouvelles enceintes d6couvertes sur le trac6 du TGV
modifient la donne. Leur position traduit une pr6sence
plus au ceur de I'aire de peuplement, mais peut-Gtre
pas autant que les cartes 96o9raphiques le laisseraient
croire. Remicourt correspond d un endroit o0 la limite
de peuplement quitte les rives du Geer, qui d6crit un
demi-cercle vers le nord, pour s'incurver vers le sud
avant de remonter vers le Limbourg belge, alors que
Voroux-Goreux coupe la Hesbaye ruban6e en deux.
La succession des enceintes ruban6es de Hesbaye
d6crit un demi-arc de cercle adoss6 A la Meuse, qui
englobe les deux sous-169ions occidentales d6finies par
M. et G. Toussaint (1982) lors de leur analyse de I'ap-
provisionnement en herminettes, celles-li m6mes qui
privil6gient les matidres premidres locales et qui sem-
blent t6moigner d'une plus grande proportion de sites
du Ruban6 r6cent... Ceci restera une jolie hypothdse
tant que de nouvelles d6couvertes n'en 6tabliront pas
l'int6r6t, ce que de nouvelles prospections ou fouilles,
soigneusement circonscrites et correctement planif i6es
devraient permettre de v6rifier sans trop de peine.

La pr6sentation du mat6riel c6ramique A pAte fine des
quatre villages ruban6s du haut Geer a 6t6 I'occasion
de pratiquer la typologie des d6cors c6ramiques de P.
J. R. Modderman (1970; 1985), mise au point pour le
Limbourg n6erlandais et de tenter d'attribuer les diff6-
rents corpus par fosse d une des phases cdramiques
d6finies par cet auteur. Dans le cas de Darion, pour
lequel l'analyse des remontages c6ramiques et des
liaisons entre fosses est le plus abouti, on doit d'em-
bl6e reconnaitre que, si la c6ramique fine manifeste
une h6t6rog6n6it6 de facture, une majorit6 de fosses
couvrant I'ensemble du site se trouve associ6e, par un
lien certes difiicile i d6finir, mais pourtant bien rdel. Ce
test montre en soi que le village tel que pergu dans son
enceinte possdde une coh6rence et une unit6, que lais-
sait d6jA pr6sager le petit nombre de recoupements
entre structures arch6ologiques. Les attributions chro-
nologiques distinguent une majorit6 de structures com-
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patibles avec la phase lld de Modderman mais aussi
un petit nombre d'ensembles qui montrent un mat6riel
l6gdrement plus ancien de style, ce qui correspondrait
A la phase llc, voire A une transition llc/d. Le maigre
mat6rief du Secteur Ouestde Darion, mis en 6vidence
lors des fouilles de sauvetage de 1989, distinct et dis-
tant du village fossoy6, appartient 6galement A une
phase sans d6cor au peigne A dents multiples. On
pourrait imaginer que l'6dification d'un nouveau village
au lieu-dit Colia a commencd par la construction d'une
ou deux habitations, d la fin du llc, rapidement suivie
par le creusement du fossd et la mise en chantier des
autres habitations, qui couvrent la phase lld. Le village
d'Oleye, quant A lui, n'a 6t6 que partiellement fouill6. ll
s'6tend sur une grande superficie et la zone explor6e,
dense en vestiges, t6moigne d'au moins deux phases
d'occupation. Le trongon de foss6 ruban6 reconnu re-
coupe une grande fosse et fr6le une unit6 d'habitation;
les maisons montrent deux orientations pr6f6rentielles
et la c6ramique peut 6tre divis6e en deux ensembles,
un caract6ris6 par des d6cors au poingon, I'autre par
I'usage du peigne A dents multiples, avec des motifs
pivotants, dans des rubans bord6s de lignes incis6es
ou non, qui 6voquent I'extr6me fin du Ruban6. L'incen-
die de maisons semble s6parer ces deux ensembles et
pr6c6der le creusement du foss6. Rien ne permet, dans
l'6tat actuel de l'6tude, d'assurer que cette enceinte ne
correspond pas i un type quadrangulaire 6tabli au tra-
vers d'un site qui ne serait plus habit6, comme cela est
propos6 pour les enceintes de la vall6e de la Merzbach,
toutes plac6es dans les deux dernidres phases de la
chronologie c6ramique locale (Stehli, 1994). Rien non
plus ne permet de d6terminer les causes de I'incendie
qui a ravag6 plusieurs bAtiments et qui a pr6c6d6 une
phase de reconstruction : accident domestique, acci-
dent li6 A la cuisson de c6ramiques, insdcurit6 moti-
vant f'6rection de l'enceinte ? La confrontation des
d6cors c6ramiques d'Oleye montrent une repr6senta-
tion croissante des phases lla i lld. Les distributions
pour une s6rie de structures s'avdrent bimodales, pro-
bablement parce que les couches inf6rieures renfer-
maient des t6moins du premier type de vaisselle et que
les couches sup6rieures ont regu les r6cipients de rem-
placement, plus rdcents. l- unit6 d'habitation ext6rieure
A l'enceinte de Waremme-Longchamp est entour6e de
structures attribuables au llc et d la transition entre le
llc et le lld. La palynologie nous apprend que le creu-
sement du foss6, au moins dans sa partie fouillde en
profondeur a eu lieu alors que la fordt 6tait d6jA partiel-
lement anthropisde, ce qui indiquerait, dans la mesure
des documents a ma disposition, que les travaux de
I'enceinte pourraient suivre l'6dification de la maison
ext6rieure, soit prendre place dans le courant de la
phase lld. Pour sa part, le village, sans enceinte attes-
t6e, d'Hoflogne - Douze Bonniers a livr6 peu d'exem-
plaires de vases d6cor6s au peigne. Les d6cors au
peigne i dents multiples se concentrent dans quelques
fosses, plus proches de la Maison ll. La c6ramique
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d'Hof logne - Douze Bonniers a livr6 les t6moins c6ra-
miques qui paraissent les plus anciens des s6ries ana-
lys6es. Quelques fosses sont attribuables au ld ou au
lla et le reste aux llc et lld. Si les deux habitations sont
6galement bord6es par des ensembles llc et lld, les 616-
ments les plus anciens avoisinent plut6t la Maison 1,
soit qu'il s'agit de vestiges i rattacher au d6but de l'6di-
fication de I'habitation, soit qu'ils sont i mettre en rela-
tion avec des parties non fouill6es du site. Dans les
trois cas ou il y a eu 6dification d'une enceinte, il est
permis de placer celle-ci au cours de la dernidre phase
du Ruban6 local, ou lld. Rien n'emp6che de proposer
qu'il s'agisse d'un ph6nomdne synchrone, en r6ponse
A un m6me faisceau de besoins.

La singulidre abondance de mat6riel lithique et les s6-
quences opportunistes au d6triment des amas de d6-
chets de fabrication, particulidrement bien repr6sent6s
A Darion, tranchent par rapport d une utilisation du si-
lex d'allure plus ou moins domestique constat6e sur
les autres sites du haut Geer. A cdt6 du d6bitage exc6-
dentaire de Darion, les indices d'une importante pro-
duction locale de c6ramique d Oleye ont 6t6 I'occasion
de s'interroger sur I'existence et la place d'un artisanat
dans l'6conomie et la soci6t6 des agriculteurs-6leveurs
ruban6s de Belgique. L'existence de r6seaux d'appro-
visionnement en matidres premidres, voire en produits
finis ou semi{inis est connue de longue date dans le
Ruban6, qu'il s'agisse de la circulation A longue dis-
tance d'herminettes ou de la mise en 6vidence de grou-
pes de c6ramiques d'importation. lci, par contre, est
mise en 6vidence une sp6cialisation au niveau du vil-
lage, et pas seulement de I'unit6 d'habitation i laquelle
l'analyse se cantonne trop souvent, ainsi qu'une com-
p16mentarit6, tout au moins virtuelle, entre productions
diff6rentes par diff6rents villages ou parties de village.
Dans le cas des produits finis en silex, on pourrait m6me-
6tendre l'id6e d'une sp6cialisation A une 169ion, tant
sont nombreux les sites de Hesbaye qui ont livr6 des
6vidences de travail exc6dentaire, et tant le silex quali-
fi6 de manidre g6n6rique de Maastrichtien ou de Belgian
grey light est r6pandu dans le Ruban6 du Nord-Ouest.
Ceci compldte singulidrement notre information sur
l'6conomie et, par ld, sur la soci6t6 ruban6e, quis'avdre
ouverte, avec circulation non seulement de matidres
premidres mais aussi de biens d'6quipement, et pour-
quoi pas de denr6es alimentaires. Le bon fonctionne-
ment de ces 6changes, probablement plus r6guliers
qu'exceptionnels, permet de supposer une organisa-
tion complexe et structur6e A diff6rents niveaux. Ce
qui implique, si pas l'existence d'une autorit6 supra-lo-
cale unique, susceptible d'harmoniser les productions
sp6cialis6es et compl6mentaires, de 169ler les 6chan-
ges et de coordonner les travaux collectifs - il semble
que cette id6e r6pugne d nos colldgues les plus atta-
ch6s A celle d'un primitivisme 6galitaire commun aux
premidres populations d'agriculteurs s6dentaires -
mais, d tout le moins, une communication et un con-
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sensus admis des diff6rentes parties, dont la nature et
la forme demeurent ind6cidables.

La d6couverte d'une citerne le long de la Maison 2 de
Darion, puis d'une autre d Oleye et enfin d'un puits 6la-
bor6 A Hollogne - Douze Bonniers nous interroge sur le
role de telles structures, rarement reconnues en con-
texte ruban6, sur des sites trds proches de cours d'eau.
Certes, les besoins des Ruban6s en eaux de qualit6
diff6rente ne nous sont pas connus. Le nombre de struc-
tures du type puits ou citerne semble limit6 par village,
ce qui indiquerait que chacune r6pondait i un besoin
collectif rencontr6 par leur seule pr6sence. Les citer-
nes pourraient n'avoir servi que de manidre intermit-
tente ou avoir 6t6 A sec, comme en t6moigne le curage
du fond de celle d'Oleye. La raret6 de ces structures
dans le Ruban6 pourrait n'6tre qu'un artefact de la re-
cherche. Leur mise en 6vidence et leur fouille jusqu'i
la base demande de s6rieuses doses de perspicacit6 et
d'opiniAtret6. Les fouilles ponctuelles de nos pr6d6ces-
seurs, d la recherche de mat6riel, ont d0 les n6gliger. ll
s'agit assur6ment d'un des nombreux points auxquels
les recherches futures devront 6tre attentives. La pr6-
sence des deux citernes A I'int6rieur de sites fossoy6s
ne peut dans l'6tat actuel des connaissances 6tre in-
terpr6t6e.

Les sites analys6s dans le cadre de la pr6sente disser-
tation et ceux r6cemment mis en 6vidence sur le trac6
du TGV ont consid6rablement accru le nombre de plans
de maison ruban6e connus pour la Moyenne Belgique.
ll est ir ce jour possible de d6crire, mesurer ou au moins
orienter 95 bAtiments ruban6s et blicquiens, et de les
comparer aux donn6es sur I'habitat pour le reste du
Groupe rh6no-mosan, pour le Ruban6 d I'est de la Bel-
gique ou pour le Bassin parisien. La majorit6 des bAti-
ments ruban6s de Belgique r6pondent au sch6ma mis
au point pour le Limbourg n6erlandais par P. J. R.
Modderman (1970). ll s'agit de grandes constructions
rectangulaires tripartites, bipartites ou d un seulespace,
gdn6ralement avec une tranch6e de fondation au che-
vet, dans 4 cas seulement sur tout le pourtour. Les
dispositifs en Y sont rares, ce qui pourrait 6tre mis en
rapport avec le d6veloppement relativement tardif du
Ruban6 local, bien que la relation de ce type de cons-
truction avec le Ruban6 ancien ne soit pas n6cessaire
et absolue (Hauzeur, 1997). L'application d'un plan st6-
r6otyp6 de maison, qui semble 6tre de mise chez les
Ruban6s, a m6me conduit A voir reproduites certaines
particularit6s architecturales, propres d un ou quelques
villages, surtous les bAtiments d'une m6me phase d'6di-
fication. Un certain nombre de plans r6cents manifes-
tent une 6volution : longueur moindre, structure al16-
g6e entre autres par la diminution du nombre de tier-
ces, changement du rythme de succession des tierces,
et enfin inscription du plan dans un trapdze. Le Bassin
parisien montre une semblable transformation du plan
des bdtiments, rectangulaires dans le Ruban6 classi-
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que de Champagne ou de Lorraine, puis de plus en
plus trap6ziforme et 6volu6 au cours du Ruban6 R6-
cent du Bassin Parisien et du Groupe de Vil leneuve-
Saint-Germain, pour f inalement, au cours de l '6volu-
tion de ce groupe culturel, devenir long et effil6 avec
un r6tr6cissement arridre (Simonin, 1996). Le plan en
trapdze aurait ete introduit en Bassin parisien par le
Ruban6 moyen d'Alsace et constituerait une 6volution
du plan danubien concurrente au caractdre naviforme
qui s'est d6velopp6 A I'est (Jeunesse, Wolf, Lefrancq et
Schaltenbrand, 1999; d paraitre). On retrouve des plans
de maison ruban6e en trapdze associ6s A un Ruban6
final par exemple A Elsloo ou d Langweiler 2 sans que
cette particularit6 semble avoir s6duit des bAtisseurs
beaucoup plus A I 'est (Jadin, Bosquet et Fock, 1999).

