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Jeon GUILAINE

PREFACE
CARDIAUX ET RUBANES : LA FIN DU MUR ?

A I'heure oi les probldmes li6s i l'avdnement sur le
sol europden des premidres communaut6s agricoles
lont l'objet de profondes reconsid6rations, ce colloque
sur les relations Cardial/Ruban6 - dont voici les Actes -
est particulidrement bien venu. Les textes ci-aprOs ne
se contentent pas en effet d'apporter de nouveaux ma-
t6riaux ir l'6tude de "cultures" d6ji bien identifi6es. Au
contraire voili que de nouvelles questions surgissent,
que des moddles de n6oli thisation sont repens6s,
remis en question, et que des formulations ou des pro-
positions enti€rement neuves se tont jour gA et li, dont
quelques unes n'h6sitent pas i contester, voire i pro-
voquer.

Un constat d'abord : nous vivons la fin des cultures
ferm6es et de certains "systdmes" dans lesquels la re-
cherche nous avait gentiment enferm6s, tant il est vrai
que la force de certaines images a quelque chose de te-
nace et de s6duisant. Ainsi les clich6s classiques : en
M6diterran6e et sur ses marges, les groupes i poterie
imprim6e, vecleurs de bl6 et de moutons, un peu ma-
rins et pdcheurs aussi, agriculteurs en ltalie du sud, plus
mobiles i I'ouest ou les styles de vie m6solithiques au-
raient 6t6 plus difliciles i vaincre; en Europe centrale les
danubiens, prospecteurs de loess et br0leurs de fordts
dpaisses, multipliant d I'envi leurs villages de vall6es, le
long des grands axes fluviaux, pour finir leur course sur
les rivages de la mer du Nord. Deux mondes distincts,
totalement d6connect6s au plan culturel et 6cologique.

En v6rit6 lout n'est pas si simple. Le moddle fig6,
unique, a semble{-ildu plomb dans I'aile et les proces-
sus "sociaux" de conqudte du sol montrent un tel degr6
de complexit6 qu'il serait simpliste de les r6duire i quel-
ques images brutes.

La progression de la recherche d6range donc nos
valeurs et cela est r6confortant. llest vraique le compor-
tement du n6olithicien lui mdme ne manque pas de sa-
veur; ce chercheur n'en est pas i une contradiction
prds.

Lui arrive-t-il de tomber sur des mat6riaux quelque
peu originaux? Le voili qui s'empresse de d6finir un
groupe culturel, voire de forger une civilisation, en insis-
tant plus que de raison sur les sp6cilicit6s de sa trou-
vaille dont il s'agit de bien marquer la personnalitd. ll

s'applique donc i en vanter les traits particuliers, quitte
i les d6connecter le mieux possible de ses caracldres
plus communs, plus g6n6raux. En bref il isole culturelle-
ment, il b6tonne au plan g6ographique. ll joue de son
mieux la carte de l'autarcie et de "l'enfermement".

Veut-il i pr6sent tenter une synthdse sur le m6me
sujet, 6valuer avec un cerlain recul les ph6nomdnes
g6n6raux, voir comment s'art iculent A grande 6chelle
les relations et les contacts transcullurels? Le voili qui
n'h6site pas i se faire le d6fenseur ardent de la dilfu-
sion de telle technique ou de tel d6cor dont il retrouve
les paralldles sur des distances 6tonnanles. ll se met
dds lors en qu6te de d6nominateurs communs qui bra-
vent les espaces, sOr que ces jalons sonl des repdres
retrouv6s de d6placements ayant effectivement exist6.
l l  devient alors un apdtre des grands voyages. A
l'enfermement, aux originalit6s locales, il oppose alors la
mobilit6 et I'ouverture.

Tel est le n6olithicien : un curieux chercheur qu'il est
facile de prendre au pidge de ses propres contradic-
t ions.

Ces humeurs, on s'en doute, ont des incidences sur
la vision des 6v6nements. l l  est vrai que I 'homme du
N6olithique va vite. l l  est capable en moins d'un mil l6-
naire de propager le mouton, le boeuf , les c616ales ou
la technique de la poterie de l'est m6diterran6en i la
P6ninsule ib6rique. Certains voient en lui un homme
plein d'6nergie qui d6vore les fordts et les terres, un
aventurier toujours en quOte de nouveaux cieux.
D'autres le croient timide, r6serv6, ne s'implantanl que
difficilement dans des espaces bois6s, contraint de m6-
goter en permanence sa place au solei l  face i des
m6solithiques tenaces et menaqants.

