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RUBANE ET CARDIAL: LE POIDS DE L'CUEST

Julio ROUSSOT-LARROAUE

L'id6e mdme d'un conlact entre Ruban6 et Cardial
dans I'ouest de I'Europe a longtemps 6t6 6cart6e par
les arch6ologues. Ces deux complexes culturels ma-
jeurs s'6taient vu assigner chacun un domaine r6serv6:
au Ruband les r6gions du nord-ouest, au Cardial le bas-
sin occidental de la M6diterran6e; entre eux, des 16-
gions vou6es d la persistante occupation mesolithique.
S6par6s dans I'espace, Ruband et Cardial incarnaient
aussideux moddles d'6conomie et deux modes de dif-
fusion diff6rents. Ainsi, nos pays ont longtemps paru
ignorer les problOmes de relations complexes entre cul-
tures plurielles du N6olithique ancien, qu'affrontaient
plusieurs r6gions d'Europe centrale et balkanique. Or,
depuis une dizaine d'ann6es au plus, le tableau de la
France au N6olithique ancien est boulevers6 par de
nouvelles d6couvertes et des rdinterpr6tations de do-
cuments anciens. On savait que, vers le nord-est, la
frontidre des inlluences ruban6es avait d6pass6 les
provinces orientales, atteignant le Bassin parisien, et
I'on envisageail, vers I'ouest el le centre de la France,
des "prolongements danubiens" dont le r6le aurait 6td
d6terminant dans la n6olithisation d'une large part du
territoire frangais. Vers le sud, en revanche, le Cardial
semblait confin6 i la zone m6diterran6enne. Or, depuis
quelques ann6es, la frontidre seplentrionale assign6e
au domaine cardial s'est vu rapidement ddbord6e. Un
semis encore lAche de sites du N6olithique ancien,
d'ob6dience m6ridionale, meuble des zones jusque li
vides, le Massif central, les r6gions ouest-alpines, sans
doute aussi la Franche-Cornt6; les ddcouvertes les plus
r6centes incluent l'Aquilaine, les Charentes, le Poitou,
la Vend6e, la Touraine, I'Anjou, faisant soupgonner une
occupation plus serrde et de probables extensions du
N6olithique ancien m6ridionalvers l'ouest et le nord. Le
d6terminisme 6cologique, invoqud nagudre, ne joue
donc plus: le N6olithique ancien m6ridionalddborde lar-
gement la zone de I'olivier et la bordure m6diterra-
ndenne. La c6te atlantique, comme certaines r6gions
de I'int6rieur (mdme t l'6tage montagnard), sont d6sor-
mais englobdes dans son territoire. Contrairement a ce
qu'on avail cru, les capacit6s d'adaptation du Cardial au-
raient donc surpass6 celles du Ruban6, capable pour-
tant de coloniser des environnements vari6s, f0t-ce
pour des occupations de courte dur6e. Les deux

sphdres d' inf luence ne sont donc plus s6par6es,
@mme on le croyait, par un no man's land large de 200
ou 300 km. Entre Ruban6 et Cardial, des contacts et
interf6rences paraissent d6sormais possibles. Les con-
s6quences de ces nouvelles oriental ions sont
d'importance.

En premier l ieu, l '6ventuali t6 d'une n6oli thisation
ant6-ruban6e dans I'ouest, le centre et peut-Ctre le
nord de la France pose, sur des bases radicalement
nouvelles, le probldme des relations M6soli thique-
N6olithique dans ces territoires. La situation n'est plus
celle d'un contraste presque caricatural entre les der-
niers chasseurs-cueilleurs m6solithiques et un Neolithi-
que ruban6 dot6 d'une 6conomie d6jA pleinement
agraire, d'un moddle st6r6otyp6. D'autres types
d'adaptation peuvent 6tre envisag6s; on commence A
le voir dans le sud-ouest. Or, vu cerlains de leurs traits
caract6ristiques, les industries lithiques de ce N6olithi-
que ancien occidental ont pu 6tre laussement attri-
bu6es, dans plus d'un cas, A un "stade r6cent et final"
du M6solithique. Une r6vision critique de ces attribu-
tions s'avdrerait donc ndcessaire.

En second lieu. le contact territorial devenant pos-
sible entre "Ruban6" et "Cardial", ou leurs 6pigones, la
d6limitation de leurs zones d'inlluences et la question
d'hybridations 6ventuelles se trouve d6sormais pos6e
(Roussot-Larroque et Th6venin 1981 ; Lichardus-ltten
1986). Parmi les zones de contact possibles, celle de
I'ouest, encore mal connue, semble actuellement I'une
des plus int6ressantes. Par le sud-ouest de la France,
les influences m6ridionales ont pu se transmettre vers
l'ouest et le nord, tandis que les r6gions du sud-est de-
vaient jouer un r6le sym6trique dans la transmission
d'influx m6ridionaux vers le Lyonnais, la Bourgogne, la
Champagne et l'est du Bassin parisien, voire au-deli
vers le nord et l'est. Par cette voie ont d'ailleurs pu pas-
ser, oulre les influences du Cardial provengal, des traits
en provenance de l'ltalie du nord, oi des rencontres
entre N6olithique ancien m6diterran6en et courant da-
nubien avaient d6jA pu se produire. Le ieu de ces di-
verses influences, encore difficile A d6m6ler, devrait
constituer dans un proche avenir un fascinant domaine
d'6tude. C'est ce jeu qui conldre sans doute i cedains
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groupes du N6olithique ancien "danubien" de la moiti6
nord de la France un caractdre amb(;u, o0 les traits m6ri-
dionaux I'emportent parfois sur l'hdritage ruban€. Du
mdme coup, devient indispensable, et mdme urgente,
la reddfinition du contenu des notions g6ndrales de
"Ruban6" et de "Cardial". Ces noms recouvrent, en
effet, des ensembles flous: certains groupes occiden-
taux, class6s au Ruban6, ne sont, au plus, que trds va-
guement "danubiens"; de mdme, le "Cardial franco-
ib6rique" ne repr6sente probablement qu'une branche
particulidre d'un ensemble plus vaste, peut-dtre pas
uniquement et sp6cifiquement m6diterran6en.

En troisidme lieu, une meilleure pr6cision de la chro-
nologie relative et absolue du N6olithique ancien des
regions occidentales de l'Europe s'avdre indispen-
sable. La dimension chronologique prend en effet plus
d'importance, non seulement pour 6tablir la prioritd, m6-
ridionale ou orientale, des influences ddterminantes
pour la n6olithisation de ces r6gions, mais aussi (et sur-
tout) pour mieux situer les contacts et articulations pro-
bables entre les deux complexes. De tels contacts ont
d0 avoir lieu i plusieurs reprises, de l'aube du N6olithi-
que ancien jusqu'au d6but du N6olithique moyen, v6hi-
culant chaque fois de nouveaux 6l6ments, int6gr6s ir
leur tour dans les groupes culturels 169ionaux,

Une entreprise aussi vaste ne peut etre que collec-
tive. L'organisation de ce colloque i Lidge manileste la
prise de conscience de cette n6cessit6, au moment
mdme oi s'effondrent les conceptions jusqu'ici domi-
nanles sur la ndolithisation de I'Europe occidentale. Le
probldme d'ensemble 6tant trop vaste pour pouvoir 6tre
abord6 ici, mdme sommairement, on se bornera au rap-
pel de quelques questions essentiel les. Ensuite, on
s'attachera surtout i la brarche atlantique ou, plus large-
ment, occidentale du N6olithique ancien mdridionalet i
quelques-uns des traits qu'elle a pu lransmettre vers le
nord-ouest de I'Europe.

|  .  Mesol i th ique f inol?
Neol i th ique oncien?
Trodi t ion mesol i th ioue?

En matidre de N6olithique ancien, on oppose sou-
vent deux "situations lithiques":

- I'une o0 le poids des substrats serait pr6pond6rant,
I'industrie lithique du premier N6olithique restant dans la
tradition m6solithique ;

- I'autre oD I'industrie de la pierre taill6e, pleinement
n6olithique, serait en rupture avec les complexes m6so-
lithiques antdrieurs, rupture s'exprimant tout au long de
la chaine op6ratoire, de la strat6gie d'acquisition des
matidres premidres au style du d6bitage, au module des
supports, aux types de retouche et A la typologie des
outi ls.

A cet 6gard, on s'esl plu parfois A opposer Ruban6
et Cardial. Un lithique ruban6 entierement allochtone
aurait recouvert, sans distinclion, de vastes territoires
ant6rieurement vides, ou occup6s par des M6soli thi-

ques en voie d'extinction dont I'influence aurait 6t6 trds
faible (rares types d'armatures). Port6 par des colons
6trangers, le Ruban6 aurait impofif in vacuo dans
I'Europe de I'ouest, sans en 6tre autrement affect6, son
rnode de vie et ses techniques. En revanche, le lithique
cardial serait avant tout celui d'un M6solithique final
"castelnovien" n6olithis6 sur place, acceptant simple-
ment quelques innovations ext6rieures, au cours d'une
dvolution lente (Escalon de Fonton 1971; Rozoy
1978). Le poids de la tradition locale s'y ferait sentir,
dans la structure de I'industrie lithique comme dans le
rnode de vie et le choix des sites d'habitat. Cette fausse
sym6trie, presque caricaturale parfois, fut le point de
ddpart et d'appuid'une s6rie d'hypothdses sur l'origine,
la chronologie, la g6ographie culturelle et la base 6co-
nomique des deux p6les majeurs du N6olithique an-
cien ouest-europ6en, hypothdses d'ailleurs rarement
explicitdes et argumentdes.

Au M6solithique r6cent el final, la France ne parait
pas avoir comportd d' importantes zones vides
d'habitants, contrairement i ce que I'on pense de cer-
tains secteurs de l'Europe centrale et balkanique (Koz-
lowski, comm. m6me colloque,1988). On ne peut donc
gu€re y distinguer une zone libre d'occupation m6soli-
thique, o0 l'industrie lithique n6olithique ne devrait rien
i ce substrat, et une autre zone ou elle demeurerait
dans la lign6e des industries m6solithiques antdrieures,
comme on I'a propos6 pour les Balkans. Si le lithique
n6olithique parait, ici ou li, rompre totalement avec
l '6tat pr6c6dent, cela ne t ient sans doute pas i
I'absence du M6solithique dans le territoire concern6,
mais plus probablement i une lacune de nos connais-
sances. Effectivement, bon nombre de s6quences du
sud et du sud-est de la France comportent un trou, li
o0 pr6cis6ment devrait se situer le passage du Mdsoli-
thique au N6olithique, ou du moins le plus ancien N6oli-
thique. Ce hiatus d'un demi-mill6naire i un mill6naire
(en ann6es C 14) pourrait 6tre d0 i des causes climati-
ques, influant sur la s6dimentation.