Les trois bAtiments bl icquiens de Belgique, dont les
donn6es soient exploitables, pr6sentent un plan ef-
f i16, trds al long6, au point d'69aler et m€me de d6-
passer les plus grands bAtiments ruban6s de la 16-
gion, avec un long compartiment central divis6 par
une t ierce en oblique et un chevet r6treci A I 'arr idre.
Dans trois des quatre cas de maisons bl icquiennes
pour  lesquels  une or ientat ion a pu €t re mesurde,
cef le-ci se place entre 108'et 120' d I 'ouest du nord,
ce qui  n 'a  pas de correspondant  dans le  Ruban6
belge, mais est attest6 en Bassin parisien dans le
Vil leneuve-Saint-Germain. Les plans trap6ziformes
qui en Bassin parisien assurent la transit ion entre le
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien et le plan eff i ld
de la seconde part du Vil leneuve-Saint-Germain ne
sont A ce jour pas attest6s en Belgique. Si nous con-
s id6rons qu ' i l  y  a  eu 6volut ion vers le  Groupe de
Blicquy depuis un substrat ruban6 local, alors notre
documentation est nettement incompldte et nous de-
vons rechercher activement les traces d'un facids de
trans i t ion d6velopp6 sur  p lace.  S i  par  contre le
Groupe de Blicquy / Vi l leneuve-Saint-Germain a ac-
quis  sa charge danubienne en Bassin par is ien,  une
tel le recherche risque de rester sans fruits, pour peu
que I 'ar r iv6e de ce groupe cul ture l  en Hainaut  n 'a i t
pas su iv i  imm6diatement  sa const i tu t ion. . .

D'embl6e, le simple fait de d6crire les d6couvertes 16-
centes et de poser les questions qu'elles ont entrai-
n6es nous permet de replacer le Ruban6 de Belgique
dans la continuit6 du grand courant danubien, mais
aussi de montrer ici comme ail leurs la diversit6 sous-
jacente d'un monde de plus en plus complexe au fur et
d mesure qu'on le d6couvre.

C.3 - Enceintu el villogu ruhon*s du houl Geer, ltohlissements hlkquiens,
dons leur codre nolurel

Les techniques de mise en 6vidence des contextes
environnementaux pr6historiques sont diverses' Elles
se sont consid6rablement d6velopp6es au cours du
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dernier demi-sidcle, mais d6pendent en bonne part de
la disponibilit6 de I'information. Les less sont des ter-
rains particulidrement ingrats, quiconservent assez mal
les enregistrements palynologiques. ll a fallu le d6ve-
loppement de m6thodes appropri6es de surconcen-
tration des 6chantillons arch6ologiques pauvres et la
pers6vdrance d'un palynologue convaincu, Jean Heim,
pour envisager d'aborder le probldme sous un autre
angle. En effet, les tourbidres otfrent de longues s6-
quences d'enregistrements 169uliers des pluies pollini-
ques, qui permettent un vision diachronique de l'6volu-
tion du paysage. Malheureusement, les situations pro-
pices i ce type d'enregistrement de qualit6 d proximit6
d'6tablissements danubiens et 6tudi6es se comptent
sur les doigts d'une main pour toute I'Europe. Les gran-
des s6quences tourbeuses r6gionales ont, en tous cas
en Belgique, 6t6 6tablies sans calage par rapport A une
6chelle chronologique absolue. Retrouver la marque
de I'impact anthropique dans ces conditions n'est pas
garanti. Tout au plus, obtient-on une toile de lond, peu
pr6cise en terme de chronologie. Et pour tout dire, il
n'a pas encore 6t6 trouv6 de tourbidre propice sur le
haut Geer, ni m6me au sein de l'aire de peuplement
ruban6 en Hesbaye.

Deux pistes ont 6t6 suivies. D'abord, celle de I'analyse
palynologique de p16ldvements en colonne de s6diments
dans le remplissage m6me des structures arch6ologi-
ques, ll convient de rep6rer les pidges d pollens poten-
tiels, par exemple sur le fond de la structure si le rem-
plissage n'a pas d6but6 directement aprds le creuse-
ment, ou d un moment d'arr6t dans le comblement, ou
encore dans une couche en relation avec une activit6
artisanale particulidre. Comme exemple de ce dernier
cas de figure, citons la prdparation de torchis, malax6
au fond d'une fosse de construction et pr6par6 A I'aide
de paille, ce qui produit une repr6sentation anormale
des pollens de c6r6ales (Heim et Jadin, 1992). Un telle
approche m6thodologique ne fournit pas de r6sultats
dans le court terme. Les techniques d'extraction sont
d6licates, m6me si des protocoles ont 6t6 publi6s; les
pr6ldvements des premiers moments sur le haut Geer
ont 6t6 marqu6s par un relatif insuccds; les risques de
pollution sont r6els et les rejets d'6chantillons trop pau-
vres ou d'extractions ne permettant pas d'interpr6tation
univoque touchent un tiers d la moiti6 des pr6ldvements
et du travail technique r6alis6. Les exp6riences similai-
res tent6es en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne
ont conduit les chercheurs qui les ont men6es A I'aban-
don et au doute. L'exp6rience accumul6e sur le haut
Geer, en particulier, mais aussien Belgique, au Luxem-
bourg et dans l'Est de la France, a permis de d6termi-
ner les endroits de pr6ldvement et d'extraction les plus
propices : le fond des structures, avec contrOle dans les
niveaux sous-jacents ou sus-jacents, les fosses profon-
des et particulidrement les foss6s, m6me au niveau du
profil d'6quilibre... ll s'agit bien entendu d'instantan6s
qui, seuls, peuvent aussi bien r6v6ler un 6tat du pay-
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paysage ou un moment du calendrier poll inique, mais
dont la r6currence garantit I'int6rdt.

La v6g6tation naturel le du vi l lage ruban6 de Darion-
Cofa devait correspondre d ce que nous indiquent les
grandes s6quences sur tourbe pour la for€t de l 'Atlan-
t ique. Cette image g6n6rale doit 6tre temp6r6e; I 'en-
vironnement rencontr6 par les premiers agriculteurs
de Moyenne Belgique devait €tre vari6. La for€t at-
l an t i que  n 'es t  pas  homogrdne ,  ma is  s ' adap te  en
s'ouvrant par exemple d I 'approche des fonds de val-
l6e, avec des zones de transit ion mises naturel lement
A profi t  par les essences h6liophiles. Les zones hu-
mides, travers6es par des cours d'eau serpentant dans
des fonds mar6cageux, intdgrent roselidres et prai-
r ies naturel les. Des trou6es naturel les ont d0 €tre
mises d profit par les premiers s6dentaires. La posi-
t ion d'un vi l lage ruban6 comme celui de Darion, A la
l imite entre terrains bien et moins bien drain6s, pro-
che de la confluence entre deux rividres, devait le pla-
cer au centre d'associations v6g6tales naturelles dif-
f6rentes, ind6pendamment de I ' impact de I 'Homme sur
le paysage. Les donn6es palynologiques issues des
fosses montrent un environnement anthropis6, en dif-
f6rents endroits et A diff6rents moments. L'ensemble
permet d'appr6cier comment les habitants de Darion-
Colla ont tir6 parti du cadre naturel, en installant les
pAturages et les cultures sur les terrains les plus propi-
ces, en conservant quelques arbres de haute futaie dans
le village pour leur utilit6, en favorisant la recolonisation
par certaines vari6t6s d'arbustes pour leur apport nutri-
tif ou la protection qu'ils offraient (Heim, 1985).

Sur les sites danubiens du haut Geer, les meilleures
images de I'environnement ont 6t6 fournies par les p16-
ldvements effectu6s au fond des foss6s. Dans la me-
sure o! le travail d'interpr6tation des donn6es n'est pas
finalis6, on se contentera de leurs r6sultats. Une part
des profils polliniques provenant de trongons de foss6
de Darion pr6sente un taux de boisement important,
avec dominance d'orme ou de noisetier et de tilleulse-
lon le cas. Plus haut dans le remplissage, se marque
dans plusieurs cas une discontinuit6, avec une chute
du taux de boisement et des indices de I'ouverture du
milieu. Lensemble des indications fournies par I'exa-
men palynologique des foss6s de Darion sugg6re que
les op6rations de creusement ont eu lieu alors que la
for6t 6tait encore fort pr6sente, soit en d6but d'installa-
tion du village fossoy6. Les profils polliniques obtenus
pour le foss6 de Waremme-Longchamp sont concen-
tr6s autour de la seule entr6e fouill6e. Plusieurs profils
permettent d'observer une for6t atlantique m6lang6e,
moyennement dense, et son ouverture jusqu'd un en-
vironnement d6bois6 de type prairie, en passant par
des taillis. Diff6rentes phases de d6boisement appa-
raissent suivant les sections du foss6, si bien qu'il est
permis de se demander si les ditf6rents trongons ne
correspondent pas A plusieurs 6tapes, ce qu'une en-
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tr6e aussi complexe, peut-Ctre modifi6e et am6lior6e
au cours de son utilisation, pourrait avoir justifi6. Dans
leur ensemble, les r6sultats indiquent que, dds l'6difi-
cation de l'enceinte, la for6t primaire 6tait dejd m6lan-
g6e et 6volu6e. La prdsence d'une maison ext6rieure
A I'enceinte pourrait t6moigner d'une premidre occupa-
tion, mais ce sentiment devra attendre l'6tude globale
des r6sultats des fouilles pour se voir accr6dit6. Le cas
d'Oleye semble se placer A I'oppos6 de Darion : le foss6
a 6t6 creus6 alors que I'environnement 6tait ouvert et
d6jA rud6ralis6. Ces r6sultats sont compatibles avec
son trac6 au sein d'un habitat peut-Otre vieux de deux
phases c6ramiques. L'ensemble des donn6es pour les
foss6s s'accorde 6galement avec I'hypothdse de l'6rec-
tion synchrone des enceintes du haut Geer, au cours
de la phase l ld.

La d6termination anthracologique des charbons de bois
r6colt6s dans les structures en creux du Ruban6 of-
frent une deuxiOme piste de d6couverte de I'environ-
nement ligneux des habitats de Moyenne Belgique et
de son utilisation par I'Homme. Ce type de mat6riel
arch6ologique est retrouv6 en abondance, relativement
i la pauvret6 en restes organiques sur la majorit6 des
sites du N6olithique ancien 6tablis sur substrat lcessique
d6calcifi6. Malheureusement, la perspective de devoir
d6terminer en routine d'importantes s6ries de charbons
provenant d'un environnement somme toute assez mo-
notone, I'importance de ce travail s'il est reproduit i
l '6chelle d'un ou de plusieurs sites n'ont pas permis de
d6buter les analyses avant 1998, aprds plusieurs tests
de faisabilit6 concluants. Les d6terminations ont dans
f'ensembfe port6 sur Darion-Colia, dans le cadre d'un
m6moire de fin d'6tudes (Buydens, 1999), sur Oleye -
AlZdpe, sur Waremme-Longchamp, mais aussi sur le
Secteur blicquien de Darion, et tout r6cemment sur le
site 6ponyme de Blicquy - Couture de la Chaussde.
(Buydens, Damblon, Jadin, A paraitre). Les 6chantillons
provenant de n6gatifs de poteau de tierce de maison
ruban6e, qui doivent correspondre d du bois d'ceuvre,
sont exclusivement constitu6s de ch6ne. La dizaine
de taxons reconnus pour les autres structures arch6o-
logiques de Darion traduisent l'environnement forestier
de I'Atlantique. Certes, les rdsultats diffdrent de ceux
produits par la palynologie, mais sont heureusement
compl6mentaires. La surprise est plutot venue de la
d6termination, au titre de test en aveugle, des char-
bons de bois du Secteur blicquien de Darion; I'examen
du mat6riel r6colt6 autour de I'unit6 d'habitation de
Blicquy a 6t6 entreprise ensuite pour nuancer les pre-
miers r6sultats. D'autres s6ries blicquiennes ou du Vil-
leneuve-Saint-Germain m6riteraient d'6tre analys6es.
En effet, les sept taxons mis en 6vidence sur le site
blicquien de Darion ne pr6sentent pas le m6me spec-
tre que celui obtenu sur le proche site ruban6. Outre le
ch6ne, 6galement prdsent mais en plus faible quantit6,
ce sont les arbustes qui dominent, avec, pour certai-
nes structures, les pomoid6es qui apparaissent en pre-
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mier. L'anthropisation du milieu est bien marqu6e, avec
une part importante prise par les essences h6liophiles
et une strate arborescente absente de certains assem-
blages. Pareille situation se retrouve d Blicquy. M0me
si les chiffres sont encore provisoires, ils nous interpel-
lent soit sur l '6tat de la niche 6cologique dans laquelle
les Blicquiens se sont instal l6s, soit sur leur choix lors
de I'approvisionnement en bois. Ces diff6rences entre
assemblages ruban6s et bl icquiens traduisent-i ls des
rapports culturels diff6rents d I'environnement ? ll est
trop tdt pour 16pondre, mais la question vaut d'€tre po-
s6e.