Qui a raison ? Gageons que trop de donn6es nous
font d6faut. Les bonne fouilles sont rares. L'esprit de
l'arch6ologue a naturellement trop tendance d 96n6rali-
ser i partir de mat6riaux partiels, le lithique et la c6rami-
que le plus souvent, alors que toute une panoplie de
traits culturels nous sont tus : les vdtements, le cuir, la
vannerie et le domaine du bois : les contenants, les ou-
tils, les bAtons de prestige, etc. Surtout nous fait d6laut
le tissu complexe des relations sociales dans la commu-
naut6 ou entre les 6tablissements : la fagon de
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s' identif ier dans son propre entourage ou, i  plus
grande 6chelle, face aux communaut6s voisines ou
lointaines. Que repr6sentent dans le temps les vestiges
abandonnes sur un sol d'habitat, de grotte ou de plein
air? Par rapport i la dur6e, A la vie de groupe, i ses d6-
placements, i ses comportements sociaux et 6conomi-
ques, a fortiori par rapport au concept de culture?

Ces quelques mots, en pr6ambule, doivent certes
nous inciter i beaucoup d'humilit6, i prendre la mesure
de la partialit6 des outils alimentant notre r6flexion.

Ces limites pos6es, cet ouvrage prdsente un pre-
mier avantage : celui de la confrontation entre deux
aires culturelles jusqu'ici soigneusement isol6es I'une
de I'autre (dans la litt6rature!) mais dont les frontidres,
les murs de la s6paration, sont en train - le processus
est dans l'air - de voler en 6clats. lci le mur concern6
n'est pas est-ouest mais sud-nord. ll n'est autre que la
s6rie de chaines montagneuses qui barre, d'est en
ouest, le continent europ6en : Balkans, Dinariques,
Alpes, Jura et m6me, dans une moindre mesure, Massif
Central. Quel fut le r6le exact de ces massifs dans les
processus de n6olithisation? Furent-ils d'authentiques
frontidres naturelles bloquant tout rapport essentiel
entre cultures m6diterran6ennes et cultures de
I'Europe temp6r6e? Ou c6ddrent-ils plus ou moins rapi-
dement devant la dynamique des groupuscules pal6o-
agricoles colonisant les vall6es d'altitude et n'h6sitant
pas A franchir certains cols pour fusionner avec un autre
monde? Dans ces probldmes de contacts et de p6ri-
ph6risation, le tout consiste i pouvoir mesurer exacte-
menl en quoi la progression g6ographique peut mainte-
nir sans alt6ration notable une donn6e culturelle ou, au
contraire, favoriser sa transformation i une 6chelle plus
ou moins rapide. Au plan c6ramique on connait des cas
de dif{usion de formes ou de thdmes d6coratifs. sans
m6tissage aucun, sur de grandes distances. Mais on
sait aussi que certaines zones-tampons ont s6rieuse-
ment filtr6 les caractdres au point de les rendre m6con-
naissables i  leur sort ie. Un certain esprit  cri t ique est
donc 6l6mentaire.

Pr6cis6ment trois aires-lampons sont aujourd'hui
plus part icul ierement sur la sel lette m6me s' i l faut sans
doute s'attendre d trouver ce type de contacts un peu
partout.

D'abord une frange m6diane de la Yougoslavie (Bos-
nie, Montenegro) oi A. Benac a montr6 de longue date
la rencontre entre le StarEevo et les culture s d impressa
de I'aire dalmate et adriatique (Obre). Ensuite la r6gion
de la plaine du PO et de ses marges alpines oi seraient
69alement d6celables des influences balkaniques dans
les premiers horizons n6oli thiques. On sait aussi que
quelques chercheurs i tal iens ont d6fendu l ' id6e d'une
influence ruban6e sur la gendse du groupe de Fiorano
qui se d6veloppe au sud-est de I'aire padane, pr6sent6

comme la version italienne de la Linearbandkeramik. En
dehors de rares parent6s ddcoratives, la d6monstration
a besoin ici d'6tre confort6e car les r6pertoires morpho-
logiques de la c6ramique, entre autres, ne sont guere
superposables. La troisidme zone nous retiendra da-
vantage. ll s'agit de toute la fagade atlantique, du Portu-
gal i la mer du Nord. Aire complexe, tant6t monta-
gneuse comme dans le nord-est de la Pdninsule
ib6rique, mais le plus souvent caract6ris6e par des
plaines i zones basses reli6es par ce puissant trait
d'union que constituent les cOtes madnes. De plus, par
des artdres vives comme I'axe du Rh6ne ou le couloir
Aude-Garonne, I'irrigation en hommes, en id6es, en
techniques A partir des centres m6diterran6ens occi-
denlaux, est largement possible.