L'apparition, sur une bonne part du territoire fran-
gais, de groupes n6olithiques ou en voie de n6olithisa-
tion, i partir du 7dme, peut-Otre m6me du Sdme mill6-
naire 8.P., implique la conlronlation de deux modes de
vie, celui des derniers chasseurs et celui des premiers
agriculteurs. Selon le sch6ma le plus classique,
I'apparition "du" N6olithique s'expliquerait par I'arriv6e
d 'une nouvel le  populat ion dont  les rappor ts-
ouvertement conflictuels ou non - avec les premiers oc-
cupants se seraient, en tout cas, termin6s par la dispari-
t ion ou I 'assimilat ion des M6soli thiques. Ce moddle,
propos6 pour les relations du Tardenoisien final et du
Ruban6 dans la moiti6 nord de la France, est celui des
rapports entre les Pygm6es du Congo et leurs voisins
agriculteurs. Par contraste, sur la c6te provengale, entre
les Cardiaux et leurs pr6d6cesseurs m6solithiques, on
assisterait d une 6volution continue sur un fonds com-
mun. Ce M6solithique final castelnovien serait pourtant,
lui-m6me, en discordance vis-A-vis de la tradition locale
du Sauveterrien montclusien. Ainsi, dans le monde m6-
diterran6en occidental, une certaine rupture - peut-Ctre
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plus pr6coce - se serait quand m6me produite entre un
M6solithique autochtone et de nouvelles cultures intru-
sives. Pour le reste de la France, on a longtemps cru
que le M6solithique r6cent ou final persistait, presque
sans changements, jusqu'au 4dme sinon au 3dme mil-
l6naire. Pourtant, peu i peu, se r6tr6cit le territoire vide
o0 auraient pu subsister des groupes tardils de ces
"derniers chasseurs", entre les deux p6les majeurs du
N6olithique ancien ouest-europ6en, Les territoires pr6-
tendument recul6s, vou6s i la "non-n6oli thisation"'
dans le sud-ouest, I'ouest ou le centre de la France se
l rouvent  d6sormais englob6s dans la  zone
d'6mergence du N6olithique ancien occidental; un ph6-
nomdne paralldle semble s'observer dans d'autres 16-
gions de I'Europe du nord-ouest. Paralldlement, les da-
tations absolues amenuisenl la dur6e possible d'une
6ventuelle coexistence du M6solithique et du Ndolithi-
que ancien.

Or, dans des r6gions entidres, ce "M6soli thique" 16-
cent ou f inal n'est connu, pour I 'essentiel,  que par des
sites sans contexte stratigraphique. Stations de sur-
lace, parfois tros 6tendues, ou vestiges enfouis i faible
profondeur dans des s6diments meubles, ces sites of-
lrent rarement de bonnes conditions pour l'analyse pol-
linique ou arch6ozoologique et pour les datations C14.
La plus r6cente recension (Rozoy 1978) montre a
l'6vidence que cette situation d6favorable pr6vaut en
France sur de trds larges territoires, dont une bonne
partie des pays d'ouest, de la Gironde i l'Armorique, le
centre (Touraine, Loire moyenne) et une notable part
du Bassin parisien. Souvent, on ignore tout du mobilier
osseux, de la faune, de I 'environnement, de l '6conomie
de ces sites, comme de leur datation. La documentation
se r6duit aux seuls t6moins l i thiques (et meme, sou-
vent, i  une part ie seulement de ces t6moins); tout le
reste manque. Leur attribution i un M6solithique r6cent
ou final (voire A un M6solithique moyen !) repose donc
enti0rement sur des consid6rations typologiques dont
les bases ne sont peut-dtre pas trCs s0res (quand il ne
s'agit pas d'un raisonnement circulaire). De ce fait, dans
une bonne part de I'ouest et du nord de la France, la d6-
finition des stades r6cent ou final du M6solithique re-
pose sur des comparaisons extra-r6gionales dont la 16-
g i t imi t6  n 'est  pas ent idrement  6tabl ie .  For t
curieusement, l'attribution de ces sites au M6solithique
(consid6r6e comme allant de soi) a rarement 6t6 exami-
n6e de manidre objective. Pire, la pr6sence d'6l6ments
n6olithiques av6r6s a 6t6 quasi automatiquement inter-
pr6t6e comme le r6sultat de pollutions accidentelles' Et
pourtant, si I'on exclut les in6vitables contaminations en
surface, reste un noyau compact d'6l6ments dont la
pr6sence serait surprenante dans un M6solithique vrai.
Dans ces conditions, il est fort possible qu'on ait parfois
class6 au M6solithique des sites qui ne lui appartien-
nent nullement. En tout cas, leur attribution au M6soli-
thique (f0t-il f inal) n'est aprds tout qu'une hypothdse qui
resterait i confirmer, mais non une donn6e de base.

Or, les critdres intrinsdques cens6s distinguer, pour
I'industrie lithique, "le" N6olithique et "le" M6solithique
sont loin d'avoir une valeur absolue, d'autant que

l'6tude des industries lithiques du N6olithique ancien
n'est encore qu'6bauch6e dans de vastes territoires'
On s'apergoit que la rassurante distinction entre "le"
N6olithique et "le" M6solithique r6cent et final n'est pas
aussi nette qu'on l'a cru nagudre. Ni les armatures 96o-
m6triques, m6me pygm6es, ni le microburin, ni
I'absence de haches polies ou de fldches "n6olithi-
ques" ne peuvent 6tablir le caractdre m6solithique
d'une industrie. Ces traits, isol6s ou associ6s, peuvent
exister aussi dans certains facids du N6olithique ancien
(et m6me parfois plus tard). Jusqu'ici, la "contamination"
d'industries d'aspect m6solithique par des 6l6ments
n6olithiques 6tait r6guli0rement expliqu6e par des con-
tacts de voisinage prolong6, de m6me que I'adoption,
par des communautds ndolithiques, de quelques types
mdsolithiques (en particulier des armatures). Le mo-
ment semble venu de ddpasser le stade de l'anecdote
locale. Les industries lithiques "m6soides" (ou "m6soli-
thoides" ) sont-elles toujours m6solithiques? Face A
ces assemblages industriels, des questions pr6l imi-
naires se posent d6sormais. Les traits attribu6s au
M6solithique linal, ou ir la tradition m6solithique, sont-ils
apparus dans la r6gion:

avant le Ndolithique ancien? Dans ce cas, s'y sont-
ils maintenus pendant un temps plus ou moins long' en
paralldle avec des caracldres nouveaux (cdramique' li-
thique, 6levage ou agriculture...)?

en m6me temps que ces caractdres nouveaux?
Dans ce cas, ces traits ne seraient que "pseudo-
m6solithiques"; leur attribution au M6solithique reldve-
rait d'une erreur de d6termination;

aprOs l'apparition des caractdres nouveaux propres
au N6olithique? Ces traits, d'allure faussement m6soli-
thique, seraient alors secondaires. lls caract6riseraient
une phase d6jir 6volu6e du N6olithique ancien, succ6-
dant  A des phases p lus anciennes o i t  i ls
n'apparaissaient pas. Pour ce cas de figure, nous pro-
posons le terme de "pseudo-m6solithique secondaire";
il n'implique pas n6cessairement la renaissance d'une
tradition m6solithique locale, mais peut aussi bien r6sul-
ter d'un emprunt i  I 'ext6rieur, ou d'une cr6ation sur
place. Un exemple pourrait 6tre celuidu "Castelnovien"
de Provence (Binder 1987).

La question du caractdre m6soli thique ou non-
m6solithique de certaines industries l i thiques s'6tait
d6ji pos6e pour des technocomplexes A microlithes
"6volu6s" (industries du cycle roucadourien: Roussot-
Larroque 1977,1987; industries de type Cocina: For-
tea Perez 1973: Barandiaran et Cava 1989). Ddsormais,
cette question se pose aussi pour les industries i tra-
p6zes,'et meme les industries i triangles attribu6es au
;'Mdsolithique r6cent et final" de I'ouest de la France et
du sud du Bassin parisien. De nouvelles d6couvertes
suggdrent que, pour une part au moins, el les pour-
raient appartenir A un N6olithique ancien m6connu'
Deux eiemples d'industries lithiques "m6soides" (ou
m6solithoid6s?) associ6es au Cardial retiendront notre
attention: les "f6yers sup6rieurs" de I'abride Bellefonds
(Vienne; Patte 1971) et les niveaux du-N6olitlique an-
iien de La Ldde du Gurp (Grayan-et-l'H6pital, Gironde)'
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2. Industr ies l i th iques du Neol i th ique
oncien occidentol: premidre opproche

Deux exemples nous permettront d'aborder cette
question; ils sont empruntds d deux sites stratifi6s. Le
premier, La Ldde du Gurp A Grayan-et-l'H6pital (GF
ronde), situ6 sur le littoral de I'ocdan, dans le Nord-
M6doc, fait actuellement I'objet de fouilles de sauve-
tage programm6 sous notre responsabilit6. Le second,
I'abri de Bellefonds (Vienne) en Poitou, a 6t6 fouill6 par
E. Patte (Patte 1971). L'un comme l'autre ont livr6 des
niveaux m6solithiques, d'al lure sauveterrienne, sur-
mont6s d'une occupation du N6olithique ancien i c6ra-
mique cardiale.
2.1. L' lndustrle l t thique du Cardtat de La LAde
du Gurp.

Pour le M6solithique et le N6olithique ancien, la stra-
tigraphie de La Ldde du Gurp consiste en niveaux
superpos6s de tourbes et sables tourbeux compacts.
Les niveaux les plus profonds (c. 11 i 9), A peine tou-
ch6s par la fouille, 6voquent le Sauveterrien, bien re-
pr6sent6 dans I'ouest girondin. lls sont surmontes de
lrois niveaux de N6olithique ancien (B a, b et c), qui li-
vrent une cdramique parfois d6cor6e au Cardium.
L'industrie lithique est faite sur gatets de sitex, en g6n6-
ralde petite taille et de qualit6 m6diocre, Le d6bitage se
rapproche du style de Coincy, la matidre premidre
jouant sans doute un role prdponddrant. La surface
fouill6e 6tant encore restreinte (une dizaine de mdtres
carr6s) et la s6rie lithique peu fournie, la prudence est
de rigueur. On note cependant le caractdre archaique
de cette industrie.

2.1.1. Les armalures.
Cette cat6gorie est domin6e par les microlithes 96o-

m6triques: tr iangles pygm6es, isocdles ou scalAnes
courts, aux troncalures parfois peu r6gulidres mais tou-
jours i  retouche abrupte (Fig.2:11), segment de cercle
allong6 i corde bord6e (Fig.2:14), pointes triangulaires
courtes i retouche unilatdrale et base droite ou l6gdre-
ment sinueuse (Fig.2:13), convexe (Fig.2:15) ou con-
cave (Fig.2: 16-18). L'une d'el les prdsente un enldve-
ment inverse i la base. ll existe aussi des pointes a
troncature trds oblique et base natureile (Fig.2:23). On
note encore de trds petits dclats retouch6s ou tronqu6s
(Fig.2: 2A-22), qui pourraient constituer une cat6gorie
spdciale d'armatures. Le seul microlithe d'aspect "6vo-
lu6" (Fig.2:12), trapdze A petite base trds r6duite et re-
louche inverse plate de la base, a 6t6 recueilliA la limite
exacte du niveau cardial le plus haut (c. 8a) et du Chas-
s6en (c. 7b); son attribution au N6olithique ancien de-
meure donc en question. A noter I'absence, pour le mo-
ment du moins, de types "6volu6s", trapdze et pointe
du Martinet, et de gdom6triques A retouche bifaciate
semi-abrupte ou envahissante, fldche de Montclus ou
du ChAtelet, segments et triangles du B6tey. Ces der-
niers ont 6t6, il est vrai, signal6s par G. Frugier (1982)
dans ces niveaux; leur pr6sence dans le N6olithique an-
cien ne serait pas surprenante: nous en avions soulign6
le caractdre non m6solithique au moment m6me o0

nous ddfinissions ces deux types connexes (Roussot-
Larroque 1974). Leur premidre apparition dans le sud-
ouest de la France correspond i une phase
d'6mergence du N6olithique (Pr6roucadourien et Rou-
cadourien), plus ou moins synchrone de celle du Car-
dial proprement dit (Roussot-Larroque 1977,1983).