(.4 - Sur lo voie de lorge et du povol : mucroresles vdgitoux et ogri'
culture rubande du houl Geer

L6tude des quatre sites ruban6s du haut Geer- Darion-
Col ia ,  Oleye -  A l  Z ipe,  Waremme-Longchamp,
Hollogne - Douze Bonniers- celle du Secfeurblicquien
de Darion, ainsi que la recherche de restes carbonis6s
A faible dur6e de vie A fin de datation par acc6l6rateur,
qui m'a amen6 d m'int6resser aux assemblages de
Waremme-VrnAve el de la 2e Grotte d'Engis, ont per-
mis la constitution et l'6tude d'un important corpus in6-
dit de macrorestes botaniques pour le N6olithique an-
cien de Hesbaye. Un 6ventai l  de questions a 6t6
abord6, m6me si les conditions optimales de r6colte
n'ont pas toujours 6t6 rassembl6es, qui concernent le
type de plantes conserv6es, leur association et les trai-
tements qu'elles ont pu subir, le contexte de d6cou-
verte, ainsi que la signification de la pr6sence dans la
r6gion 6tudi6e de taxons peu ou pas attest6s pr6c6-
demment.

Les s6ries du haut Geer et d'Engis consolident les ac-
quis des 6tudes pr6c6dentes sur I'agriculture du Groupe
rh6no-mosan du Ruban6. Les qualit6s culturales des
sols lessiques de Hesbaye sont bonnes; les deux fro-
ments sont cultiv6s ensemble dans des champs clair-
sem6s ou s'insinuent une sdrie de commensales des
cultures. Les plantes d'accompagnement, en particu-
lier Lapsana communis, indiquent ici aussi la culture
de petites parcelles ombrag6es une partie de la jour-
n6e, soit parce qu'entour6es par la for6t primitive, soit
parce que subsistait une part appr6ciable des arbres
de haute futaie... Le cort6ge des "mauvaises herbes"
est semblable d ce qui a d6jA 6t6 d6crit pour nos 16-
gions ainsi que pour la Rh6nanie.

Quatre cat6gories de restes ont 6t6 rencontr6es. Les
assemblages avec c6r6ales majoritaires se 16partissent
en s6ries non ou incompldtement nettoy6es et en refus
d I'issue du nettoiement. Des stades diff6rents de tra-
vail ont 6t6 atteints d'un site A I'autre. Dans I'ensem-
ble, les habitants d'Oleye semblent avoir pouss6 moins
loin les op6rations que ceux de Darion. Les herbes
dites sauvages, retrouvdes tant6t dans le bruit de fond
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du site, tant6t dans les s6ries de grains de c6r6ale
que rdcolt6es en m6me temps, t6moignent de leur
jet ou de leur consommation en tant que l6gu
Comme les plantes cultiv6es non c6r6alidres,
v6es dans les m6mes contextes, elles compldtent
panorama agricole ruban6. Des fruits sauvages
r6colt6s et consomm6s, mais comme leur carboni
tion est al6atoire, leur importance dans le menu n6oli
thique nous est scell6e. A Darion et A Ware
VinAve, des assemblages associant pommes, prunel-
les, noisettes, c6r6ales, akdnes de ch6nopode ou
6voquent la pr6paration de bouillies ou de brouets.

La localisation et le type de structure ayant livr6
macrorestes v6g6taux sont divers, A la mesure de la
diversit6 des assemblages rencontr6s. La
de plusieurs structures concern6es au nord-ouest
I'habitat, dont trois fosses caract6ristiques prds de
Maison 1 de Darion, fait 6cho A une semblable locali-
sation pr6f6rentielle des restes botaniques mise
dvidence i Langweiler 8. Plusieurs structures cylindri-
ques de forme r6currente, A Darion et A Oleye, pour-
raient 6tre mises en rapport avec le stockage ou le trai-
tement des c6r6ales.

La d6couverte d'orge commune dans le contexte du
Ruban6 de Hesbaye, I'extension du pavot A I'ensemble
du Groupe rh6no-mosan ont 6t6 I'occasion de
les attaches m6ridionales de ces plantes. La C6rami-
que de La Hoguette a 6t6 propos6e, A c6t6 de la C6ra-
mique du Limbourg, comme vecteur de p6n6tration du
monde ruban6 pour le pavot. La C6ramique du Lim-
bourg manifesterait cependant moins de
avec le Midi de la France. ll ne faut cependant pas n6-
gliger, nous semble-t-il, ce vecteur. ll faut noter it
jour I'absence de restes carbonis6s de pavot en
texte cardial. Cela peut 6tre d0 A une autre
de la plante, ne la mettant pas en contact avec le feu,
d'autres pratiques de r6colte ou de nettoiement, ou A
connaissance plut6t comme commensale qui se
diffus6e A I'insu de tous lors d'6changes de
De plus, et cela semble paradoxal, le centre de
de la C6ramique de la Hoguette se situe plut6t dans
sud-ouest du monde ruban6 sur les bords de la
ou en Alsace, alors que le maximum de trouvailles
pavot est d placer dans le Groupe rh6no'mosan.
composante Limbourg est attest6e dans le Groupe
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain, d c6t6 de sa filia-
tion Ruband R6cent du Bassin Parisien et mai
le pavot est clairement pr6sent dans le Blicquien.

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

L'examen des aires d'extension de I'orge et du pavot ne
doit pas faire perdre de vue la dimension chronologique
de l'apparition de ces plantes dans nos 169ions. Le sc6-
nario admis voudrait que I'orge ait 6t6 h6rit6e, par les
repr6sentants du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain des Ruban6s R6cents du Bassin Parisien, qui
eux-mOmes le tiendraient du Ruban6 stricto sensu. Le
pavot n'est pas attest6 avant le Flomborn et est plutot
associ6 d des contextes r6cents, voire finaux, Les as-
semblages de graines ayant livr6 de I'orge ou du pavot
de Darion et d'Oleye sont associ6s d des datations
radiom6triques fort basses. Le r6sultat C14 pour Engis,
pour lequel nous ne disposons d'aucun 6l6ment per-
mettant de suspecter un rajeunissement, est plus jeune
encore. ll correspond aux estimations pour Gonvillars,
qui pourrait constituer un t6moignage tardif d'une voie
de diffusion sud-nord de plantes agricoles. Pour peu
qu'on admette des dates hautes pour la naissance du
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien et un d6veloppe-
ment du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain
en paralldle avec un Ruban6 final en Hesbaye, on pour-
rait concevoir des contacts lents et par 6tapes entre le
monde m6diterran6en et le Ruban6 R6cent du Bassin
Parisien, par I'interm6diaire - pourquoi pas ? - des grou-
pes i c6ramiques non-ruban6es, puis une communica-
tion aux Ruban6s de la Moselle et de Hesbaye et au
Groupe de Villeneuve-Saint-Germain. A d6faut, si on
adopte une chronologie plus basse, la C6ramique du
Limbourg reste au moins candidate comme vecteur de
ces plantes en Bassin parisien et en Moyenne Belgi-
que. La rtiponse, en l'absence des t6moins de I'agricul-
ture ou de I'alimentation des groupes A c6ramique non-
rubanee, demeurera purement conjecturale.

D'autres plantes agricoles attest6es dans le monde
ruban6 semblent 6galement avoir 6t6 diffus6es dans
nos r6gions en passant ou au d6part du bassin occi-
dental de la M6diterran6e. La lentille, par exemple, est
une plante actuellement typique du monde m6diterra-
n6en et est exigeante tant en ce qui concerne la qualit6
du terrain que I'ensoleillement. Elle ne s'est implant6e
que ponctuellement dans le Ruban6, sur sa face m6ri-
dionale ou dans des conditions particulidres. Mais ne
pourrait-elle pas avoir connu deux voies d'acquisition
par les Ruban6s, dont I'une passerait par le Cardial ?
A contrario, la communication de taxons comme
I'engrain par la Culture ruban6e au Cardial a 6t6 envi-
sag6e (Marinval, 1990). La circulation des premidres
plantes cultiv6es, vecteur de n6olithisation, est assu16-
ment complexe, il I'image de la propagation buisson-
nante du nouveau mode de vie qui se met en place en
Europe. Ce n'est que par la multiplication des d6termi-
nations et des observations, que la lumidre sur des
transgressions culturelles inconscientes comme celles
6voqu6es ici pourrait se lever...
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C.5 - le Secteur blicquien de Dorion et le Groupe de Blkquy / Villeneuve-
Soinl-Gernuin

L'6dification sur une dizaine d'hectares de d6canteurs
pour les eaux de lavage de la sucrerie d'Hollogne-sur-
Geer a sonn6 le glas du village fossoy6 deDarion-Colia,
en emportant les trois quarts du site connu, mais aussi
une grande part de ses abords. Personne n'avait pens6
lors de la planification de ce travail d pr6voir une fouille
de pr6vention. La chance a voulu qu'en d6butant les
d6capages i Hollogne - Douze Bonniers, de I'autre c6t6
du Geer, I'attention de l'6quipe a 6t6 attir6e par quel-
ques sondages d la pelle m6canique et par des chiens
assis disposds dans les champs. Les semaines quiont
suivi ont vu une course effr6n6e A I'enregistrement des
destructions, la rage au ventre. Outre des vestiges pro-
tohistoriques et gallo-romains, outre la mise en 6vidence
d'un 6tablissement ruban6 distinct de Darion-Co/ia dans
le Secteur ouesf du chantier et au-delA. ce travail d6-
sesp616 a d6bouch6 sur la d6couverte de vestiges d'un
habitat bl icquien, face A I 'entr6e sud de I 'enceinte
ruban6e de Darion, distante d'une centaine de mdtres.

La zone d'installation du Secteur blicquien de Darion
est proche de la rupture de pente avec le fond de vall6e
et correspond d des terrains humides, fortement mar-
qu6s par les ph6nomdnes p6dologiques, comme ils'en
6tait rencontr6 sur le bord sud-est du village ruban6 de
Darion-Colia. A hauteur des structures en creux
bl icquiennes,  une c inquanta ine de cent imdtres de
colluvions masquaient le site, qui est demeu16 inconnu
des prospecteurs jusqu'A sa d6couverte inattendue.
Outre deux fosses ruban6es en bordure, le Secteur
blicquien a livr6 quatorze trous de poteau, dont 8 orga-
nis6s qui 6voquent une structure d'habitat, 6 fosses
d6tritiques, un d6pot de mat6riel 6voquant le travail du
schiste, rassembl6 dans une d6pression naturelle, et
une tombe. Cette dernidre, retrouv6e au sein de I'habi-
tat, a livr6 une trace partiellement ocr6e correspondant
au corps du d6funt dans le fond de la fosse s6pulcrale,
une bouteille en c6ramique fine, non d6cor6e, conte-
nant une pAte rose et deux ensembles de bracelets en
schiste aux bras, huit d'un cOt6 et deux de I'autre. Ce
mat6riel en fait une des s6pultures du Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain les plus richement
dot6es en ornement corporel en schiste. L'analyse
palynologique etfectu6e sur des pr6ldvements du fond
de la tombe, compar6e d des r6sultats pour une fosse
d6tri t ique, montre que I 'environnement du Secteur
blicquien est ouvert, avec une forte pr6sence de fougd-
res, Le taux de fougdres dans la tombe d6passe ce-
pendant ce qui se rencontre en milieu naturel. Tout porte
A croire que le fond de la tombe devait 6tre recouvert
d'un lit de v6g6taux.

Le reste du mat6riel arch6ologique du Secfeur blicquien
de Darion est constitu6 d'artefacts en silex, de t6moins
du travail local du schiste. d'instruments de mouture et
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autres 6l6ments en grds, de petits galets de silex ter-
tiaire et d'un petit corpus c6ramique, qui, malgr6 un fort
taux de fragmentation, a permis I'individualisation de
43 formes autres que le vase de la tombe.