La mode est donc aujourd'hui i mieux analyser la re-
montde des influences m6ridionales vers I'Europe du
nord-ouest pour tenter de percevoir leur r6le exact
dans la n6olithisation de ces r6gions face aux impacts
issus de I'Europe moyenne. Et des interrogations sur-
gissent sur les 6l6ments ayant pu favoriser la gendse
de groupes ou de styles c6ramiques nord occidentaux :
Ruban6 r6cent du Bassin parisien, Blicquy, Villeneuve-
Saint-Germain, Limbourg, Hoguette. Certes, il est pos-
sible que la plupart de ces horizons aient tout bonne-
ment connu une gendse autochtone. Cela n'empeche
pas pour autant de d6tecter les 6ventuels stimuli ext6-
rieurs susceptibles d'en avoir favorisd l'6mergence i
partir d'un substrat m6solithique (ou en rupture avec
celui-ci).

Or le midi de la France et la P6ninsule ib6rique, vers
lesquels se tournent nos regards, comportent dans le
domaine c6ramique - le plus parlant en la matidre - une
telle vari6t6 de styles et de thOmes d6coratifs au N6oli-
thique ancien qu'il est difficile d'en tenter la systdmatisa-
tion. Nos appellations - Cardial, Epicardial - sont haute-
ment r6ductrices. On le voit bien aujourd'hui oi, au
Cardial, se juxtaposent des facids nord-tyrrh6niens et
des groupes p6riph6riques conlinentaux (caussenard,
aquitain, pyr6n6en); o0, mOme dans I 'aire languedo-
cienne classique, des d6cors au peigne, cannelds ou
autres, sont largement pr6sents ir c6t6 des motifs trai-
t6s i la coquille (Leucate, Gazel, Camprafaud). Enfin on
observe que tous ces styles ne sont pas cloisonn6s
mais interfdrent, souvent dans les mdmes ensembles,
ce qui d6montre I'inanit6 de certains compartimentages
cul ture ls  qu i  n 'ex is tent  que dans I 'espr i t  de
l 'arch6ologue.

L'expression "cultura de las cuevas", surtout appli-
qu6e aux aires m6ridionales de la P6ninsule ib6rique,
n'est pas plus heureuse car elle recouvre de multiples
facids tantot A dominante cardiale, tantdt i Cardial peu
pr6sent ou absent, sans parler de divers horizons origi-
naux plus ou moins synchrones de I'Epicardial (groupes
andalous, facids portugais de Furninha, etc.). Nuldoute
que le 16le de ce "vivier" ouest-m6diterran6en ne soit A
surveiller de tres pres.

Enfin les aiguillons externes sur I'Europe du nord-
ouest sont d'autant plus difliciles i saisir que cette aire
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g6ographique se situe en limite exlrdme des inlluences
continentales et, peut-dtre, m6diterraneennes. Cette
position en bout de course lui permet d'autant mieux de
r6agir par des cr6ations autochtones.

De tout ceci se d6gage une constatation : le besoin
d'un approfondissement, voire d'un renouvellement
des donn6es concernant, peu ou prou, tout le N6olithi-
que ancien d'Occident. Et c'est, pr6cis6ment, I'un des
m6rites de ce volume de poser clairement ce genre
d'interrogations.

Un autre intdrdt de I'ouvrage 16side, me semble-t-il,
dans la remise en question de certains moddles 6cono-
miques. Ainsi envisager une exploitation paslorale ex-
tensive des moyennes montagnes de Rh6nanie, du
Jura ou dailleurs par les ruban6s, avec occupations tem-
poraires de grottes ou d'abris, peut amener i revoir cer-
tains concepts. Et si les danubiens occidentaux avaient,
d avantage qu'on ne I'affirme, entrepris l'exploitation de
diverses niches 6cologiques situ6es en p6riph6rie, im-
m6diate ou lointaine, de leurs villages? Voild qui mettrait
i mal le systdme de cohabitation (pacifique?) avec les
derniers m6solithiques, mod6le courant dans la litt6ra-
ture, mais pas toujours pr6sent6 avec des preuves
chronologiques fiables. Voili aussi qui nous rapproche-
rait singulidrement de certains comportements m6diter-
randens tels que nous avons pu les mod6liser A propos
de I'abri Jean Cros et tels que les grottes bergeries du
sud-est de la France les laissent entrevoir. Des r6fle-
xions A m6diter.

Ce livre met donc surtout en lumidre les originalit6s
qui, dds le N6olithique ancien, caract6risent peu ou
prou toute la moiti6 occidentale de l'Europe. ll en sort
des images neuves et fortement stimulantes. Mieux dis-
tinguer tout A la fois les rapports g6n6tiques qui unis-
sent ces 6closions occidentales aux "cultures mdres"
mais aussi approfondir les "distances" qui les s6parent
de celles-ci, n'est-ce pas aussi une fagon d'en finir avec
les schemas contraignants et r6ducteurs?

Jean GUILAINE,
Prdsident de la Commission "Civilisations N6olithi-
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Sciences Pr€historiques et Protohistoriques.
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