2.1.2. Les microburins sont pr6sents (Fig.2:27,29-
32), mais moins nombreux que les armatures, et mdme
que les seuls triangles. L'un de ceux-ci (Fig.2:11) con-
serve le piquant triddre.

2.1.3. L'outillage commun est trds peu repr6sentd
dans notre s6rie de La Ldde du Gurp, avec deux grat-
toirs denticulds sur 6clat. On note encore quelques la-
melles tronqu6es et des lamelles brutes. Lames ou la-
melles Montbani manquent pour I'instant, dans une

Fig.l: N6olithique ancien du sud-ouest et de l'ouest de
la France. Cercles noirs : sites cardiaux; cercles mi-
partie noir et blanc: sifes roucadouriens (les sites du
Cardial mdditerranden ne figurent pas sur cette cane,
hormis ceux qui occupent une position efireme vers le
nord et l'ouest).
1. Les Alleuds "Les Pichelots" (Maine-etLoire); 2. Li-
gueil "Les Sables de Mareuil" (lndre-et-Loire); 3. Brdti-
gnolles-sur-mer "Batard" (Vendde); 4. Longueville-
Plage "La Plage"(Vendde); 5. La Tranche-sur-mer
"Grouin du Cou" (Vendde); 6. Benon (Charente-
Maritime);7. Bellefonds (Vienne); 8. Bois-en-R6 "Les
Go u il I aud s" (C h are nte- M arit i me ) ; 9. Co u rco u ry " Le s Or-
geries" (Charente-Maritime); 10. Chdrac "La Charente"
(Charente-Maritime); 1 1. Bourg-Charente "La Cha-
rente" (Charente); 12. Chazelles "grotte du Qudroy"
(Charente); 13. Soulac-sur-mer "La Balise" (Gironde);
14. Grayan-et-l'H1pital "La Ldde du Gurp" (Gironde);
15. Andernos-les-Bains "Le Bdtey" (Gironde); 16. Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil "abri Pageyral" (Dordogne) ; 1 7.
Blanquefort-sur-Briolance "La Borie del Rey" (Lot-et-
Garonne); 18. Sauveterre-la-Ldmance "Le Martinet"
(Lot-et-Garonne); 19. Gramat "Le Cuzoul" (Lot); 20.
Thdmines "Roucadour" (Lot); 21. Montrozier "Roque-
missou" (Aveyron);22. Graulhet "La Moliire" (Tarn);23.
La Cresse "Combe-Grdze" (Aveyron); 24. Millau "La
Poujade" (Aveyron); 25. Les Estables "Les Brllades"
(Haute-Loire); 26. Soyons "La Brdgoule" (Ardiche);
27. Montclus "La Baume" (Gard); 28. Bidart "Mouligna"
(Pyrdndes-Atlantiques); 29-31. Arudy "Poeymai",
"Malarode", "Les Bignalats" (Pyrdndes-Atlantiques) ;
32. Bastaras "Chaves" (Huesca, Espagne); 33. Ganties-
les-Bains "Spugo" (Ariige); 34. Labastide-de-Cdrou
"Qudrenas" (Aridge) ;35. Benaix "Las Morts" (Aridge);
36. Fontanis-de-Sauft "Roc de Dourgne" (Aude);37.
Salliles-CabardCs "grofte Gazel" (Aude); 38. F6lines-
Mineruois "I'Abeurador" (H6rault) ; 39. Labastide-en-Val
"Jean Cros" (Aude); 40. Leucate "La Corrdge" (H6-
rault); 41. Artons "Sagnebaude" (Tarn); 42. Ferridres-
Po u ss arou "C ampraf au d" ( H d rau lt).
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s6rie peu abondante au demeurant. La sdrie provenant
des fouilles Frugier sur le m6me site comporte des
lames brutes de d6bitage ou portant quelques enldve-
ments irrdguliers, une pidce esquill6e sur 6clat mince,
un disque. Le site d'estran de la Balise (Soulac-sur-mer)
a livr6 6galement quelques silex taillds avec de la c6ra-
mique cardiale; les conditions de r6colte n'ont pas per-
mis le tamisage; quelques lamelles et deux grattoirs (l'un
simple sur 6clat cortical, I'autre sur 6clat retouch6) ont
6t6 recueillis, ainsi qu'un polyddre de silex aux ar6tes
6cras6es, d'un type signald dans le Cardialde ChAteau-
neuf-les-Martigues (Binder 1987). Les outils de typolo-
gie "n6oli thique" (f ldche tranchante, hache polie,..)
sont absents; au Gurp, ils semblent n'apparaitre qu'au
N6olithique moyen. L'outillage lourd manque 6gate-
ment dans la zone fouill6e; il devrait pourtant exister ;
une structure en bois du N6olithique ancien est en
cours de fouille. Les pieux de chdne appoint6s qui la
conslituent ont d0 Otre travaill6s hors du site, sur les
lieux de b0cheronnage. Trouvde en surface, ou dans
des milieux o0 la c6ramique se conserve mal, cette in-
dustrie lithique aurait 6t6, sans aucun doute, attribu6e i
un M6solithique ou "Epipal6olithique moyen", de facids
sauvelerrien. Au pire, la poterie associ6e aurait 6t6 6car-
t6e comme une contamination plus r6cente.

2.1.4. Les donn6es pal6o-6conomiques
A La Ldde du Gurp, le diagramme pollinique rdvdte

un paysage trds bois6; la croissance d'une 6paisse
Chdnaie caducifoli6e marque le ddbut de l'Atlantique
(Marambat et Roussot-Larroque sous presse). Pour les
niveaux du N6olithique ancien, ce diagramme ne refldte
pas de d6forestation importante, malgr6 le d6bitage de
ch6nes presque centenaires par les Cardiaux; ce n'est
qu'i parlir du N6olilhique moyen (Chassden) et surtout
au N6olithique r6cent (Peu-Richard) et final (Artenac)
que les eflets de I'activit6 humaine s'inscriront claire-
ment dans le profil pollinique. Quant aux macrorestes
v6gdtaux, on n'y a reconnu, pour le moment, que quel-
ques glands, coques de noisettes brOl6es ei graines de
plantes aquatiques. Par ailleurs, les resles osseux, trds
mal conserv6s, ne peuvent nous renseigner sur le rap-
port chasse-6levage. Si le genre de vie de ces premiers
n6olithiques de I'ouest atlantique a chang6 par rappon a
celui des derniers chasseurs, cela se pergoit malais6-
ment dans les donn6es, encore f loues, de la pal6o-
6conomie, malgr6 les conditions favorables que le mi-
lieu semi-humide offre i ce type d'6tudes. Le choix
m6me de ce sile de marais, au milieu des sables du Bas-
M6doc, ne r6pond gudre aux exigences d'une 6cono-
mie agraire de type "n6oli thique" classique. lci,
I'appartenance au N6olithique se traduit surtout par
I'adoplion de la c6ramique, peut-6tre aussi I'ampleur de-
vin6e des structures de bois, encore que I'on ait peut-
6tre, i cet 6gard, sous-estim6 les Mdsolithiques.

2.2. Industrie l i thique et osseuse du Cardial
de Bel le fonds (Vienne)

Le N6olithique ancien des "foyers sup6rieurs" de
I'abri de Bellefonds (Vienne; patte 1971) a 6t6 souvent
invoqu6, ces dernidres ann6es, i I'appui de thdses di-

verses, mais les ddbats ont presque uniquement port6
sur la c6ramique, tant6t rattach6e A un "courant danu-
bien', tant6t (plus justement i notre avis) au Cardial.
L'industrie lithique associde, en revanche, n'a gudre
6t6 sollicitde. Seule exception, une armature microlithF
que fldche de Montclus ou du Chatelet - de saveur plu-
tdt m6ridionale (Fig. 3:18). Cependant, selon le fouil-
leur, cette pidce provient d'un foyer sans autre mobilier
archdologique, ce qui en r6duit quelque peu l'int6r6t.
En revanche, le reste de I'industrie lithique, associ6,
cette fois, d la c6ramique selon E. Patte, mdriterait da-
vantage I'attention.

2.2.1. La stratigraphie ddcrite par le fouilleur se pr6-
sente comme suit:

- niveaux profonds ou "foyers inf6rieurs" (de 2,60 i
1,80 m de profondeur) attribu6s au Sauveterrien, sans
trace de c6ramique; microlithes g6om6triques, triangles
isocdles et scaldnes, segments, pointes de Sauve-
terre, pointes de Rouffignac et pointes du Tardenois;

- "foyers moyens" "zone de m6lange des scaldnes
disparaissant et des trapdzes apparaissant"; selon le
diagramme (Patte l.c.,lig.12) les premiers trapdzes ap-
paraissent vers 1,80 m de profondeur, le croisement
des deux courlces s'effectuant vers 1,60 m de profon-
deur;

- "foyers sup6rieurs" "i microlithes mais avec pote-
rie", N6olithique ancien cardial; la c6ramique apparait
entre 1,43 et 1,73 m de profondeur, sauf dans un sec-
teur o0 trapOzes et c6ramique apparaissent ensemble i
1,80 m de profondeur: "cette concordance ne parait
pas fortuite" (p.151);

- ossuaire du N6olithique final artenacien surrnontant
le tout, dans un s6diment difldrent.

2.2.2. L'industrie lithique des "foyers sup6rieurs"
comporte des armatures g6om6triques, des microbu-
rins, des outils du fonds commun, grattoirs, lames et la-
melles Montbani.