L industrie lithique a 6t6 analys6e du point de vue des
matidres premidres repr6sent6es, de la typologie et des
partis pris technologiques qui t6moignent de modes de
d6bitage diff6rents. Un 6ventail assez large de matid-
res premidres siliceuses est pr6sent, malg16 la faible
ampleur de la s6rie, qui sont tant locales qu'exogdnes.
Les deux vari6t6s locales correspondent i 93 7o de I'in-
dustrie lithique du site retrouv6e en fosse; chacune
montre diff6rentes vari6t6s lithologiques. La qualit6 de
la matidre locale mise en @uvre est vari6e et une part
importante provient de rognons lessiv6s, gelifract6s ou
patin6s. Contrairement d leurs voisins ruban6s avec
qui ils partagent les m6mes possibilit6s d'approvision-
nement, la s6lection parait avoir 6t6 effectu6e de ma-
nidre opportuniste, sans soin et sans souci d'une qua-
lit6 constante. Ce sont en fait les techniques de d6bi-
tage qui sont adapt6es au mat6riau valoris6. Les ma-
tidres premidres siliceuses exogdnes comptent pour d
peine deux pour-cent mais pr6sentent finesse excep-
tionnelle et correspondent d des produits de qualit6. ll
s'agit principalement de silex dit de Ghlin, 169ulidrement
rencontr6 en contelce blicquien en Hainaut, et de silex
couleur caf6-au-lait ou chocolat, originaire d'6tages du
Bartonien du Tertiaire du Bassin parisien quiaffleurent
dans une large aire comprise entre I'Oise et la Marne,
comme il s'en rencontre ir Romigny-Lh6ry. Cette va-
ri6t6 de silex se retrouve couramment sur les sites Vil-
leneuve-Saint-Germain et semble avoir fait  I 'objet
d'6changes A longue distance (Bostyn, 1994). Les pro-
portions des difi6rentes matidres premidres rejet6es
dans les fosses du Secteur blicquien de Darion varient
plus ou moins en fonction de l'6loignement de la source
d'approvisionnement, comme c'est la rdgle sur de nom-
breux sites pr6historiques. Si les transports de mat6-
riaux refldtent les relations des groupes culturels avec
leur r6gion d'origine, le silex de Ghlin marque les atta-
ches des habitants blicquiens de Darion avec la r6gion
des sources de la Dendre et le silex du Bartonien mani-
feste d m6me proportion des contacts avec le Bassin
parisien. D'un point de vue typologique, le mat6riel li-
th ique du Secfeur  b l icquien ne montre aucune
pdriph6risation par rapport A ce qui se rencontre sur
les sites du Hainaut, tout comme le mat6riel recueilli
sur I'autre site blicquien de Hesbaye, Vaux-et-Borset
(Caspar et Burnez-Lanotte, 1994). La petitesse de la
s6rie lithique de Darion fait que certaines cat6gories
d'art6facts sont sous-repr6sent6es, voire absentes,
comme par exemple les pergoirs ou les lames de fau-
cille lustr6es. Par contre, toutes les caract6ristiques
du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain sont
repr6sent6es : burins, lames trds fines en silex de qua-
l i t6, avec plan de frappe pr6par6, lames d bords
esquill6s, outils danubiens classiques sur lame, grat-
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toirs esquill6s ou non sur 6clat, prismatiques... Dans le
lot, quelques frites caract6ristiques, en silex gris A grain
fin de Hesbaye d6notent. La coexistence de plusieurs
modes de d6bitage, bien attest6e depuis des 6tudes
pouss6es r6centes pour le Villeneuve-Saint-Germain
(Bostyn, 1994; Augereau, 1994), transparait de I'exa-
men du mat6riel lithique du Secteurblicquien de Darion.
A cot6 de produits d'un d6bitage laminaire de belle ve-
nue en silex local ou de qualit6 exceptionnelle en silex
exogdne, on trouve un d6bitage grossier d'6clats r6a-
lis6 sur les supports les plus divers, souvent de moin-
dre qualit6. Peu organis6, celui-ci est ex6cut6 au per-
cuteur dur. ll occupe une place importante dans la s6-
rie, a produit beaucoup de d6chets informes et a laiss6
de nombreux stigmates d'une mise en @uvre violente :
bulbes saillants, corniches profondes, points d'impacts
non aboutis, accidents de taille... Ce d6bitage a pro-
duit nombre d'outils st6r6otyp6s mais aussi nombre
d'outils a posteriori. Manifestement, ici aussi les men-
talit6s diffdrent entre les Ruban6s locaux et les repr6-
sentants du Groupe de Blicquy, it possibilit6s 6gales
offertes par I'environnement.

Par rapport au petit nombre de structures 6pargn6es et
fouill6es, le site a livr6 d'importants t6moins de travail
du schiste. Le corpus documente toutes les 6tapes
technologiques de la fabrication de bracelets, depuis la
plaque de matidre premidre apport6e sur le site jus-
qu'd I'objet de parure fini utilis6 en contexte fun6raire
en passant par des d6chets de mise en forme et des
fragments de bracelets finis retrouv6s en contexte d6-
tritique. Deux vari6t6s de schiste ont principalement
6t6 travaill6es i Darion, un schiste gris verdAtre, mais
surtout un schiste gris fonc6, plus performant. La ca-
rac t6 r i sa t i on  p6 t rog raph ique  pu i s  I ' ana l yse
micropal6ontologique d'6chantillons choisis pour leur
repr6sentativit6 ont permis de circonscrire leur origine
i quelques membres du Silurien qui affleurent dans la
vall6e de la Mehaigne d environ 7 kilomdtres du site.
Lexamen des techniques de fabrication mises en euvre
montre un attachement aux m6mes recettes, qu'elles
fassent partie du bagage culturel de l'6tablissement,
que I'ensemble des d6chets proviennent d'un seul op6-
rateur ou d'une courte phase de production. L'absence
d'usure sur la tranche interne de certains bracelets de
la tombe, i c6t6 d'exemplaires port6s ou en schiste
exogdne, nous incline A penser qu'une part de la pro-
duction a 6t6 r6alis6e pour accompagner le d6funt. Les
bracelets de schiste produits d Darion correspondent
morphologiquement aux productions du Groupe de
Blicquy qui se singularisent partiellement par rapport
aux exemplaires recueillis en Bassin parisien. Par rap-
port i l'aire d'extension du Groupe de Blicquy / Ville-
neuve-Saint-Germain, les gites potentiels de matidre
premidre sont p6riphdriques; le schiste nous parait avoir
6t6 mis en @uvre sur un petit nombre d'habitats du
Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain. Or, les
bracelets de pierre constituent un 6l6ment int6grant de
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la culture mat6riel le de ce groupe, ce qui implique leur
circulation A grande distance depuis les gites de matid-
res premidres et les sites de production, A I'image de
ce qui a 6t6 mis en 6vidence par exemple pour les her-
minettes en contexte ruban6. L'importance relative des
vestiges retrouv6s A Darion rappelle la place de cet
art isanat pour I 'ensemble culturel qu' i l  singularise. l l
est vrai que, par rapport aux sites du Bassin parisien,
les habitats blicquiens sont situ6s d proximit6 d'affleu-
rements de schiste de qualit6 ad6quate, ce qui relati-
vise I'impression d'abondance qu'ils d6gagent' L'hy-
pothdse d'dchanges crois6s entre des productions li-
thiques de quali t6 en si lex du Bartonien et, entre autres,
des bracelets de schiste, propos6e par Frangoise
Bostyn (1994) pour le Bassin parisien, m6riterait d'eten-
dre ses considdrations par une nouvelle analyse de I ' in-
dustrie l i thique des sites bl icquiens. Le si lex de Ghlin
devrait dans un tel moddle renouvel6 trouver un role de
substitut au silex du Bartonien.

Le mat6rielc6ramique du Secfeurblicquien de Darion
a 6t6 retrouv6 dans I'ensemble trds fragment6, ce qui
ne semble pas €tre une originali t6 pour le Groupe de
Blicquy, en raison de la quali t6 des produclions. Les
48 r6cipients individualis6s n'offrent pas beaucoup
d'6l6ments d6coratifs. Pour 12 individus seulement,
nous avons des indications sur la forme g6n6rale du
r6c ip ient .  B ien que r6dui t  e t  lacunai re,  le  corpus
blicquien de Darion est en concordance compldte avec
celui de I 'autre site du mdme groupe culturel en Hes-
baye (Hauzeur et Constantin, 1993), l l  supporterait
une semblable at t r ibut ion chronologique d l '6 tape
moyenne du Blicquien d6finie pour le Hainaut, avec
cependant des 616ments qui 6voquent la transition vers
l '6tape c6ramique f inale (Constantin, 1985). Ni Darion,
ni Vaux-et-Borset ne manifestent de particularites tech-
nologiques, morphologiques ou d6coratives qui dist in-
gueraient le Blicquien de Hesbaye par rapport au reste
du Groupe de Blicquy / Villeneuve-SaintGermain.

L'analyse pdtrographique et technologique de la c6ra-
mique du N6olithique ancien de Moyenne Belgique, qui
a 6td reprise en y incorporant des 6chantillons blicquiens
et de nouveaux t6moins ruban6s, a permis de circons-
crire les limites d'une approche en lames minces pour
la d6termination des origines des l imons mis en @uvre.
L'homog6n6it6 de la bande lessique de Moyenne Bel-
gique ne permet pas de singulariser des groupes. Par
contre, une r6flexion port6e en terme des techniques
c6ramiques et de leur coh6rence par ensemble con-
firme la dichotomie entre les mentalit6s blicquiennes et
ruban6es. Les Ruban6s de Belgique observent une
stricte distinction entre c6ramique fine et c6ramique
grossidre, qui se traduit par des chaines opdratoires
diff6rentes. Par contre, les Blicquiens ne montrent pas
de constance dans le choix du l imon de base, des
d6graissants ajout6s, des proc6d6s de montage. Cer-
tes, la mise en 6vidence de chacun de ces points ne
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constitue pas une r6volution, mais I'ensemble, montr6
par d'autres m6thodes d'analyse, un peu en d6sespoir
de cause, consacre le fait que nous sommes en Belgi-
que en prdsence de deux mondes aux modes de pen-
s6e diff6rents.

La surprise est venue de la d6couverte, dans des cou-
ches inf6rieures de remplissage de fosses blicquiennes,
de quelques tessons ruban6s d6cor6s et sans trace
d'usure sur les arr€tes, outre un trds petit fragment de
tranchant d'herminette en phtanite. Les types de d6cor
principalcaract6risent la phase l ld de Modderman, non
repr6sent6e sur le Secfeur ouest de Darion. Ce mat6-
riel peut €tre mis en relation avec les frites et m6me
avec certains 6l6ments de debitage d'al lure ruban6e et
en silex gris A grain fin. Ce mat6riau, en effet, ne sem-
ble pas avoir connu de s6quence compldte de d6bi-
tage sur la part ie de site bl icquien fouil l6e en sauve-
tage A Darion. D'oir peuvent bien provenir toutes ces
pidces ? De la surface oi s'est 6tabli le village blicquien,
pr6cedemment fr6quent6e par les Ruban6s; les el6-
ments ruban6s auraient 6td incorpor6s par inadvertance
aux fosses en creux des Blicquiens, nous soufflent quel-
ques beaux-esprits qui voudraient en finir avec la ques-
tion et retourner dans la normalit6. Cette hypothese
est tout A fait plausible et doit 6tre consid6r6e. Le vil-
lage ruban6 de Darion-Colia a, quant d lui,  l ivr6 du ma-
t6riel exogdne, tantOt attribu6 A des contacts entre grou-
pes ruban6s de Moyenne Belgique et du Bassin pari-
sien, tantOt A la n6buleuse des groupes A c6ramique
non-ruban6e. lls sont compatibles avec une attribution
au Groupe de Blicquy / Vi l leneuve-Saint-Germain et
nous montreraient sur plan un condens6 des <p6r6gri-
nations> des Blicquiens sur le site fossoy6 de Darion-
Colia. Face A ces d6couvertes crois6es, plusieurs hy-
pothdses peuvent 6galement 6tre soutenues. D'une
part, les Blicquiens arrivent face au vi l lage ruban6 de
Darion, d la f in de son occupation, s'6tablissent dans
un environnement d6grad6 qui ne leur ddplait pas, dans
la mesure oir ils le devaient le connaitre en fond de
vallee dans la Bassin parisien et en Hainaut oi des
Ruban6s les ont pr6c6d6s, et entretiennent un mini-
mum de relations avec leurs pr6d6cesseurs qui leur
donnent des d6chets de d6bitage dont i ls s'accommo-
dent et avec lesquels ils echangent des vases et des
artefacls en silex exogdne. D'autre part, les Ruban6s
ont, si pas quittd la 169ion, du moins abandonn6 le vi l-
lage fossoy6 de Darion, qui offre un environnement de
recolonisation riche; les Blicquiens visitent les ruines
de <Pompei>, peut-€tre respect6es puisqu'il n'y a pas
de chevauchement entre les deux habitats, et pratiquent
le charognage au d6triment, entre autres, des amas de
d6bi tage.  Cet te prat ique et  la  nonchalance des
Blicquiens vis-d-vis de leurs approvisionnements pour-
raient m€me expliquer la coexistence r6currente d'6ta-
blissements blicquiens dans I'entourage imm6diat de
sites ruban6s, en Moyenne Belgique. L'autre hypothese
rencontre 6galement ce ph6nomdne. L'hypothdse du
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charognage, mise en 6vidence paral lelement sur le
Blicquien de Vaux-et-Borset, a s6duit les chercheurs
qui dtudient ce site, pour rappeler, une fois de plus la
diachronie entre les deux dtablissements (Caspar,
Burnez-Lanotte et Depiereux, 1997; Caspar et Burnez-
Lanotte, '1997; 1998). Ce qui est possible pour ce site
pourrait €tre diff6rent de ce qui s'est pass6 d Darion,
ou ai l leurs en Hesbaye. Aucun 6l6ment ne permet de
d6partager les points de vue, si proches en raison de la
proximit6 chrono-culturelle des deux sites blicquiens de
Hesbaye. Mes convictions me portent d proposer d'in-
terpr6ter les sites ruban6 et blicquien de Darion comme
symptomatiques d'un facids de contact, t6nu, les deux
groupes culturels glissant imperceptiblement I'un sur
I'autre. De mon point de vue, les arguments par ab-
sence invoqu6s demeurent de pidtres indicateurs en
regard d'une critique normale et la 16p6tition de con-
clusions p6remptoires, sans argumentation, tourne d
I 'argument d'autorit6 ou d la persuasion pros6lyte.
Delenda Cartago 16p6tait A tout propos Caton I'ancien...
et Carthage a 6t6 d6truite. L'hypothese du charognage
d6fendue par moi aussi comme une possibi l i t6 (Jadin,
1995; 1997) offre cependant le danger d' insinuer le
doute sur tous les el6ments particuliers retrouv6s dans
I'un ou I'autre contexte et de bloquer le debat sans re-
chercher d'autres 616ments. On pourrait ainsi imaginer
que le bois de chauffage des Blicquien aurait 6t6 r6cu-
p6r6 au d6triment des constructions ruban6es abandon-
n6es et que, par lA, les datations radiom6triques d'6chan-
tillons de bois non determin6s se trouveraient fauss6es...
Elle porte en elle le germe qui la rend suspecte.