Les armatures g6om6trlques: on note la per-
sistance du triangle isocdle et scalCne pygm6e, et la
pr6sence d'un minuscule triangle de Montclus et d'un

Fig. 2: La LCde du Gurp (Grayan-et-l'H6pital, Gironde).
lndustrie lithique des niveaux cardiaux (couches 8a, 8b,
8c). Fouilles Foussol-Larroque. 1-11. triangles; 12.
trapdze A petite base rdduite, retouche inverse de la
petite troncature (niveau 7b ou 8a); 13, 15-18. pointes
A base droite ou concave; 14. segment de cercle allon-
96 A corde bordde; 19. pointe d base concave (piice
en cours de fabrication?); 20-22. micro-6clats retou-
chds; 23-24. pointes A base naturelle; 25-26. lamelles
tronqudes; 27-33. microburins; 34. denticul€; 35. grat-
toir denticuld: 36-42. lames et lamelles brutes.
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segment trds allong6, comme A La Ldde du Gurp. Selon
un diagramme dtabli par E. Patte, le nombre des seg-
ments demeure presque constant, des foyers infdrieurs
aux foyers sup6rieurs. Une aqtre cat6gorie varie peu,
du Sauveterrien au N6olithique ancien, ce sont les
pointes triangulaires i base retouch6e. Pour le fouilleur,
ces "isocdles A angle aigu...m6ritent le nom de pointes
du Tardenois" : ils s'6cartent cependant, par la forme et
surtout le style, de la pointe du Tardenois classique
(celle de la r6gion 6ponyme), avec des variantes
6troites, proches de la pointe de Rouffignac, et des
formes plus larges, triangulaires ou ogivales: les bases
sont rectilignes ou concaves. Dans les "foyers sup6-
rieurs", l'unique pointe figur6e, triangulaire et plut6t
6troite (Fig.3:13), dif fdre peu d'une de celles de La
Ldde du Gurp (cf. Fig.2:15), lat6ralis6e A gauche celte-
h.

Les microlamelles i  dos abattu "se rencon-
trent i toutes les profondeurs de foyers: mais surtout
dans les foyers sup6rieurs (6) et les foyers inf6rieurs
(8)" (Patte 1971:154). Des types plus "6votu6s" tes ac-
compagnent: trapdze rectangle court, parfois i petite
troncature concave, trapdze i grande lroncalure con-
cave et petite base trds r6duite, proche du trapdze du
Martinet, rhombe trds 6tir6, trapdze sym6trique court.
Auprds de ces g6om6triques, i troncaiures presque
toujours abruptes, on remarque une pointe courte a re-
louches rasantes, qualifide de "pointe de Sonchamp"
(Fig.3:17 ). Elle "vient des foyers tout i fait sup6rieurs".
E. Patte remarque en outre que trois trapdzes sym6tri-
ques "se rapprochent des f ldches tranchantes... on
peut les tenir comme formes de passage" (ibid.: $a).

Les microburins, de toutes tai l les, 6taient pr6-
sents depuis les niveaux inf6rieurs. D'aprds la courbe
(Patte l .c.: t ig. 13), leur nombre d6croit fortement
jusqu'A la profondeur de 1,80 m, pour se maintenir en-
suite, en nombre trds faible,dans les foyers supdrieurs.
"Leur maximum de densit6 colncide avec celui des
microlithes, icides triangles" (/.c.: 153).

Les grattoirs sont trds peu nombreux selon Patte.
Le type court, sur 6clat, parait dominer (Fig.3:19): deux
"grattoirs-pouces" "viennent des foyers du sommet"
(1.c.:154).lls y cotoient d'autres types, comme le grattoir
sur 6clat retouch6 (Fig.3: 20), le grattoir subcirculaire
(ou vraiment circulaire?) (Fig.3: 21),le grattoir en bout
de lame (Fig.3: 22) ou d'6clat allongd (Fig.3:23).

Les lames et lamelles Montbanl ("lames 6br6-
ch6es" de Patte) sont au nombre de 18, dont 7 vien-
nent "de niveaux bien ddlinis al lant de ' t ,20 A 1,48,
donc des foyers sup6rieurs, les autres viennent des
mdmes foyers mais plus ou moins perturb6s; une lame a
6t6 trouv6e plus prolond6ment (2,10 a 2,30) mais asso-
ci6e i une dent humaine qui pourrait indiquer un travail
de fouisseur. Quoi qu'il en soit, il s'agirait d'une excep-
t ion." (/ .c.: 154).

La plece esquill6e figure dgalement dans ces ni-
veaux, mais aucun outilde pierre polie.

A Bellelonds, microlithes g6om6triques, microbu-
rins, lames et lamelles Montbani sonl donc clairement

associ6s A la c6ramique du N6olithique ancien cardial,
@mme d La Ldde du Gurp. lcicomme li apparait une in-
dustrie lithique qu'on eOt assur6ment attribu6e i un
stade r6cent ou finaldu Mdsolithique, n'6taient les don-
n6es de la stratigraphie et la prdsence indiscutable de
c6ramique associ6e.

2.2.3. L'industrie de I'os s'accorde plut6t bien avec
les donn6es de I ' industrie l i thique. Un ciseau ou
"hache" en os rappelle celui de Roucadour (couche C,
du N6olithique ancien); il provient de "l'extr6me som-
met des foyers" (Fig.3: 39). On y remarque aussi des
outils sur lamelles de ddfense de sanglier, provenant
6galement des foyers supdrieurs (1,20 a 1,60 m de
profondeur). Comme les trapdzes et les lame(l le)s
Montbani, ils dvoquent les industries du "Mdsolithique
rdcent et final" de T6viec, Hoddic, Le Martinet ou Le
Cuzoul de Gramat. Bien que I'ivoire de sanglier n'ait pas
cesse d'Ctre utilis6 durant le N6olithique moyen et final,
les outils de cette forme semblent rares, pass6le M6so-
lithique final/N6olithique ancien. Un objet 6nigmatique
en os de "la couche cendreuse des foyers tout i fait su-
p6rieurs" (Fig.3: 38) qui, pour E. Palte, 6voquait cer-
taines idoles ib6riques, suggdrerait peut-6tre une
pointe de spatule anthropomorphe, comme celles du
"Cerny" de I'est du Bassin parisien. Le caractdre frag-
mentaire de cet objet incite cependant i la prudence.
Enfin, un godet i couleur, cavit6 gldnoide d'omoplate
de bovid6, contenait de I'ocre.

2.2.4. Les donn6es pal6o-6conomiques
Dans la faune, "les restes de tortue d'eau, de caslor,

de chevreuil, de cerf, de bovid6 sont trop peu abon-
dants pour que I'on note une pr6dominance i certains
niveaux", ainsi que les oiseaux et de rares coquillages;
une hdmimandibule de chien pourrait appartenir au
N6ol i th ique ancien.  On notera,  sans exag6rer
I'importance de cette remarque, que des resles de tor-
tue ont 6galement 6t6 trouv6s dans le Cardial de La
Ldde du Gurp. Le r6le de la pdche (cyprinid6s), trAs im-
portant dans les niveaux les plus prolonds, chute brus-
quemenl avec l'apparition des premiers trapdzes, vers
1,80 m de profondeur. La flore n'a pas 6t6 6tudi6e.
Quelques coquil les de noisettes br0l6es compldtent
un tableau peu diff6rent, en apparence, de celuides ni-
veaux m6solithiques sous-jacents.

Fig. 3: Belletonds (Vienne). lndustrie lithique et os-
seuse du N6olithique ancien cardial. Fouilles Patte.
1,15. triangles; 2-4. trapdzes asymdtriques; 5-8.
trapdzes symdtriques; 9. rhombe; 10. fldche tran-
chante; 1 1. segment de cercle allong6; 12-13. pointes;
14. triangle de Montclus; 16. rectangle; 17. pointe trian-
gulaire A retouche inverse de la base, cf. Sonchamp;
18. fliche de Montclus (ddcouverte isol6e); 19-23.
graftoirs; 24-26. Wintes; 27-30. lames A coches eUou
retouches irr6gulidres cf. Montbani; 31-32. lames
brutes; 33-35. nucl6us; 36. fragment de hache en os;
37. outil sur lamelle d'ivoire de sanglier; 38. objet 6nig-
matique (pointe de spatule?); 39. fragment de lissoir.
D'apris E. Patte (1971).
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Ainsi, i Bellefonds, le passage du Sauveterrien au
N6olithique ancien ne semble pas marqud par une cou-
pure franche. L'apparition de la c6ramique parait suivre
de prds celle des premiers trapdzes, tandis que se
maintiennent des types anciens:triangles et segments
pygm6es, pointes triangulaires, lamelles A bord abattu
tronqu6es... Le tout suggOre une dvolution sans rup-
ture. Les lames et lamelles Montbani sembleraient plus
6troitement li6es au nouvelordre des choses et appar-
tiendraient ici au seul N6olithique ancien, ce qui, au
fond, ne nous surprend pas tellement.

La comparaison des industries lithiques du N6olithi-
que ancien de Bellelonds et de La Ldde du Gurp
montre des ressemblances indiscutables. lci, comme li,
domine un outillage trds l6ger, o0 les microlithes 96o-
m6triques ont une place importante, avec des lamelles
et des microburins. L'outillage commun est peu vari6
(Bellefonds) ou rare (La Ldde du Gurp) et tes outits
"n6olithiques" (haches poties, lldches tranchantes...)
manquent totalement, dans l'6tat actuel des connais-
sances. A Bellefonds, cependant, les trapdzes
I'emportent sur les g6om6triques de type ancien, lri-
angles et segments, tandis qu'au Gurp les trapdzes
manquent jusqu'ici; leur place parait tenue par les tri-
angles et quelques segments 6tir6s (pr6sents aussi a
Bellefonds). Enfin, les pointes triangulaires i base con-
cave ou droite du Gurp constituent un 6quivalent pro-
bable des "pointes du Tardenois" de Bellefonds.
L'aspect archaique, plus sauveterroide, de I'industrie
du Gurp tient-il i une plus grande anciennetd ou A un
conservalisme r6gional plus marqu6? Rien ne permet
actuellement de I'atfirmer. Dans la zone atlantique, la for-
mation d'un N6olithique ancien, f iddle dans ses
grandes lignes au genre de vie et aux traditions des
groupes m6solithiques locaux, a pu entrainer une difl6-
renciation r6gionale sensible au niveau des industries li-
thiques. L'influence du substrat m6solithique y demeu-
rerait - au moins pour un temps - pr6pond6rante par
rapport aux innovations n6olithiques.

De toute fagon, les diff6rences entre le lithique car-
dial de Bellefonds et celui du Gurp ne doivent pas 6tre
exag6r6es. L'un privil6gie les trapdzes, l'autre les tri-
angles, mais tous deux possddent d'importants points
communs: pr6pond6rance des gdom6triques i re-
touche abrupte, maintien des armalures pygm6es, de la
technique du microburin, pauvretd de I'outillage com-
mun et, plus 96n6ralement, aspect faussement m6soli-
thique de l ' industrie. Dans I 'ensemble, les ressem-
blances paraissent I'emporter sur les diff6rences et, en
attendant une documentation plus abondante, on se
gardera d'opposer prdmatur6ment un N6olithique an-
cien i triangles, "sauveterroilde", et un N6olithique an-
cien i trapdzes, "tardenoide", d'autant que ce dernier
conserve une part des types anl6rieurs. A Bellefonds
comme au Gurp, le passage au N6olithique ne se si-
gnale dans I'industrie lithique - comme probablement
dans l'6conomie et le genre de vie - que par des chan-
gements discrets. C'est, par exemple, I'apparition de
types nouveaux, en trds petit nombre, comme la pointe
de Sonchamp de Bellefonds, et peut-dtre le segment

du B6tey de La Ldde du Gurp (Frugier 1982). C'est en-
core l'apparition de troncatures concaves ou irr6gu-
lidres, parfois peu abruptes, pour les armatures. Ces
observations suggdrent que, plus d'une fois dans
I'ouest (et ailleurs), des industries lithiques du N6olithi-
que ancien ont d0 6tre ind0ment attribuees au M6soli-
thlque. Lorsqu'elles viennent de sites non stratifi6s -
malheureusemenl fr6quents en zone occidentale - leur
classification au "stade ancien", "moyen" ou "r6cent"
(voire "final") de I'Epipal6olithique, risqu6e par certains
auteurs (Rozoy 1978), appelle d6sormais une r6vision
critique. L'application syst6matique, aux industries de
cette zone, d'une chrono-typologie 6tablie ailleurs peut
en effet entrainer des erreurs.
2.3. Les Industrles l l thlques du N6ollthlque
anclen occldental: Roucadourlen et Cardlal

Le grand sud-ouest est le domaine d'un N6olithique
ancien i deux visages (Roussot-Larroque 1983); I'un
d'eux est un facids occidental, atlantique, du Cardial;
l'autre, le Roucadourien, pr6sente des caractdres plus
originaux, bien qu'apparlenant 6galement i la grande
famille des cdramiques A impressions. Roucadourien et
Cardial atlantique se diffdrencient par leurs styles c6ra-
miques, leurs industries lithiques, leur r6partition 96o-
graphique (plus continentale dans l'ensemble pour le
Roucadourien), peut-dtre aussi par leur position chro-
nologique respective, encore mal fix6e.

Le lithique du Roucadourien pr6sente des carac-
tdres communs avec celui du Cardial atlantique, tet qu'il
apparait i La Ldde du Gurp et i Bellefonds: pr6domi-
nance de I'oulillage l6ger, lamelles, microburins, micro-
lithes g6om6triques, pr6sence de lames et lamelles i
retouche irr6gulidre et coches, pauvretd assez g6n6-
rale de I'outillage commun, raret6 de l'outillage "n6olithi-
que". D'autres traits, qui s'accentuenl au stade final du
cycle roucadourien, semblent beaucoup plus discrets
en domaine cardial. ll en est ainsi des g6om6triques i
retouche rasante (segment et triangle du B6tey, fldche

Fig. 4: lndustrie lithique du N6olithique ancien
roucadourien. Combe-Grize (La Cresse, Aveyron).
Fouilles Costantini et Maury. 1. triangle scaldne; 2-8.
trapCzes asymdtriques (les no3, 4 et 6 sont d retouche
inverse de la petite troncature; les no1 et 7 sont des
trapdzes du Martinet); 9,10. trapdzes du Maninet e
petite base trds rdduite, passant au triangle ou A la
pointe triangulaire; 11,13-20. pointes triangulaires e
retouche inverse de la base; 12. piice analogue, mais
de forme rhomboidale; 21. pointe triangulaire A
retouche rasante directe et retouche inverse de la
base; 22,23. piCces A troncatures tris obliques; 24-30.
micro-flCches tranchantes d retouche semi-abrupte d
abrupte; 31. fragment de lame A troncature concave et
coche (trapdze en cours de fabrication?); 32. fldche A
tranchant oblique et retouche rasante directe; 33-43.
lames d retouches irrdguliCres ou coches; 44. 6clat
denticul'; 45. lame a retouches inverses: 46-52.
grattoirs. D'aprds Costantiniet Maury 0986).
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de Montclus), de la pointe du Martinet, des fl6chettes i
base droite ou concave... La pr6sence de ces traits,
avec ou sans c6ramique, doit faire suspecter un N6oli-
thique en voie d'6mergence (ou m6me, assez fr6quem-
ment, un N6olithique affirmd). Dans l'6tat actuel de la
documentation sur les industries lithiques du N6olithi-
que ancien occidental, les ressemblances semblent
I'emporter sur les diff6rences. Des traits communs se
ddgagent:

- un taux d'armatures souvent 6lev6 par rap-
port i I'outillage commun;

- la pr6sence des types caracterlstiques du
"slade r6cent" de l 'Epipal6oil thlque de leur
169lon (au sens oir J.G. Rozoy entend ce terme): tra-
pdzes, pointes de Sonchamp et eventuellement lames
et lamelles Montbani (Bellefonds, Le Martinet);

- la persistance des armatures du "stade
moyen". 'pointes tr iangulaires d base droite ou con-
cave, triangles isocdles ou scal6nes pygm6es, seg-
ments de cercle (Bellefonds, La Ldde du Gurp). parfois
m€me, ces types sont en position dominante (triangles
pygmdes i La Ldde du Gurp). A noter ta pr6sence de
quelques segments de cercle, longs et 6troits, de rares
triangles de Montclus (Beilefonds, poeymaU i Arudy) et
de lamelles i dos 6troites, parfois tronqu6es (Combe-
Grdze);

- la raret6 ou assez souvent l,absence de
I'outl l lage polt.

D'autres 6l6ments peuvent 6tre pr6sents ou non,
selon les cas. Le style du d6bitage peut varier: d'aspect
plutdt soign6 surcertains sites, sur lame(lle)s r6gutidres
de style Montbani, par pression ou percussion indi-
recte, il peut 6tre plus heurt6, au percuteur dur, et de
style Coincy, les deux styles pouvanl cohabiter
(Combe-Grdze);

- les grands scalCnes A retouche abrupte, oi
d'aucuns voient l'dvolution terminale des trapdzes, ou
en tout cas leur 6quivalent, sont absents de La Ldde du
Gurp et de Bellelonds; ils sont parfois remplac6s par de
grands trapdzes courts (Bellefonds) qui peuvenl
s'interprdter comme fldches tranchantes. Ces grands
scaldnes existenl, mais en petit nombre, dans le Rouca-
dourien (Roussot-Larroque 1985). lls semblent plus fr6-
quents vers la Loire-Atlantique et la cote bretonne.
S'agit- i l  d'un gradient 96o9raphique ou d'une diff6-
rence chronologique?

- les trapozes peuvent manquer (Le Gurp); dans
le Roucadourien, ils ont plus volontiers une troncalure
concave, parfois les deux (Combe-Grdze, Le Martinet,
La Borie del Rey);

- la retouche inverse plate sous les arma-
tures n'est pas pr6sente de fagon constante. Rare i La
Ldde du Gurp et i Bellefonds, eile est plus fr6quente
dans le Roucadourien (La Borie del Rey, Le Martinet,
Combe-Grdze);

- les g6om6traques "6volu6s", A retouche obli-
que rasanle (fldche de Montclus, pointe de sonchamp,
triangles ou segments du B6tey), ne sont pas pr6sents

partout. A La Ldde du Gurp, G. Frugier en signale dans
les niveaux cardiaux; nous n'en avons pas trouv6 pour
le moment, mais ils paraissent, de toute fagon, minori-
taires parmi les armatures. A Bellefonds, ils sont 6gale-
ment trds rares (un seul microlithe en place). ll n'en est
pas de mdme sur les sites l i t toraux du Bassin
d'Arcachon (le Bdtey d Andernos), non stratifi6s il est
vrai, ni sur les ensembles roucadouriens de I'intdrieur
(Le Martinet, La Borie del Rey). A quoitiennent ces va-
riations? S'agit-il de stades diff6rents d'6volution, de
sp6cialisations d'activit6s ou d'ensembles culturels dis-
tincts? En tout cas, si les proportions varient, d'un site
ou d'un groupe r6gionalde sites i l'autre, il est bien rare
qu'un petit nombre (voire un seul) de ces g6om6triques
6volu6s n'apparaisse pas dans les ensembles oi domi-
nent les armatures i retouche abrupte. L'inverse est
vrai 6galement, et les sites roucadouriens les plus
riches en armatures A retouche rasante livrent invaria-
blement quelques microlithes d'allure faussement ar-
chaique. Les micro-fldches tranchantes (variantes de
Montclus, Jean-Cros, Martinet ou ChAtelet) constituent
un bon indicateur des influences du N6olithique ancien
m6ridional; celles i tranchant oblique, qu'elles aient ou
non un bord concave, paraissent plus caract6ristiques
du Roucadourien et leur repartition semble plus res-
treinte:

- les lames et lamelles Montbani. bien attes-
t6es i Bellefonds et dans le cycle roucadourien, man-
quent pour le moment au Gurp, oi existent (comme
dans la couche C de Roucadour) de rares lamelles d re-
touche irr6gulidre partielle;

- I 'oul i l lage commun peut comporter des grat-
toirs, souvent courts, quelquefois raccourcis ou ungui-
formes (Bellefonds, Combe-Grdze), des becs, de rares
burins, parfois diddres (Combe-Grdze), des outits sur
lame(lle)s. On notera les pourcentages capricieux de
I'outillage lourd sur galet, bloc ou gros 6clat, de techni-
que bifaciale. Le Roucadourien a livr6 quelques-uns de
ces outils macrolithiques, choppers, chopping{ools,
voire pics et tranchets, non signal6s jusqu'ici dans le
Cardial occidental, ainsi que des fldches tranchantes
non microlithiques.

Un autre trait i  souligner est la circulal ion ou
l'6change de certains types caract6ristiques: un type
courant dans une r6gion se rencontre, i  quelques
exemplaires, dans une autre. Ainsi, par exemple, les
segments et tr iangles du B6tey, nombreux dans
le nord de I'Aquitaine, du M6doc i I'Agenais, atteignent
la Saintonge (G6mozac, Charente - Maritime) et meme la
Loire-Atlantique (Sainte-Reine-de-Bretagne: Gallais
1987), ce qui peut trahir des contacts avec le N6olithi-
que ancien du sud-ouest. La tl6chette d base con-
cave du Roucadourien, parfois denticul6e sur un bord,
existe dans les landes girondines (Lacanau) et la Sain-
tonge (G6mozac). Un autre exemple est celui de tra-
pOzes tr0s 6tir6s, i troncatures concaves et re-
touche 6cailleuse inverse de la base; pr6sents dans le
Retzien de la Pointe du Payr6 i Jard-sur-mer, en Ven-
d6e (Joussaume 1981), i ls apparaissent parfois en
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M6doc (Lacanau, Saint-Laurent-M6doc), y compris sur
la cdte mddocaine (hors contexte). Les "foyers sup6-
rieurs i c6ramique" de Bellelonds en ont livr6 un exem-
plaire, i base d6cal6e (Fig.3:9). La diffusion vers le
nord-ouest de la micro{ldche tranchante (fldche de
Montclus et du ChAtelet; Joussaume ef a/. 1970) sou-
ligne encore I'emprise du N6olithique ancien occidental
dans cette direction; elle ne semble cependant pas
avoir d6pass6 la Loire.

Au plan gdographique, les sites de La Ldde du Gurp
et de Bellefonds occupent des positions int6ressantes.
L'un, La Ldde du Gurp, sur la c6te atlantique, i la pointe
nord du M6doc, se trouve i un point d'articulation entre
Aquitaine et centre-ouest de la France, en liaison pro-
bable avec les sites du Cardialde Charente-Maritime et
de Vendde (Joussaume 1981 ; Roussot-Larroque et a/.
1987; Gomez et Joussaume 1987). L'autre, Bellefonds,
proche du seuildu Poitou, fait le lien avec les sites car-
diaux de la Touraine (Ligueil) et du cours inf6rieur de la
Loire (Les Alleuds); ces sites, les plus septentrionaux
reconnus actuellement, attestent d6sormais que le Car-
dial occidental a atteint (ii tout le nnins) la bordure m6ri-
dionale de l'Armorique et le sud-ouest du Bassin pari-
sien (Roussot-Larroque et al., l.c.). Le probldme se
trouve donc pos6 du caractdre "m6solithique" ou non
d'un bon nombre de sites de tout ce vaste secteur.