Les datations radiocarbones par acc616rateur, sur des
6chanti l lons d courte dur6e de vie, oblenues pour le
Blicquien de Hesbaye sont compatibles avec le ddrou-
lement de ce ph6nomdne au cours du dernier sidcle du
6e milldnaire radiocarbone, A peine 50 ans aprds les
dates les plus jeunes pour le vi l lage ruban6 de Darion
ou la phase r6cente d'Oleye. Cet 6cart est inf6rieur d
un 6cart-type. Je me garderai donc de conclure, mais
je pose la question : quand le Groupe de Blicquy / Vi l le-
neuve-Saint-Germain est- i l  donc n6, sideux 6tapes c6-
ramiques precedent cette pr6sence d I'extr6mit6 orien-
tale de I'aire de r6partition du groupe ?

C.5 - Rodiuorhone, Ruboni rlcenl occidenlol et Group de Blkquy /
Villeneuve-Soint-Germoin : le retour

Enfin, dernier volet de la dissertation : un programme
original de datation radiocarbone par acc6l6rateur
aborde, aprds une r6flexion m6thodologique et un exa-
men des donndes existantes, une crit ique des proble-
mes rencontr6s par le pass6 et de proposer une nou-
velle approche de la chronologie absolue du N6olithi-
que ancien du haut Geer, compar6 au Ruban6 r6cent
du Nord-Ouest, au Ruban6 Rdcent du Bassin Parisien
et au Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain.

fus hypothlses en guises de

Certes, I'analyse des probldmes ne permet pas de tra
cher de manidre dichotomique. La pr6cision s'est
lior6e. Les conditions critiques de s6lection des
tillons, par rapport d des questions clairement
par les arch6ologues, sont plus facilement rencontrdes
pour aulant qu'on en ait conscience de leur importance
Les s6ries suspectes du pass6 ou les 6chantillons
g6n6ralistes peuvent 6tre isol6s. Reste cependant
de nouveaux obstacles sont apparus ou se sont confir.
m6s. A une meilleure pr6cision rdpond la
tion de plages chronologiques du pass6 impropres
une approche fine, parce que I'activit6 atmosph6rique a
fait varier le taux naturel du C14, ce qui disperse les
r6sultats aprds calibration dendrochronologique. La
possibilite math6matique qu'un r6sultat radiocarbone su
trois tombe A plus d'un 6cart-type de ce qu'il donnerait
en r6p6tant I'op6ration subsiste. La liaison de l'6chan-
tillon au contexte qu'on cherche A dater reste ddlicate A
pr6ciser. Les diff6rents mat6riaux sont diff6remment
susceptibles d'6tre pollu6s et les diff6rentes techniques
de pr6traitement connaissent des taux de succds varia-
bles. Les laboratoires ont diff6r6 au cours du temps et
diff6rent toujours en pratique et en qualit6, malg16 les
efforts consid6rables du monde des dateurs pour assu-
rer une standardisation des r6sultats.

Une approche critique des donn6es radiocarbones, cas
par cas, ce qui suppose une publication de quali t6 des
r6sultats, permet de pr6ciser la confiance que le Pr6-
historien peut accorder A tel ou tel r6sultat et de propo-
ser une calibration globale. A la reproduction scrupu-
leuse des fourchettes fournies par les programmes de
calibration, on pr6f6rera un examen de la courbe
dendrochronologique, une approche int6gr6e de tou-
tes les donndes de nature chronologique enserrant le
contexte et une conclusion engagde et responsable,
de type mil l6naire, part ie de mil ldnaire, ou sidcle. ,A ce
prix, nous devenons autoris6s A pr6senter de nouveaux
sch6mas chronologiques, plus sensibles et plus dyna-
miques, et surtout compatibles avec les donn6es du
moment, quitte d recommencer le travail d'interpr6ta-
tion A un stade ult6rieurde la recherche. La date issue
du laboratoire, publi6e assortie de consid6rations criti-
ques, ne changera quant A elle pas. C'est la seule don-
n6e absolue. Toute l '6laboration en aval est 6minem-
ment subjective et d6pendante de l'6tat de I'art.

ll est inutile de reprendre point par point les diff6rents
expos6s sur les rapports entre le Danubien et le
radiocarbone, certains offrant un caractdre pol6mique
accus6 et tous p6tiraient d'une interprdtation facile que
je leur imposerait a posteriori. Aprds tout, une lueur de
justesse r6side dans tous les propos, dont les conclu-
sions peuvent 6tre d6forc6es par un mauvais point de
vue passag6, une sdrie aberrante ou un acharnement
A ne pas consid6rer ce qu'on expose pourtant correc-
tement. A c6t6 des donn6es, I'Historien, avec ses id6es
et son contexte. disions-nous...



Des hypothises en guises de conclusion

La collecte d'un maximum de donn6es radiom6triques
pour le Ruban6 et le post-Ruband de I'extr6mit6 occi-
dentale du courant permet des analyses globales qui
testent la consistance des donn6es. Avec la r6serve
que ces donn6es ont 6t6 obtenues A des moments dif-
f6rents, avec du mat6riel disparate, et correspondent A
des 6tat de d6veloppement technique et de r6flexion
qui ont 6volu6 entre les premidres et les dernidres. On
compare donc des r6sultats obtenus avec des clepsy-
dres et des chronom6tres,.. Des histogrammes de 16-
partition des r6sultats radiocarbones montrent suivant
qu'on s6lectionne tout I'inventaire, ou seulemenl cer-
tains aspects comme la dispersion des Ages moyens
ou des 6carts-types par laboratoire, par mat6riau, ou
par 6tape, que la dispersion des r6sultats est dans I'en-
semble trds large, entre 5800 et 6600 BP, que cette
r6partition se resserre ou se d6cale suivant les mat6-
riaux dat6s, que certains laboratoires dispersent leurs
r6sultats, que d'autres les rajeunissent syst6matique-
ment, que d'autres encore tirent trds serr6. Les dates
sur charbon de bois, les plus nombreuses, produisent
des r6sultats trds 6tal6s dans le temps et plus anciens
que, par exemple, ceux sur graines carbonis6es. ll s'agit
ld d'un effet pervers de I'effet de bois vieux, qui a d0
jouer dr plein pour les premiers agriculteurs qui ont d6-
couvert une for6t pluris6culaire, A laquelle ils se sont
attaqu6s sans h6siter, comme le montre I'exceptionnel
puits de Kuckhoven. Les r6sultats sur os, qui th6ori-
quement devraient rejoindre les autres 6chantillons it
courte dur6e de vie, soutfrent de probldmes de pollu-
tion difficiles A traiter et semblent 6tre souvent plus jeu-
nes qu'escompt6. Les perspectives de s6lection d'une
fraction particulidre offerte par I'acc6l6rateur de parti-
cules otfrent de ce point de vue un tel progrds que les
laboratoires conventionnels qui s'6taient fait les cham-
pions de I'os I'abandonnent progressivement aux ac-
c616rateurs. Malheureusement, trainent dans les listes
les r6sultats obtenus par le pass6 selon un 6tat de I'art
d6pass6, dont la justesse peut 6tre mise en cause.
L'6puration du corpus de dates utilis6 pour faire une
analyse plus ou moins pr6cise demande des sacrifices
plus ou moins importants. Quitte ir r6duire I'effectif au
cinquidme des donn6es collect6es. A priori,les dates
sur  charbon de bois ,  soumis sans d6terminat ion
anthracologique pr6alable, sont b 6carter en raison de
I'effet de bois vieux. Celles de certains laboratoires,
comme les dates pour le site de Blicquy, ou sur cer-
tains mat6riaux, comme la c6ramique, 6taient int6res-
santes dans une perspective de mise au point des tech-
niques, mais n'otfrent pas de garantie de consistance
et sdment inutilement le trouble.

L'examen de la courbe de calibration pour la tranche
chronologique occup6e par le Ruban6 montre un petit
plateau, qui affecte les r6sultats pour le 52e sidcle avant
notre dre et qui interdit toute pr6cision, sp6cialement
pour les 6tapes ancienne et moyenne du Ruban6. J.
N. Lanting (1995) propose une estimation de la dur6e
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du Ruban6, qui place le Ruban6 le plus ancien entre
5320 et 5180 avant notre dre et les phases llb et llc de
Modderman entre 5100 et 5000. Cette fagon de voir
r6duit consid6rablement la dur6e totale du Ruban6,
6tape initiale incluse, ce qui laisse au plus 2 sidcles
pour tout ce qui s'est d6roul6 A I'ouest de la Meuse en
Moyenne Belgique. VoilA le ph6nomdne arch6ologi-
que le mieux cjocument6 de notre N6olithique r6duit i
un 6v6nement, le temps pour les Ruban6s de faire le
tour du territoire. Sous la baguette de J. N. Lanting, les
phases d'habitat propos6es par P. Stehli (1987) pas-
sent de 25 ans d moins de 13 ans, ce qui est peut-Otre
donner trop d'importance A l'6tape initiale du Ruban6
par rapport au reste. Une vingtaine d'ann6es pourrait
correspondre A une meilleure approximation.