2.4. Sltes i  mlcrol i thes et N6oll thlque anclen
de I'ouest

Dans leur ensemble, les sites A microlithes de Ven-
d€e et de Bretagne, "presque tous superficiels, et rare-
ment datables" ont 6t6 n6anmoins rdpartis entre les
stades ancien, moyen et r6cent de I'Epipal6olithique, et
leurs caractdres ont servi i d6finir des groupes culturels
divers (groupe sud-breton, T6vi6cien, Retzien...)
(Rozoy 1978: chapitre 18). Des travaux r6oents ont of-
fert un tableau plus d6tailt6 de ces industries, entre Vi-
laine et Marais poitevin (Joussaume 1981,1984). Fort
justement, selon nous, i l  y est question de "sites d
micro l i thes"  et  non syst6mat iquemenl  d 'Epi -
paldolithique. La possibilitd d'un rapprochement entre
I'armature du ChAtelet et les fldches de Montclus et du
Martinet y est reconnue, comme "signe de populations
en voie de n6olithisation" (Joussaume /.c., 1984:292).
Cependanl, pour les sites i triangles, armatures i 6pe-
ron ou trapdzes de T6viec, les hypothdses chronologi-
ques propos6es en 1978 par J.-G. Rozoy pour
I'Epipal6olithique de l'ouest semblent encore prdvaloir
dans leurs grandes lignes. Aujourd'hui, pourtant, un 16-
examen critique de certaines attributions semble pos-
sible.

A travers leur r6elle diversitd r6gionale, ces indus-
tries prdsentent quelques traits communs, entre elles
mais aussi avec celles du N6olithique ancien occidental.
Sans vouloir ni pouvoir ici entrer dans le d6tail, nous ci-
terons quelques-uns de ces traits, concernanl pour
I'essentiel la cat6gorie des armatures. Ce sont:

- des trlangles souvent larges, grands sca-
lOnes; ils peuvent avoir le petit cdt6 concave. On peut
admettre, aprds le Dr. Rozoy, que ces triangles larges

soient d6riv6s des trapdzes, par r6duction de la petite
base (Kerhillio), et repr6sentent ainsi une 6volution tar-
dive, au "stade final" de l'Epipal6olithique. On note ce-
pendant la persistance de formes pygm6es "archai-
ques" ;

- des segments de cercle, plut6t courts et
larges et souvent asymdtriques, la largeur maximum
6tant situ6e plus prds d'une extr6mit6; leur corde esl
parfois retouch6e, ou plut6t "bord6e";

- des trapozes, irregulierement repr6sent6s, tan-
t6t dominants, tantot rares ou totalement absents, sans
doute remplac6s alors par les scaldnes. Des trapdzes
sym6triques larges (Saint-Benoist-sur-mer, en Vend6e)
se distinguent difficilement des fldches tranchantes.
Pour les trapdzes asym6triques, comme pour les tri-
angles, les troncatures sont souvent concaves (surtout
la petite troncature). Des trapdzes trds 6tir6s sont con-
nus dans le Sud-Nantais, comme en M6doc et i Belle-
fonds; ils portent rarement une relouche inverse courte
de la base (1 cas sur 4); le bord retouch6 est le plus
souvent i gauche, comme pour les pointes (3 lois sur
4) ;

-  des  po ln tes  t r l angu la l res  ou  sub '
oglvales, i base drolte ou concave ("pointes du
Tardenois" sensu latissimo), souvent larges et plut6t
courtes, peu difl6rentes de celles du Cardial de La
Ldde du Gurp. Le bord retouch6 peut 6tre convexe ou
sinueux; cornme en M6doc, i l  est fr6quemment i
gauche. La base est concave le plus souvenl, avec la
m6me asym6trie l6gdre signal6e dans I'ouest girondin;
la retouche inverse plate de la base est minoritaire (un
quart seulement des pidces d6compt6es dans le Sud-
Nantais). Selon G. Gouraud (1984), ces pointes repr6-
sentent une composante souvent notable dans l'ouest
de la France (6,87o des microlithes i Keriouanno;0,7'/"
au ChAtelet; 9% i Malvantl'4,3o/o i La Pointe Saint Gil-
das). Aucune n'a 6t6 recueillie i la Girardidre niau Por-
teau, mais el les existent en Vend6e i la Pointe du
Payrd (Joussaume 1984). En Loire-Atlantique, un ni-
veau i microlithes sous le dolmen de Dissignac a livr6
des pointes de ce type, associ6es i des triangles pyg-
m6es et des microburins (L'Helgouach 1976).

certains types d'armalures caract6risent des
groupes 169ionaux bien circonscrits, comme la flOche
du Chdtelet, d6sormais connue de la Loire i la Cha-
rente, et du Poitou i I'Oc6an atlantique, ou I'armature
i 6peron, caractdristique du "Retzien", du Marais poi-
tevin a I'embouchure de ta Loire (Joussaume et at.
1970). ll s'agit d'ailleurs plutot de varlantes de types
largement r6pandus que de types i proprement par-
ler, comme I'ont d'ailleurs sugg6r6 les auteurs pr6cit6s:
la fldche du ChAtelet parait 6tre un 6quivalent r6gional
des fldches de Montclus, de Jean Cros ou du Martinet.
L'armature i 6peron se rapproche des "fldches danu-
biennes"- cat6gorie assez floue, il est vrai - par plusieurs
traits: asym6trie lr6quente, retouche semi-abrupte i116-
gulidre des bords, concavit6 du petit cot6, qui porte le
plus souvent une retouche inverse semi-abrupte; elle
ne diffdre de la "fldche danubienne" que par des parti-
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cularit6s stylistiques mineures. Ces caractdres morpho-
logiques, et les parent6s qu'ils suggOrent avec des
formes clairement n6olithiques, dans d'autres rdgions,
f  e  ra ie  n t  dou te  r  de  l eu  r  appar tenance  a
l'Epipal6olithique/M6solithique .

Des geom6triques d retouches obliques ra-
santes apparaissent sporadiquement, au moins jusqu'i
la Loire-Atlantique (triangle du B6tey de I'Organais i
Sainte-Reine-de-Bretagne; Gallais 1 987).

- les lames et lamelles Montbani, parfois im-
portantes dans le Retzien (Le Porteau), sont plus rares
et malcaract6ris6es en Bretagne m6ridionale.

Des points communs assez troublants apparaissent
donc enlre ces sites a microlithes de l'ouest et les in-
dustries l i thiques du Cardial de la zone atlantique.
L'exemple de La Ldde du Gurp esl sans doute le plus
significatif ; son outillage trds l6ger, domind par les arma-
tures, ses lriangles pygm6es aux troncalures abruptes
souvent irr6gulidres, ou ses pointes i base concave,
lrouvent bien des 6chos dans le centre-ouest, le Sud-
Nantais et m6me la Bretagne m6ridionale. Faudra{-ilam-
puter I'Epipal6olithique des pays d'ouest d'une part no-
table des sites qu'on lui attribuait? Au-deli de la typolo-
g ie l i th ique,  d 'aut res ind ices rd i tdrent  cet te
interrogation, dans les pays d'ouest, Charentes, Poitou,
Vend6e et mCme le sud de la Bretagne. Parfois, des
outils n6olithiques ou des tessons se mdlent aux silex
taill6s; parfois, dans les trop rares restes de faune, quel-
ques vestiges dvoquent des animaux domestiques;
parfois, enfin, les diagrammes polliniques r6vdlent des
activit6s agro-pastorales relativement prdcoces, dans
I'environnement imm6diat de sites "6pipa16olithiques".

Le probldme des outils n6olithiques ou de la c6rami-
que trouv6s sur les sites i microlithes est de ceux gue
l'on 6carte trop facilement; tant6t on invoque des pollu-
tions (toujours possibles sur des sites superficiels), tan-
tdt on d6plore des ramassages trop larges, qui auraient
confondu des loci diff6rents. Dans ces conditions de
trouvail le, le pr6historien doit assumer ses choix. Ce-
pendant, la legon i tirer de sites stratifids comme le Gurp
ou Bellefonds est qu'un tri typologique s6vdre a priori
peut 6tre, i  sa manidre, aussi dangereux, et conduit
aussi s0remenl i l'erreur que le pire laxisme, qui admet-
trait n'importe quelle association. La pr6sence r6p6t6e,
sur certains sites i microlithes de l'ouest, mOme non
strati f ids, de c6ramique ant6rieure au N6olithique
moyen, est un avert issement i  prendre au s6rieux.
Ainsi, i I'Organais i Sainte-Reine-de-Bretagne (Loire-
Atlantique), a 6t6 recueillie une industrie lithique i com-
posante microlithique: pointe courte i base concave,
"pointe de Sonchamp", "pointe de Chaville", fldche de
Montclus ou du ChAtelet, et m6me un triangle du B6tey,
ainsi que des microburins. La c6ramique trouv6e i pro-
ximit6 (mais hors stratigraphie) 6voque un N6olithique
ancien f inissant ou la transit ion N6olithique ancien-
N6olithique moyen (boutons au repouss6, impressions
en ligne, lormes "en bombe" A bord renlrant; Gallais
1987). Bien qu'el le n'ait pas 6td s0rement 6tablie,
I'association de cette cdramique et de I'industrie lithique

ne serait pas invraisemblable. Les types de microlithes
repr6sent6s ont de bonnes comparaisons dans le N6o-
lithique ancien du sud-ouest; certains 6l6ments de la
cdramique 6voquent celle du niveau inf6rieur d'un site
voisin, Sandun i Gu6rande (Loire-Atlantique), niveau
dat6 de 5550 B.P. (Letterl6, communication au m6me
colloque); d'aulres, comme tel d6cor d'impressions en
ligne, sugg6reraient mdme une attribution chronologi-
que ant6rieure. En outre, le profil pollinique de la tour-
bidre de I'Organais, voisine du site, refldte des traces
d'activit6s humaines, avec des plantes rud6rales et
quelques pollens de c6r6ales, dans un niveau dat6 de
5990 t 100 B.P. (Git-6170) (Visset 1988).

Un autre site 6tabli, comme le pr6c6denl, prds du
marais de la Bridre, celui de Dissignac (Loire-
Atlantique), a livr6 une industrie d'allure "mdsolithique"
dans un vieux sol pr6serv6 par le tumulus d'un m6ga-
liihe (L'Helgouach 1976). On y remarque des micro-
lithes g6om6triques i retouche abrupte, triangles iso-
cdles ou scaldnes pygm6es, et pointes triangulaires A
base droite, ainsi que des microburins et des lamelles.

Fig. 5: tndustrie lithique du Ndolithique ancien rouca-
dourien. 1-19. Saint-Eulalie-de-Cernon "Le Roc Trou6"
(Aveyron). Fouilles Maury. 1-7. trapdzes (1-6. A re-
touche inverse rasante de Ia petite troncature; 3,4,6.
trapdzes du Martinet); 8-11. micro-fliches tranchantes
(8-9. retouche rasante directe; 10. retouche semi-
abrupte directe et inverse); 12,13. micro-grattoirs; 14.
lame d troncature oblique; 15-16. lames retouchdes;
17-19. microburins. 20-40. Millau "La Pouiade" (Avey'
ron). Fouilles G.-8. Arnal. "N6olithique ancien primitif".
Armatures prdsentdes dans l'ordre stratigraphique, du
ptus ancien au plus rdcent. 20-23. couche I A 3; 20-21.
trapizes asymdtriques longs; 22. fragment de pointe tri-
angulaire d base rectiligne; 23. pointe d base concave,
tronqude. 24. couche I A 2, micro4ldche tranchante
("ftdche de Montclus). 25-30. couche 8 A; 25. triangle
isocdte; 26,27. triangtes ou trapdzes d petite base trds
rAduite: 28-30. microJldches tranchantes de types va-
ri6s, A retouche abrupte ou semi-abrupte. 31- couche 7
D, triangle d retouche rasante directe. 32-34- couche 7
C 2, microlldches tranchantes. 35. couche 7 B 3, micro'
ftdche tranchante. 36. couche 7 B, micro-fldche tran-
chante. 37. couche 7 A 3, trapdze asymdtrique- 38-40.
couche 7 A, trapdzes (38. trapdze du Martinet; 39.
trapdze asymdtrique long; 40. trapdze symdtrique long.
41-48. Arudy "PoeymaA" (Pyrdndes-Atlantiques)
couche alsh (N$olithique ancien). Fouilles Laplace et
Livache. 41. triangle scaldne irr6gulier; 42. pointe trian'
gutaire A base droite; 43. trapdze du Martinet; 44,45.
pointes triangulaires A base concave; 46,47. micro-
ftdches tranchantes A tranchant oblique; 48. armature
atypique. 1-19, d'aprds Maury, apud Clottes (1985);20-
40, d'aprds Arnal (1980); 41-48, d'aprds Livache et al.
(1s84).
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Des tessons avaient d'abord 6t6 attribues A ce niveau;
les publications ult6rieures tendenl i dissocier la s6rie li-
thique i microlithes de cefte c6ramique, rapportde i un
N6olithique moyen du style du Casteilic. Le styte de
cette industrie lithique 6voque plut6t celuidu Cardiat at-
lantique; elle parait mdme plus proche de La Ldde du
Gurp que de Bellefonds; on y retrouve la m6me associa-
tion: pointes triangulaires - triangles isocales ou sca-
ldnes pygm6es A retouche abrupte (ces caractdres se
retrouvent A I'Organais o0ligurent en outre, comme au
Gurp, la pointe i base concave et le triangte du B6tey).
De la mdme fagon, i Dissignac, le diagramme pollinique
met en evidence des activitds agricoles et pastorales
entre 6250 et 5780 B.P. (Visset 1988), ce qui corres-
pondrait bien d cette periode.

La faible distance s6parant Dissignac de I'Organais,
comme le sensible paralldlisme de leurs industries lithi-
ques et la pr6sence d'indices d'agriculture i proximit6, i
une 6poque correspondant au N6olithique ancien,
nous invitent a penser (avec toutes les prudentes 16-
serves d'usage) que ces ensembles, peut-Otre finale-
ment peu pollu6s, pourraient offrir une premidre image
du N6olithique ancien d'Armorique. La r6currence de
traits similaires dans les industries de plusieurs sites i
microlithes entre Charente et Vilaine sugg6rerait une
extension assez vaste de ce ph6nomdne.

Pour d'autres sites de t"'Epipal6olithique" de I'ouest,
I 'analyse poll inique donne des indications dans le
mdme sens (Visset 1984). A la Pointe Saint Gitdas (pr6-
failles, Loire-Atlantique; Tessier 1984), dans le site lc,
consid6r6 comme "Pr6-Retzien" par J.-G. Rozoy, et
dat6 de 6790 + 90 B.P. (Gif-4847), ta Chdnaie mixte at-
lantique ne r6vdle pas encore de sensible action hu-
maine. En revanche, au Porleau A Sainte-Marie (Loire-
Atlantique), attribu6 au Retzien par le mdme auleur, le
diagramme pollinique montre, dans un paysage naturel
peu diff6rent du pr6c6dent, une activitd humaine mat6-
rialis6e par des pollens de type c6r6ates dans les quatre
niveaux dont L.Visset envisage I 'appartenance A
l'Atlantique tinal. "Cette repr6sentation pollinique, i par-
tir d'un s6diment argileux, comparable avec celle obte-
nue i la Pointe Saint-Gildas, contorte I'hypothdse d'un
contenu pollinique contemporain de I'habitat". La pr6-
sence de pollens de c6r6ales au Porleau (o0, selon J.-
G. Rozoy, la "pollution n6olithique" se r6duit i deux
fldches tranchantes) suggdre que l'industrie retzienne
du site, avec ses quelques triangles et trapdzes (dont
des trapdzes de T6viec pygm6es), ses armatures i 6pe-
ron, ses fldches du Chdtelet et ses lames et lamelles
Montbani, n'appart iendrait pas i I 'Epipal6otithique,
m6me r6cent, mais A un N6olithique ancien. On doit
peut-Otre rappeler iciqu'une armature i 6peron a 6t6 re-
cueillie sur le site de BAtard i Br6tignoiles-sur-mer (Ven-
d6e) avec une c6ramique caract6ristique du N6olithique
ancien (Joussaume 1981). Ces divers indices confir-
ment donc ce que sugg6rait d6ji la morphologie, plus
n6olithique que m6solithique, de ces armatures.

D'autres sites de cette rdgion souldvent le m6me
probldme, Les caractdres communs de leurs industries

lithiques et de celles du Cardial occidental poussent d
s'interroger sur I'emprise territoriale de ce dernier dans
I'ouesl de la France. Les pollens de type c6r6ales rep6-
r6s dans les diagrammes polliniques suggdrent une
n6olithisation d6jA effective, sur la c6te atlantique, dds
le dernier quart du Sdme mill6naire B.C., au minimum.
Les restes de petit Boeuf du "M6solithique A trapdzes"
trouv6s dans les fouilles rdcentes de la Pointe de la
Torche (Kayser 1987) sont une indication dans le
m6me sens. Tout suggdre que les ddbuts de la n6oli-
thisation des pays d'ouest doivent assu16ment davan-
tage i I'influence du Cardialqu'i celle d'un "Danubien"
ou "Post-ruban6" hypoth6tique, par exemple du
"Cerny", de toute fagon plus tardif et contemporain du
N6olithique moyen. La r6cente d6couverte de c6rami-
que cardiale dans le Maine-et-Loire (Les Pichelots, aux
Alleuds, fouilles Dr. M. Gruet) et l'lndre-et-Loire (Ligueil,
louilles A. Villes) a mis en 6vidence l'extension du N6o-
l i thique ancien d'obddience m6ridionale jusqu'A la
Loire.

Quant i la Loire moyenne et au sud du Bassin pari-
sien, donl les industries lithiques attribu6es au "M6soli-
thique final" sont parfois assez proches de celles de
I'ouest, il resterait i d6terminer si elles se sont 6gale-
ment trouvdes dans la mouvance du Cardial occidental,
avant l'arriv6e des premiers influx d'Europe centrale. Un
examen impartial des assemblages lithiques (et 6ven-
tuellement ceramiques) attribu6s au stade r6cent ou
linal du M6solithique permettrait peut-6tre de d6termi-
ner si les cas d'association paradoxale, plusieurs fois si-
gnalds dans cetle zone, peuvent tous 6tre 6cart6s. On
pense, entre autres, au vase 6cras6 de la Chambre des
F6es i Coincy (Aisne). Ce vase, du groupe de Ville-
neuve-Saint-Germain (proche ir bien des dgards du
N6olithique ancien m6ridional), a 6t6 recueilli par J. Hi-
nout (Hinout 1964), dans un niveau livrant une industrie
lithique du Tardenoisien ("fin du Tardenoisien moyen",
selon J.-G. Rozoy), avec des triangles scaldnes et des
pointes, dont certaines i retouche couvrante, en-
semble peu diff6rent, en f in de compte, de ce que
nous avons vu dans l 'ouesl. Plus g6n6ralement, on
pourrait s'interroger sur la pr6sence de tessons, g6n6-
ralement consid6r6e comme embarrassante, dans plu-
sieurs ensembles d'allure "m6solithoide" (source Virgi-
na i Guiry-en-Vexin; Benne et a\.1983, entre autres).
Que repr6sentent, par ailleurs, les trop rares microlithes
signal6s dans des fosses de sites 6videmment N6olithi-
que ancien du Bassin parisien, comme i Cuiry-les-
Chaudardes? Des pollutions accidentelles, des traces
de contacts anecdotiques, ou la maigre portion 6mer-
g6e d'icebergs autrement importants? ll est bien com-
pr6hensible que les n6cessit6s des sauvetages ur-
gents et des d6capages de grande surface n'aient pas
permis l'usage, dans ces sites, des m6thodes minu-
tieuses et lentes qui, seules, permettenl aux arch6olo-
gues m6ridionaux de recueillir int6gralement la compo-
sante microl i thique des outi l lages du N6olithique
ancien...
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2.5. N€oli thlque anclen occidental et Cardlal
m6rldlonal: les Industrles l l thlques

Comparer les industries lithiques du Cardial de M6di-
terran6e occidentale et celles du Cardial atlantique est
actuellement diflicile, voire impossible. Reconnu depuis
peu, sur un petit nombre de sites, le Cardial de l'ouesl
est encore en voie de d6finition; a fortiori,l'6chantillon
disponible d'industries lithiques associ6es est 6troit et
sa repr6sentativit6, probl6matique, face i un Cardial m6-
diterran6en de longtemps connu et bien lourni en arte-
facts de pierre taill6e. Pourtant, ces outillages m6ridio-
naux n'ont pas toujours 6t6 6tudi6s en d6tail, ni selon
les m€mes m6thodes. ll n'est donc pas facile actuelle-
ment de d6gager les grands traits qui d6finiraient un li-
thique cardial "standard", dans la trAs vaste aire du Car-
dial ouest-m6diterranden. L' impression prdvalente,
dans l'6tat actuel des publications, serait plutdt celle
d'un polymorphisme assez marqu6.