Pour la cal ibration des dates individuelles pour le
Ruban6, le raisonnement se limite en fait d une locali-
sation sur l'6chelle du temps solaire avant le plateau,
aspi16 par celui-ci ou aprds. Le programme de data-
tion par acc6ldrateur entrepris se fonde sur le fait que
le Ruban6 du haut Geer, avec ses 6l6ments tardifs,
tombe aprds le plateau. ll faut cependant veiller A ne
pas consid6rer la dispersion des probabilit6s aprds
calibration au niveau du plateau, lors de I'interpr6tation
des donn6es associ6es aux contextes les plus r6cents,

Enfin, la s6lection de mat6riel d dur6e de vie courte,
telle que propos6e par Alasdair Whittle (1990) et inter-
pr6t6e par J. N. Lanting, a ouvert la voie m6thodologi-
que qui a guid6 la s6lection d'une quarantaine d'6chan-
tillons pour le N6olithique ancien du Nord-Ouest et du
Bassin parisien. Si les groupes culturels post-ruban6s
sont bien post6rieurs au Ruban6, ils devraient donner
des dates aprds celles pour la phase lld... Les meilleurs
r6sultats pour le Ruban6 du haut Geer et de Hesbaye
permettent de placer sommairement la phase llb d la
fin du plateau, soit approximativement pendant la lcre
moiti6 du 51e sidcle calibr6; la phase llc suivrait pour
se d6ployer pendant la 2de moiti6 du 51e sidcle, et le lld
perdurerait pendant ;6 l dre moiti6 du 50e sidcle avant
notre dre. Les donn6es pour le Blicquien de Hesbaye
font suivre le Ruban6 lld local par la pr6sence de ce
groupe. Pour tenter de caler le Ruban6 R6cent du Bas-
sin Parisien et le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain, il faut faire appel A des donn6es ext6rieures,
que je ne controle pas. Celles-ci s'6talent depuis le
plateau jusqu'au mil ieu du 5e mil16naire cal ib16. Le
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien aurait son origine
avant 5100, ce qui le ferait d6marrer d un moment oit
on parle de Ruban6 moyen pour d'autres r6gions, et
serait attest6 jusqu'au-deld de la fin du 50e sidcle avant
notre dre. Le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain, attest6 depuis avant I'aube du 50e sidcle ca-
libr6 semble perdurer cinq sidcles, sur base de dates
peut-Otre rajeunies, dont on attend une bonne publica-
tion du contexte. Dans l'6tat actuel de la recherche, le
chevauchement entre le Ruban6 R6cent du Bassin
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Parisien et le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain demeure une question ouverte, c'est-d-dire,
soit d confirmer, soit i infirmer. Les contextes 6chan-
tillonn6s par moi permettent malheureusement assez
difficilement de se rendre compte de la phase repr6-
sent6e, tant le mat6rielcarpologique ad6quat est raris-
sime pour le Bassin parisien et tant il a fallu prendre ce
qui se prdsentait. Une suite serait cependant possible
en travaillant avec des 6chantillons d'os soigneusement
s6lectionn6s et moyennant 6valuation s6rieuse de la
diagendse. D'un c6t6, il conviendrait de multiplier les
donn6es fiables pour le Bassin parisien; de l'autre, il
faudrait r6duire I'hiatus jusqu'aux premidres dates dis-
ponibles pour le Cerny, attest6 jusqu'A pr6sent i partir
du 47e sidcle avant notre dre (Constantin, Mordant et
Simonin, 1997), mais peut-Otre sur base de dates ra-
jeunies...

Les donn6es pour la Moselle paraissent hautes. Plu-
sieurs hypothdses s'offrent d nous, dont le fait que la
technique du peigne pivotant serait apparue de manidre
pr6coce en Lorraine (par le Rhin moyen), bien avant
son usage en Moyenne Belgique. La thdse en cours
d'Anne Hauzeur, qui reprend les donn6es mosellanes,
devrait nous 6clairer sur ce point.

En d6finitive, que retenir de tout ceci ? Le radiocarbone
n'est pas et ne sera jamais un chronomdtre. L'incerti-
tude li6e d l'6cart-type, aux probldmes de pollution ou it
la d6finition du contexte subsistent. ll lui sera toujours
difficile de trancher pour les ph6nomdnes rapides ou
proches dans le temps. Mais par rapport d la situation
il y a une quinzaine d'ann6e, des progrds notables ont
6t6 enregistrds. La comprdhension des biais sp6cifi-
ques quiatfectent les datations pour le N6olithique an-
cien permet de les int6grer dans l'interpr6tation. La
plus grande disponibilit6 du radiocarbone, grdce aux
acc6l6rateurs, et la s6lection d'6chantillons choisis pour
leur courte dur6e de vie permettent de restreindre la
dispersion des r6sultats. La dur6e du Ruban6 s'en
trouve rdduite et pr6cis6e. ll n'est plus possible de pla-
cer sans difficult6s le Groupe de Blicquy / Villeneuve-
Saint-Germain avant le Ruban6 en g6n6ral ou le
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien, m6me si un net
chevauchement chronologique avec ce dernier sub-
siste. En acceptant le jeu de l'interpr6tation des r6sul-
tats radiocarbones, en terme d'Age calibr6, ilest mOme
possible de d6finir des sidcles ou des parties de sidcle
pendant lesquels une phase c6ramique pourrait s'6tre
d6roul6e...

C.7 - Lo recherche d'un cadre en guise de conclusion

Enceintes, pavot et orge, phase finale sur les sites du
haut Geer, datations r6centes, arrivde de Blicquiens en
Hainaut puis en Hesbaye... dans quel cadre placer tout
cela d la fois ?

Des hypothdses en gulns de concfusion

Du c6t6 du cadre g6ographique, ilexiste plusieurs car-
tes reprdsentant le Ruban6 en Europe. Jens L0ning
(1991 :32, f ig.4), dans un art icle synth6tique sur les
premiers agriculteurs d'Europe centrale, nous offre une
carte g6n6raliste qui pr6sente en deux ensembles con-
centriques le Ruband le plus ancien et les 6tapes sui'
vantes plus expansives, qui i I'ouest passent le Rhin
jusqu'au ceur du Bassin parisien. Cette carte r6cente
prend en compte les d6veloppements A I 'ouest du
Ruban6 en assimilant enfin le Ruban6 R6cent du Bas-
sin Parisien, qui faisait bande h part depuis prbs de
trois d6cennies. ll est vrai que les N6olithiciens fran-
gais ont eu difficile A assumer et leur particularisme et
I'origine orientale de leur premier N6olithique. Cette
carte montre aussi que le d6ploiement du Ruban6 A
I'ouest du Rhin est post6rieur d l'6tape initiale. Par con-
tre, comme le but n'6tait pas la distinction des groupes
r6gionaux, les trois dernidres 6tapes du Ruban6 se trou'
vent confondues.

Si le Ruban6 s'6tend d'est en ouest sur plus de deux
mille kilomdtres, ce n'est pas de manidre continue. ll
s'agit plutdt d'aires d'habitat bien circonscrites qui se
succddent de proche en proche. Plusieurs aires d'ha-
bitat rassembl6es sur base d'affinit6s de style de d6cor
c6ramique forment une r6gion ou un groupe, comme
par exemple le Groupe rh6no-mosan du Ruban6. Les
distinctions de 169ions stylistiques ont fait I'objet d'une
abondante litt6rature (LUning, 1991 : 45-46, note 52).
On constate que les groupes du Ruban6 stricto sensu
sont compartiment6s selon les grands systdmes fluviaux
d'Europe centrale. Jens Luning distingue les systdmes
de la Seine, du Rhin, de I 'Elbe, de I 'Oder, de la Vistule
et du Danube, ce dernier 6tant subdivis6 (L0ning, 1991 ,
46, fig. 15 et note 53). Cette nouvelle pr6sentation 96o-
graphique est intdressante, puisqu'elle rapproche le
Ruban6 belge du domaine rh6nan qui est le sien. Le
Groupe rh6no-mosan, distinct des autres groupes du
m6me domaine, partage plus ou moins avec eux des
influences ou des systdmes d'6change. Par contre,
cette division selon des axes naturels nord-sud tron-
gonnent la progression est-ouest du Ruban6, d'une part,
et coupe le Ruban6 de Hesbaye du Ruban6 du Hai-
naut, tous deux parfois confondus sous le terme
Omalien. Aprds tout, l'Escaut n'est tributaire ni du Rhin
ni de la Seine, m6me si les deux domaines n6olithi-
ques se sont crois6s aux sources de la Dendre. C'est
oublier d'abord qu'une carte 96o9raphique est statique.
ll faut l'affubler de lldches ou la multiplier avec des con-
tours mouvants selon les pdriodes de temps envisa-
g6es pour lui conf6rer un peu de dynamisme. C'
oublier aussi que la Belgique a de tout temps
une position g6ographique particulidre dans le nord-
ouest de I'Europe, celle de 169ion de transition, ou
tampon selon les 6poques, entre les grandes
europ6ennes qui ont d6rou16 leurs less jusque sur
territoire et le Bassin parisien, antichambre de I'Atlanti
que et terminus dans un parcours est-ouest. La Hes
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baye, la Moselle et I'Alsace, qu'on a longtemps pr6sen-
t6es comme les avanc6es extrdme-orientales du
Ruban6, constituent en fait des portes naturelles sur le
Bassin parisien. La Belgique ne pr6sente pas de fron-
tidres naturelles et a 6t6 de nombreuses fois travers6e
par des courants en sens divers ou cotoy6e par des
cultures qui se sont arr6t6es sur ses marges, ce qui fait
parfois penser A son Arch6ologie nationale qu'elle est
souvent pass6e d cot6 ou en marge des courants qui
ont agit6 I'Europe. ll ne me semble donc pas anormal
de constater que N6olithique ancien d'Europe centrale
et N6olithique ancien du Bassin parisien s'y superpo-
sent sur les cartes.

D'autres subdivisions 96o9raphiques existent. Aprds
les premidres cartes de r6partition du Ruban6 d'Alsace,
du Ruban6 de Champagne, du Ruban6 R6cent du Bas-
sin Parisien et du Villeneuve-Saint-Germain qui juxta-
posent les 6l6ments, Christian Jeunesse (1995) propose
des subdivisions par affinit6s culturelles, qui se fondent
sur bien d'autres 6l6ments que la simple facette "style
c6ramique" A laquelle on s'est souvent cantonn6. Des
domaines aussi vari6s que les pratiques fun6raires, la
circulation des objets de parure, les systdmes d'6levage
et I'architecture sont pass6s en revue, qui montrent que
les clivages sont multiples au sein de la Culture d C6ra-
mique Lindaire et qu'ils ne se confondent pas tous avec
les groupes stylistiques (Jeunesse, 1990; 1995 a et b;
1 997 a et b; 1 998; Jeunesse et Arbogast, 1 997). L'auteur
propose d'int6grer A la r6flexion une composante autoch-
tone, qui apparait de plus en plus importante A mesure
que des t6moins d'un mouvement d'acculturation d la
colonisation danubienne sont mis en 6vidence. La 16-
gionalisation du Ruban6 d6bute dds le Ruban6 moyen
et trouve sa pleine expression dans les dtapes r6centes
et finales. D'un point de vue stylistique, I'auteur s6pare
le Ruband du Bas-Rhin, de celui de Haute-Alsace qu'il
incorpore i un grand ensemble qui couvre aussi le
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien ainsi que le Ruban6
de Champagne, et qu'il baptise Ruban6 du Sud-Ouest.
Parmi les premiers groupes A s'€tre individualis6s, pour
autant qu'ori puisse en juger, ceux 6tablis dans les bas-
sins de I'Escaut, de la Meuse, du Rhin inf6rieur et moyen
et de la Moselle constituent, toujours pour le m6me
auteur, le Ruband du Nord-Ouest. Notons que la m6me
appellation rev6t un sens plus 96o9raphique et englobe
donc une partie du Bassin parisien, chez d'autres auteurs
(e.a. van Berg, 1988). Le Ruban6 de la confluence Rhin -
Neckar, le Ruband du Wurtemberg et I'extrdmit6 orien-
tale du Ruban6 du Hegau se voient adjoindre dans une
proposition ult6rieure le Ruban6 du Bas-Rhin sous I'ap-
pellation Ruban6 du Centre (Jeunesse, 1996). Une telle
division, comme la ddmonstration qui la sous-tend, est
nouvelle en ce qu'elle lie par de multiples atfinit6s le
Ruban6 du Bas-Rhin au Ruband r6cent du Bassin Pari-
sien au travers de la haute Moselle et de la Champa-
gne-Ardenne. ll est vrai que le lien demanderait A 6tre
6toffd d'un point de vue g6ographique, ce qu'une re-
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lance de l'6tude des sites m6connus des deux dernid-
res r6gions devrait apporter. Soulignons encore que ce
partitionnement ne se base que sur le Ruban6 et ne
tient donc pas compte de I'expansion du Groupe de
Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain, entre autres du sud-
ouest vers le nord-ouest, c'est-d-dire le Hainaut.

P. J. R. Modderman (1981), Claude Constantin (1985),
Paul-Louis van Berg (1990), Christian Jeunesse (1987;
et a/.,  1991) et Jens Ltining (et a|.,1989) nous appor-
tent des cartes de r6partition quitranscendent tous les
clivages pr6sent6s jusqu'ici. Depuis leur mise en 6vi-
dence, la C6ramique du Limbourg et la C6ramique de
La Hoguette voient leur corpus respectifs s'6toffer, avec
des essais de particularisation de productions p6riph6-
riques comme la c6ramique dite d'accompagnement.
Actuellement, on peut circonscrire deux zones de plus
forte densit6, I'une s6quano-mosane, au nord, dessi-
n6e par la C6ramique du Limbourg, et I'autre rh6nane,
au sud, avec la C6ramique de La Hoguette (Jeunesse,
1996 : 122,ti1.5). Les axes de ces deux entit6s sont
paralldles et orient6s nord-est / sud-est. A quelques
exceptions, les t6moins de ces c6ramiques ont 6t6 re-
cueillis dans des structures en creux ruban6es. Si I'hy-
pothdse de travail qu'il s'agirait, au moins dans le cas
de la Cdramique de Limbourg, de c6ramique particu-
lidre exceptionnellement fabriqu6e par les Ruban6s
reste th6oriquement valable, il est aujourd'hui commu-
n6ment admis, en l'absence de preuve irrdfutable, que
ces productions, aux caract6ristiques technologiques
trop particulidres devraient plut6t avoir 6t6 produites par
des groupes accultur6s non-ruban6s, probablement
issus de populations m6solithiques autochtones. En-
core faut-il s'entendre sur le caractdre autochtone de
populations probablement encore relativement noma-
des. Pour la C6ramique de La Hoguette, pr6sente en
contexte ruban6 dds l'6tape la plus ancienne, alors que
la composante L imbourg n 'appara i t  qu 'avec le
Ffomborn, certains chercheurs (Lrining et al., 1989;
Jeunesse et al., 1991; Mannen, 1997) s'accordent i
rechercher une origine dans le N6olithique ancien de
la M6diterran6e occidentale. Derridre leur r6partition i
I'ouest du monde ruban6 ou leur 6ventuelle origine
m6ridionale, c'est le r6le de ces porteurs de c6ramique
non-ruban6e dans le monde danubien qui nous inter-
pelle. Chacun dans son domaine, avec un faible che-
vauchement 96o9raphique connu, a visit6 une majoritd
de sites ruban6s, en transcendant les limites des aires
de peuplement n6olithiques. Cela m6me side subtiles
distinctions peuvent 6tre discern6es entre Limbourg
s6quano-scaldien et Limbourg rh6nan (van Berg, 1990).

D'autres signes d'acculturation existent d I'ouest du
monde danubien, comme la pointe de fldche triangu-
laire A base concave et retouches inverses pr6sente
dans le Mdsolithique final local (Newell, 1970; Kozlowski,
1980;  L6hr ,  1991;  Thdvenin,  1992;  1995;  1996) ,  ou
comme les armatures trap6ziformes du Ruban6 le plus
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ancien, qui c6toient une industrie en silex du Maas-
trichtien, r6colt6 d plusieurs centaines de kilom6tres du
plus proche village (Gronenborn, 1990 a et b; 1994;
1997). Manifestement, derriEre son statisme, le Ruban6,
comme probablement le Danubien en g6n6ral, parait
travers6 d'influences, de courants, de communications
et d'6changes en sens divers, qui manifestent des con-
tacts plus ou moins forts ou plus ou moins subtils. Et si,
entre autres, nos M6solithiques acculturds ne s'6taient
pas content6s de rester passifs A c6td des Ruban6s,
mais avaient jou6 un r6le de coureurs des bois ? Tout
au moins ont-ils d0 endosser un statut en compl6menta-
rit6 avec les groupes qu'ils fr6quentaient si assid0ment ?

Passons maintenant sur le plan chronologique. l-image
traditionnelle est celle d'une stricte succession des pha-
ses et des groupes culturels. Quand on imagine d'oit
viennent les 6tudes pr6historiques, qui depuis la mise
en 6vidence de I'Homme avant le D6luge ont d6velopp6
des torrents de consid6rations sur la position relative
des ensembles mis en 6vidence, ce type de superposi-
tion des 6l6ments est une 6tape de base dans la cons-
titution d'un sch6ma chronologique, particulidrement en
l'absence d'indications de temps ou de dur6e fines. Les
outils se sont d6velopp6s, d commencer par I'interpr6-
tation des stratigraphies, qui nous manquent sur les si-
tes du N6olithique ancien de plein air oi les 6l6ments
sont dans I'ensemble juxtapos6s. Ceci explique la na-
ture particulidre des s6quences g6n6ralement propo-
s6es pour le N6olithique ancien.

Le sch6ma expos6 pour la fin du Ruban6 et le post-
Ruban6 en Bassin parisien et en Hainaut (Constantin,
1985) r6sulte de la s6riation de stades c6ramiques, dont
les grands sauts sont marqu6s par des 6volutions tech-
nologiques, mais est aussi bas6 sur des postulats de
d6part, comme I'incompatibilit6 entre deux groupes au
m6me niveau socio-6conomique dans la m6me niche
ou le synchronisme des passages d'une 6tape A I'autre.
Les 6chantillons des premiers moments p6chaient par
une relative faiblesse en etfectif, mais la multiplication
des d6couvertes n'a pas infl6chit le propos (Hauzeur et
Constantin, 1993). Plusieurs d6couvertes de ces der-
nidres ann6es montrent la coexistence 96o9raphique
en plein Bassin parisien de maisons du Ruban6 R6-
cent du Bassin Parisien et du Villeneuve-Saint-Germain
(Farruggia, llett et Constantin, 1993; llett, Constantin,
Farruggia et Bakels, 1995; Constantin, Farruggia et
Guichard, 1995) et m6me un site avec une maison et
des fosses contenant un outillage d'approvisionnement
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien, ainsique de la c6-
ramique Villeneuve-Saint-Germain (ERA 12, r6union
d6central is6e, Cuiry-lds-Chaudardes, 1998, comm.
orale). Ces mises en 6vidence de facids au moins de
transition annoncent la d6finition prochaine d'une 6tape
initiale pour le Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-
Germain, aprds celle d'un Ruban6 R6cent du Bassin
Parisien final (Constantin et lllet, 1997). A I'autre extr6-
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mit6 chronologique du m6me groupe, paralldlement
un 6tat de la question sur le Cerny, Claude Constantin
a propos6 d'int6grer le Groupe d'
au Villeneuve-Saint-Germain final (Constantin, 1997).
En outre, les marges de Bretagne ont r6cemment livr6
un habitat attribu6 au Villeneuve-Saint-Germain,
6l6ments tardifs et singuliers (Cassen et al.,
1998), en sorte que, suite d l'6tude de nouveaux cor
pus, il ne faudrait pas s'6tonner de voir propos6e
nouvelle p6riodisation pour le Groupe de Blicquy /
leneuve-Saint-Germain en 5 6tapes par exemple.

Le probldme des phases c6ramiques r6side donc
le fait qu'il s'agit d'6laborations chronologiques qui res-
tent trds souvent relatives. MOme en multipliant les in-
dices de contacts, rares, difficiles i interpr6ter, qu'on
n6glige ou qu'on ne souhaite pas voir. La dur6e
6tapes demeure une inconnue, qu'on peut certes esti-
mer, du simple au double comme dans le cas des pha-
ses de P. Stelhi, qui a pourtant d6ployd une m6thodolo-
gie de bon aloi. ll ne s'agit de toutes fagons pas d'un
chronomdtre, tout juste d'un moddle 6volutif. Qui th6o-
riquement peut 6tre retourn6, tant que des 6l6ments
solides n'en indiquent pas le sens. Le passage d'une
6tape d l'autre est propos6 synchrone... Ce ne peut
6tre vrai que par rapport au moddle 6volutif et si on
admet que tous les groupes ont suivi la m6me 6volu-
tion. Ce pseudo-synchronisme ne permet cependant
pas d'attacher tous les passages technologiques de
m6me nature au m6me moment sur une autre 6chelle
temporelle, comme le calendrier solaire. On peut diffi-
cilement imaginer qu'une innovation n'ait pas de temps
de diffusion. La question des d6calages chronologi-
ques, m€mes faibles, entre aires ou r6gions, est un fac-
teur difiicile A int6grer dans des sch6mas explicatifs sta'
tiques. lls convient de repenser de manidre dynami-
que le cadre explicatif de notre Ruban6, somme
trds court sur l'6chelle de I'Histoire humaine.

Plusieurs sch6mas chronologiques r6cents,
principalement de colldgues allemands intdgrent par
faitement les d6calages pergus entre r6gions.
Stehli (1994 : 135, fig. 36) n'a aucun probldme pour
sumer des ann6es de travail sur la chronologie
Ruban6 dans la vall6e du Merzbach par un tableau
th6tique pour le N6olithique ancien occidental, qui
apparaitre le Groupe d'Hinkelstein dans la vall6e
Neckar ou la 2e 6tape de la C6ramique pointill6e
l'Elbe quand le Ruban6 des bords de la Meuse passe
la phase llc et aprds la naissance du Groupe de Blicquy
Villeneuve-Saint-Germain en Bassin parisien (fig. C-1)
H. Spatz (1996 : fig. 138) propose en outre de consi
rer des pr6mices au Groupe d'Hinkelstein d6s la
llb en Hesse, paralldlement A la poursuite locale
Ruban6. Prudemment, i ls ' interroge sur la
de la phase l ld sur le Rhin inf6rieur, alors que
GroBgartach aurait vu le jour dans plusieurs
16gions.
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La synchronisation des diff6rentes s6quences sera as-
sur6ment la bataille de demain. Car de nouveau les
positions inconciliables prennent leurs marques. A la
base du probldme rdside la question de I'origine du
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien. Quand G6rard
Bailloud pr6pare sa synthdse sur le N6olithique dans le
Bassin parisien (Bailloud, 1964; 1974; 1983) et qu'il ras-
semble des 6l6ments dispers6s pour mettre en 6vidence
les premidres cultures n6olithiques de cette r6gion, I'am-
pleur de la pr6sence danubienne et la question des ori-
gines sont encore loin de se poser avec I'acuit6 ac-
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tuelle. Depuis, un Ruban6 moyen, inddpendant et an-
tdrieur du Ruban6 R6cent du Bassin Parisien, a 6t6 mis
en 6vidence en Champagne (Chertier et Tappret, 1982;
Chertier, 1986 a et b; Tapprel et a1.,1988; Tappret et
Villes, 1996), avec tout r6cemment des prolongations
dans les Ardennes (ERA 12, r6union d6centralis6e,
ChAlons-sur-Marne, 1999, comm. orale). Et la haute
Moselle a livr€ A Marainville-sur-Madon (Blouet, 1989)
un autre jalon entre le Ruban6 d'Alsace et le ceur du
Bassin parisien. Du c6t6 des sp6cialistes du Ruban6
R6cent du Bassin Parisien et de ses successeurs, la
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liaison avec le Ruban6 d'Alsace (llett et Constantin,
1991)  ou  avec  l es  cu l tu res  rh6nanes ,  Ruban6 ,
Hinkelstein, GroBgartach et Rdssen, est recherch6e,
soit en relevant des parall6lismes dans l'6volution, soit
en rep6rant des 6changes de mat6riels entre les deux
ensembles (Constantin et llett, 1997; 1998). Ainsi sur
base des plans de b6timents, le Villeneuve-Saint-Ger-
main serait synchronis6 avec le GroBgartach; sur base
du nombre de dents des peignes utilis6s pour d6cor6s
la c6ramique, on place le Ruban6 R6cent du Bassin Pa-
risien avant le Villeneuve-Saint-Germain et ce dernier
en m6me temps que I'Hinkelstein, auquel il pourrait sur-
vivre; enfin, la trouvaille de bracelets en calcaire, pro-
ches du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain
en contexte fun6raire du Groupe d'Hinkelstein, ou de
c6ramique attribu6e au Groupe de Blicquy en contexte
GroBgartach ir Langweiler achdvent de lier les ensem-
bles du Bassin parisien et ceux du Rhin (Constantin et
llett, 1998). Malheureusement, ces constatations n'in-
tdgrent pas la dur6e des transmissions, les d6calages
dans l'6volution des diff6rentes r6gions et sont muettes
sur la persistance ou non d'un Ruban6 finalen Moyenne
Belgique. On pourrait mOme se demander si I'accrois-
sement du nombre de dents des peignes des potiers ne
permettraient pas de synchroniser une partie de l'6vo-
lution du Groupe de Blicquy et du Ruban6 final du Hai-
naut et de Hesbaye. Je n'oserais pousser plus loin le
raisonnement, et proposer de mettre sur cette base le
d6but du Villeneuve-Saint-Germain et la naissance du
Groupe de Hinkelstein avant la fin du Ruban6 en Belgi-
que... Les tableaux chronologiques allemands 6voqu6s
plus haut I'ont d6jd fait. Demeure la question de savoir
ce qu'on compare et dans quelles r6gions.

De leur c6t6, Helmut Spatz (1998) et Christian Jeunesse
(1998) propose une relecture du vase de Passy-sur-
Yonne et de la synchronisation entre Villeneuve-Saint-
Germain, Cerny, GroBgartach, Rdssen et les s6quen-
ces n6olithiques moyennes du Rhin et du Bassin pari-
sien.

Toute la question part de I'attribution du vase de Passy
tantot au GroBgartach (Duboulloz, 1994) tant6t au
Rdssen lll (Spatz, 1998), soit ir la fin du N6olithique
moyen, ou encore i la fourchette R6ssen l/ll (Jeunesse,
1995; 1998), soit plus t6t qu'escompt6 pr6c6demment
dans la mesure ol les autres vases provenant de la
m6me tombe sont attribu6s au Cerny. llfaudrait suppo-
ser, continue H. Spatz, que le Cerny commencerait beau-
coup plus t6t que g6n6ralement admis sur base des
datations radiocarbones. Plusieurs questions sont po-
s6es, selon lui, comme, par exemple, quand se termine
la par t ie  du Ruban6 du Rhin contemporaine du
Hinkelstein. Sur base du puits de K0ckhoven, il conclut
que le Ruban6 se serait termin6 dans cette r6gion vers
5000 ou au plus tard vers 4950 avant notre dre' Le
Groupe d'Hinkelstein lui semble li6 A celui de Blicquy,
au travers des bracelets en calcaire schisteux et d'autres
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affinit6s au niveau de I'outillage lithique. D'oir la thdse
d6velopp6e entre autres par Christian Jeunesse d'un
parall6lisme partiel du Villeneuve-Saint-Germain et de
ia fin du Ruban6 dans le Bassin parisien. A se deman-
der d'ailleurs si le Ruban6 R6cent du Bassin Parisien
porte bien son nom et s'il n'aurait pas ses racines au
Ruband moyen. Au passage, Chr. Jeunesse (1998:
278) propose de faire d6buter le Cerny autour de 47001
4600 pour r6soudre I'hiatus important entre le Villeneuve-
Saint-Germain final vers 4850 et celles attest6es pour
le Cerny A partir du milieu du 5e mill6naire calibr6. Et il
rappelle que, dans les r6gions rh6nanes, Hinkelstein et
Ruban6 final cohabitent pendant au moins un sidcle et
demi, et que si une telle situation pouvait 6tre repro-
duite en Bassin parisien, il n'y aurait plus rien de cho-
quant ou d'incompatible dans I'hypothdse que le Groupe
de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain serait en partie
contemporain de la fin du Ruban6. Uauteur en profite
pour  a jouter  que,  dans la  mesure ou Ruban6 et
Hinkelstein ont pu 6voluer paralldlement depuis au moins
la fin du 51e sidcle, I'id6e d'un chevauchement chrono-
logique long entre le Ruban6 R6cent du Bassin parisien
et le Villeneuve-Saint-Germain pourrait 6tre envisag6e
(Jeunesse, 1998 : 279)...

Tant qu'd ecrire un roman, permettez-moi encore, aprt-as
ces essais de mise dans un cadre g6ographique pui
chronologique, de vous brosser un tableau, grossier
est vrai, mais compatible avec les donn6es
sur le haut Geer et en Moyenne Belgique. Je
tous ceux it quij'ai fait des emprunts d'avoir guid6
pinceau,

Le groupe rh6no-mosan du Ruban6, particu
actif et prompt A se singulariser, nous dit-on, passe
Meuse A un stade d6jir 6volu6 de l'6tape ancienne
Ruban6. On note qu'd I'issue du Ruban6 moyen
occupations ponctuelles se sont 69rain6es en Moyen
Belgique, en Hesbaye, puis le long de la Petite Gette e
dans la r6gion des sources de la Dendre, soit en u
sidcle si I'on compte arbitrairement 50 ann6es solai
par phase c6ramique. Les trois phases suivantes,
approximativement 150 ans, qui composent le R
r6cent voient une singulidre intensification de
i la base de la densit6 de trouvailles que
aujourd'hui la Hesbaye. Alors qu'd I 'est, le
ruban6 cdde deji la place au Hinkelstein, le
belge, autrefois appel6 Omalien, perdure en un
final, justement marqu6 par des ddcors au peigne
tant 6volu6. Cette ultime phase est bien marqu6e
nos sites du haut Geer, mais est attest6e aussiailleu
en Hesbaye. Le Hainaut pourrait avoir 6t6 quitt6 pl
tdt, suivant la dur6e qu'on accorde i la troisidme pha
du site d'Aubechies - Coron Maton (Constantin
Demarez, 1983; Constantin, 1985).

Ensuite se pose la question : Pour oi et pour
raisons les Rubands de Hesbaye ont'ils disparus,
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laisser de traces ?. D'abord, soulignons qu'il ne faut
pas chercher trds loin des traces de R6ssen : en Lim-
bourg n6erlandais, sur le plateau d'Aldenhoven et dans
I'ensemble de la Rh6nanie... Soit sur le m6me chemin
qui a conduit les Ruban6s sur les bords du Geer, de la
Mehaigne, de la Petite Gette ou aux sources de la Den-
dre. La vall6e du Merzbach est finalement pas plus
6loign6e de la Hesbaye que la Dendre. lci prend place
une hypothdse de travail 6nonc6e par Andreas Zim-
mermann (comm. pers., 1998), Prof. A I'Universit6 de
Cologne, mais malheureusement encore in6dite. Ce
chercheur, sp6cialiste entre autres du mat6riel lithique
et des questions d'approvisionnement, constate que le
monde ruban6 s'effrite i I'aube du 5e mill6naire avant
notre dre. Des groupe r6gionaux se d6veloppent et
cr6ent ditf6rents nouveaux centres avec des systdmes
de relations propres. Avec la disparition du ciment
ruban6 - poli t ique, 6conomique, social, phi losophi-
que ? - se r6organisent les grandes voies de circula-
tion et d'6change. Certaines sources d'approvisionne-
ment se tarissent. Le ceur du monde ne bat plus jus-
qu'en Hesbaye, qui r6siste, 6volue mais doit admettre
sa marginalit6. Peut-Otre mdme les sols se sont-ils trop
appauvris, comme le pr6sente Roger Langohr (1990)
quand il constate la mauvaise qualit6 des limons d6-
calcifi6s de Moyenne Belgique en I'absence d'amen-
dement. Les populations refluent vers les nouveaux
horizons, finalement pas trds 6loign6s, tout en restant
probablement toujours dans I'aire g6ographique occu-
p6e par le Groupe rh6no-mosan du Ruban6.

Cette proposition est-elle compatible avec un statut de
premiers sddentaires ? Les Ruban6s nous ont 6tonn6
par leur dynamisme. lls ont d6frich6 une for6t pluri-
s6culaire; ils ont entrepris des travaux collectifs d'am-
pleur; ils 6changent des productions A longue distance
et manifestent un esprit industrieux et organis6. lls ont
multipli6 les villages dans un laps de temps qui nous
parait si court maintenant que tout nous invite A consi-
d6rer qu'une part de leur population doit avoir 6t6 cons-
titu6e de populations autochtones accultur6es... Fina-
lement, leurs 6tablissements 6taient-ils si s6dentaires
qu'on veuille bien le penser ? lci intervient une seconde
hypothdse de travail, due cette fois it Petar Stehli
(comm. pers., Francfort sur le Main, 1991), qui n'a pas
eu I'occasion de la mettre A l'6preuve. Ce chercheur
constatait que certaines des p6riodes qu'il avait mises
en 6vidence dtaient sous-repr6sent6es en Rh6nanie,
mais paraissaient bien attest6es en Moyenne Belgique,
et inversement. ll proposait i l'6poque de notre ren-
contre que les deux extr6mit6s du Groupe rh6no-mo-
san 6taient compldmentaires et que les populations fluc-
tuaient d'un p6le h I'autre, ce qui suppose une plus
grande mobilit6 interne au groupe qu'assum6. Dans
cette optique, consid6rer que les Ruban6 rh6no-mo-
sans ont un jour franchi la Meuse pour accroitre leur
territoire interne, qu'ils se sont install6s en Moyenne
Belgique tout en gardant des contacts forts avec le reste
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du groupe, qu'ils aient suivi le mouvement centripdde
vers I'est, aprds avoir fait le tour des possibilit6s de notre
petit territoire national et qu'ils s'en soient all6s, sem-
ble tout d fait possible.

Avant cette disparition des Ruban6s de la scdne belge,
se pr6sentent les repr6sentants du Groupe de Blicquy /
Villeneuve-Saint-Germain. Si au lendemain de la mise
en 6vidence du Groupe de Blicquy, les chercheurs ont
tent6 de comparer celui-ci au Ruban6 local, voire d'y
chercher ses racines, cette voie semble enfin abandon-
n6e. Groupe de Blicquy et Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain ne sont deux que par la grdce de deux 6coles
nationales qui avaient chacune un drapeau d planter.
Le Blicquien fait partie int6grante du Villeneuve-Saint-
Germain dont il partage les techniques, les circuits 6co-
nomiques et probablement les mentalit6s. ll ne mani-
feste pas plus de diff6rences avec lui, que les diff6ren-
tes composantes de ce dernier entre elles. Tous deux
s'enracinent dans le Ruban6 R6cent du Bassin Pari-
sien alors qu'on cherche en vain une relation originale
avec I'Omalien. Que le Villeneuve-Saint-Germain doive
sa naissance d une composante cardiale ou plus g6n6-
ralement m6ridionale plus ou moins forte, n'est en fait
pas tellement mon propos. lnfluence, il y a certaine-
ment eu. Le couloir rhodanien est lA pour montrer la
voie.  Ce type d ' in f luence qui  est  admis par  les
n6olithiciens frangais pour le Cerny mais pas encore
pour la p6riode pr6c6dente. Cela ne saurait tarder. Par
cette porte ouverte pourront enfin circuler des gens, des
id6es et des graines... Par contre, la composante Lim-
bourg, elle, expliquerait la marche vers le nord-est des
populations qui s'6tablirent en Hainaut, lors de la forte
expansion du Vil leneuve-Saint-Germain, qui a aussi
amen6 ce groupe jusqu'i I'Atlantique, aux marches de
Bretagne et dans le Centre de la France. Subsiste l'6ton-
nante recherche par les Blicquiens de la proximit6 des
aires de peuplement de leurs pr6d6cesseurs ruban6s
au point de les suivre dans leur replijusqu'en Hesbaye.

Le ph6nomdne des enceintes apparait synchrone sur
le haut Geer, A un moment de r6sistance stylistique dans
un Ruban6 final. Mais 6galement quand un plan nova-
teur de maison ruban6e occidentale tap6ziforme et de
nouvelles plantes sont int6gr6s. Le caractdre particu-
lidrement d6fensif des enceintes de Hesbaye demande
de d6signer un danger, m6me diffus. Des M6solithi-
ques ? Dans ce cas, ce devrait 6tre d'autres popula-
tions que celles accultur6es ou int6gr6es. D'autres
Ruban6s ? Ce pourrait 6tre I'annonce des nouveaux
groupes r6gionaux, pourtant 6loign6s, comme I'est le
Ruban6 R6cent du Bassin Parisien. Si des innovations
sont int6gr6es de diverses parts, les produits d'impor-
tation ne se bousculent pas plus dans les fosses que
ceux du Groupe de Blicquy / Villeneuve-Saint-Germain.
Reste I'hypothdse que ce soit un autre N6olithique, venu
de si loin, aprds un tour de France qui a travers6 I'Al-
sace, la Champagne, le reste du Bassin parisien; un
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N6olithique qui a touch6 le bout de I'Europe avant de
tenter de rebrousser chemin; un N6olithique qui s'est
charg6 de multiples composantes nouvelles multiples
au point de ne plus 6tre reconnu mdme comme un cou-
sin. Ce N6olithique ld, le Blicquien, est dans le pay-
sage. Et si on ne le voit pas encore du haut des palissa-
des ou des entr6es fortifides, on en a entendu parler; sa
venue est proche; il faut lui montrer qu'on est d6cide A
rester... enfin plus trds longtemps.

Les contacts avec les Blicquiens, dont I'origine ne peut
6tre qu'occidentale et ant6rieure au ddpart des Ruban6s
de Belgique, furent-ils lointains, proches, finalement
cordiaux ou froids ? Ont-ils 6t6 directs ou ont-ils jou6 le
r6le d'interm6diaires, comme par exemple les porteurs
de la C6ramique du Limbourg, qui fr6quentent les uns
et ont des affinit6s avec les autres ? Ont-ils 6t6 vio-
lents ? Nous n'en savons rien, pour I'instant. Des 6tats
de violence end6miques sont attest6s non seulement
t6t dans la Pr6histoire (Keeley, 1996) mais aussi au sein
du monde ruban6 (Wahl et Kdnig, 1987; Alt, Vach et
Wahl, 1995; 1997; Windl ef a/.,  1996; Krause, 1997;
Jeunesse, 1997; Lontcho, 1998)...

Aprds cette rencontre r6elle ou virtuelle entre deux cul-
tures n6olithiques diff6rentes, on peut dire que la bou-
cle est boucl6e. Lexpansion danubienne a couvert tout
le nord de l'Europe dont elle a atteint les marges occi-
dentales, a rencontr6 le courant m6diterran6en quitt6
bien plus t6t plus i I'est, et a referm6 sa pince en Belgi-
que en mettant en pr6sence deux avanc6es. Tout est
dit. Les protagonistes se retirent de la scdne belge pour
pr6parer l'acte suivant...
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