Les industries lithiques du midi de la France sem-
blent assez diff6rentes de celles du Gurp ou de Belle-
fonds. Le Cardial provengal a produit des lames ro-
bustes et des g6om6triques obtenus, non par la
technique du microburin, mais "par fragmentation
simple des lames. La lechnique de fagonnage la plus
caractdristique consiste i faire deux troncatures in-
verses puis A amincir la pi6ce par des retouches ra-
santes plus ou moins longues de la face sup6rieure"
(Binder 1987). Dans l'ouest, cette technique, connue
et utilis6e pour certaines catdgories d'armatures, ne
semble pas avoir 6limin6 celle du microburin. Dans le
Cardial du Gurp et de Bellefonds, la retouche abrupte
domine; les retouches rasantes sont largement em-
ploy6es par les Roucadouriens, rest6s fiddles pourtant
i la technique du microburin. Cette diff6rence est im-
portante si l'on admet, avec D. Binder, que "la rupture
totale entre les industries du Cardial... et celles du Cas-
telnovien... est fondamentalement li6e au fait que les
tailleurs du N6olithique ancien n'utilisent pas la techni-
que du microburin pour la fabrication de leurs g6om6tri-
ques, ni pour d'autres outils" (Binder 1987). En est-il de
m€me dans toute l'aire du Cardial"franco-ib6rique"? En
Languedoc, o0 des ensembles importants sont encore
in6dits, des dilfdrences semblent apparaitre. Entrent-
elles dans le cadre d'une variabilit6 normale? Trahissent-
elles plut6t des l6zardes grandissantes dans le "bloc"
cardial mdridional, ldzardes que I'on pergoit aussi dans la
diversitd des styles et lacids cdramiques?

Plus A I'ouest, ces contrastes s'accentuent encore.
Sans m6me quitter I'aire "franco-ib6rique" du Cardial, on
peut voir, dans la p6ninsule ib6rique, des industries li-
thiques assez diff6rentes des moddles provengal ou
languedocien, pour le style du d6bitage, I'usage du
microburin, la typologie et I'abondance relative des
microlithes g6om6triques. A cet 6gard, les industries i
lorte composante microlithique du N6olithique ancien
occidental frangais (Cardial et Roucadourien) seraient
plus proches du nord de l'Espagne que du midi de la
France. A Costalena (Bas-Aragon), le N6olithique an-
cien a des trapdzes A retouche abrupte, asymdtriques

ou sym6triques, et des lameiles A dos arqu6;ces arma-
tures, qui ressemblent A de longs segments, apparais-
sent au N6olithique ancien e Costalena (c2) et, un peu
avant, dds I'Epipal6olithique g6omdtrique tardif , i la Bo-
tiqueria dels Moros (Barandiaran et Cava 1989). Les
microburins, pr6sents, tendent i diminuer i mesure
qu'augmentent les 96omdtriques i retouche "en
double biseau". Ceux-ci, triangles et segments, sont a
Cocina, Costalena ou Zaloya, semblables aux seg-
ments et triangles du B6tey du sud-ouest de la France.
Apparus sans doute un peu avanl la c6ramique dans
cette r6gion, ils se d6veloppent avec le N6olithique an-
cien affirm6: discrdtemenl pr6sents dans le Cardial de
La Ldde du Gurp, o0 dominent cependant les g6om6-
triques d retouche abrupte, ils sont plus nombreux dans
fe Roucadourien (Roussot-Larroque 1977). Un m6me
d6veloppement est observ6 par les auteurs espagnols:
i  la Botiqueria dels Moros, par exemple, de 19% de
segments et triangles A retouche "en double biseau"
dans les niveaux pr6-cardiaux, on passe e 62% dans le
premier niveau cardial: sur ce site, rappelons-le, le stade
A du facids Cocina (apparition de la retouche en double
biseau) est dat6 de 5600 B.C.. Dans l'ouest frangais, ce
type d'armature, fr6quent sur des sites "m6solithiques"
de surface des landes girondines, proches du littoral at-
lantique, atteint aussi la Saintonge, la Vend6e et la
Loire-Atlantique. Enfin, la pointe de Sonchamp est si-
gnalde dans le niveau 1 (Ndolithique ancien non cardial)
de Zaloya, au Pays basque espagnol, dat6 de 6320
B.P. (Barandiaran 1979 ;Barandiaran et Cava 1989).

Ces traits caract6ristiques n'ont guere 6t6 signal6s
jusqu'ici dans le midi de la France, hors quelques cas
isol6s, dont I'abri Jean Cros (Guilaine et a/. 1979), plus
proche A nos yeux du Roucadourien d'Aquitaine que
du Cardial m6diterran6en. La pr6sence de semblables
traits au Pays basque sud suggdre que le Cardialatlanti-
que est peut-Ctre plus li6 i la p6ninsule ib6rique qu'aux
contr6es riveraines du golfe du Lion. Les voies de com-
munication entre domaine m6diterran6en et domaine
allantique du Cardial seraient alors i chercher au sud
des Pyr6ndes, vers la vall6e de I'Ebre et I'Aragon: la
grotte de Chaves, avec ses niveaux cardiaux, est
proche du somport; la grotte de zaloya, au Pays bas-
que, est peu 6loign6e des grottes d'Arudy (PoeymaU,
Malarode), dans les Pyrdn6es-Atlantiques, o0 le N6oli-
thique ancien est desormais attest6. Par ailleurs, le long
de la c6te atlantique, du Maroc au Portugal, se sont d6-
veloppds des groupes cardiaux bien caractdris6s.
Assez diffdrents des moddles provengal ou languedo-
cien, ils offrent quelques-uns des traits lamiliers du
N6olithique ancien de I 'ouest frangais. Ainsi par
exempfe, au Portugal, i Cabego de Pez, au passage du
M6solithique au N6olithique ancien, "la microlithisation
accentu6e... assume parfois des formes plus poussdes
dans le N6olithique ancien (g6om6triques pygm6es,
microlamelles i bord abattu, micrograttoirs, microper-
goirs" (Tavares da Silva et Soares 1987). Parmi les 96o-
m6triques, les segments pygmdes dominent les tri-
angles et les trapezes; le microburin est pr6sent.
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Ainsi, dans la P6ninsule ib6rique, l'6volution des in-
dustries lithiques, du M6solithique au N6olithique an-
cien m6ridional, peut 6tre sensiblement diffdrente des
sch6mas 6labor6s en France m6ridionale. Dans le vaste
domaine cardial, le moddle ouest-mdditerran6en classi-
que, abusivement d6nomm6 "franco-ib6rique", n'est
donc pas le seul et unique possible. Le sud-ouest atlan-
tique (et sans doute une bonne partie de la France non-
m6diterran6enne) se rapprochent plut6t, par plus d'un
aspect, du nord et de I'ouest de I'Espagne. Trds impor-
tante est, i cet 6gard, la distinction propos6e par Baran-
diaran et Cava (1989) entre une aire orientale de la P6-
ninsule ib6rique, o0 la ndolithisation a eu une forte
incidence sur l'industrie lithique (Chaves), et une aire
occidentale, o0 - sans le moindre d6calage chronologi-
que - le g6om6trisme suit une 6volution diff6rente, de
I'Epipal6olithique au N6olithique ancien (Zatoya). Pour
la France, on pourrait peut-€tre envisager une distinc-
tion similaire, entre I'aire m6diterrandenne d'une part, et
d'autre part une aire occidentale trds large englobant,
avec les pays d'ouest, une notable partie de la France
centrale et du Bassin parisien.

D'autres aspects rapprochent encore le N6olithique
ancien occidental de la France et celui de l'lb6rie, par
exemple un outillage macrolithique de taille bifaciale, sur
blocs ou 6clats 6pais, "campignoide"; on signale quel-
ques tranchets en Bas-Aragon (Costalena, Botiqueria
dels Moros) et au Pays basque (Zatoya), o0 des ateliers
de taille en plein air sont connus (Barandiaran et Cava
/.c.) Cette industrie "lourde" - peu remarqu6e jusqu'ici
dans le midi de la France - est i rapprocher par exemple
de celle du N6olithique ancien d'ltalie m6ridionale (ate-
liers du Gargano). Pour I'ouest lrangais, o0 quelques
616ments apparaissent dds cette p6riode (Le Porteau,
Le Martinet), ce pourrait 6tre le point de d6part du spec-
taculaire d6veloppement ultdrieur, d la transition N6oli-
thique ancien/N6olithique moyen, des ateliers de fabri-
cation de haches en silex, dont I'ancrage, A cette
6poque, est nettement occidental. Les 6l6ments de
faucille sont trds rares ou absents dans le Bas-Aragon et
le Pays basque, comme dans l'ouest frangais, I'outillage
poli et les meules 6galement. C'est li encore une difl6-
rence avec le Cardial provengal ou languedocien, en-
core qu'il faille sans doute nuancer selon les sites. Ainsi,
dans I'extr6me ouest de I'Europe, la n6olithisation, envi-
sag6e sous I'angle des industries lithiques, semble em-
prunter deux voies diffdrentes: tantdt apparait, comme
en Provence, une rupture entre M6solithique final et
N6olithique ancien cardial, tantdt, comme dans I'ouest
de la France et certaines r6gions de la P6ninsule ib6ri-
que, des traits "m6solithoides" peuvent se maintenir
voire se renforcer. De la prdsence de ces caraclCres ar-
chaisants, peut-on conclure A une dvolution progres-
sive et continue sur place, du M6solithique au N6olithi-
que? ll ne laudrait pas confondre substrat et acquis
secondaires. En tout cas, le probldme du caractdre,
"m6solithique" ou non, semble 16916 pour les techno-
complexes a microlithes "6volu6s", type Cocina ou Rou-
cadourien ( segments, triangles, pointes, ou micro-
fldches tranchantes i retouches rasantes). Apparus

dans des groupes en voie de n6olithisation, ils persis-
tent encore lorsque celle-ci est achev6e.

Le probldme se pose, en revanche, pour les indus-
tries du "M6solithique rdcent et final" de l'ouest frangais
et du sud du Bassin parisien, en particulier celles du
vaste complexe A lame(lle)s et trapezes. La pr6sence
de ces traits "m6solithoiides" signifie-t-elle la n6olithisa-
tion imparfaite de groupes encore i demi-sauvages, ac-
culturds par contacts locaux sporadiques, quasi anec-
dotiques, avec des populations voisines plus
avancdes? Cette interpr6tation courante est tres discu-
table. Ces groupes n'dtaient assur6ment pas isol6s
dans des culs-de-sac, en bout d'6volution locale; ils de-
vaient au contraire 6tre communicanls. On a soulign6
les points communs au Roucadourien et aux industries
i g6om6triques type Cocina et, pourtant, leurs ant6c6-
dents 6pipal6olithiques respectifs 6taient sensiblement
diff6rents. Leur co-6volution ultdrieure, lors de la phase
linale du M6solithique (ou phase de pr6paration au
Ndolithique), ne doit pas 6tre un pur hasard. La relative
proximit6 des r6gions concern6es (le vide encore sub-
sistant entre elles 6tant sans doute provisoire) et le pa-
rall6lisme, chronologique et typologique, de leur 6volu-
tion paraissent exclure une gendse ind6pendante. Au
cours de cette 6volution, les caractdres convergents se
manifestent avant l'apparition de la ceramique, qui ne
s'accompagne pas d'une vraie rupture dans le d6velop-
pement continu de I ' industrie l i thique. La poterie
s'insdre dans la phase C de l"'Epipal6olithique g6om6-
trique de type Cocina", comme dans les industries
"m6solithoiides" du sud-ouest de la France. Si rupture il
y a, c'est peut6tre en amont:ces traits "m6solithoides",
r6currents sur des aires plus vastes que celles des
groupes m6solithiques anl6rieurs, sont-ils partout au-
tochtones? Ne sont-ils pas plut6t des acquis secon-
daires, li6s i d'autres innovations qui pr6parent ou ac-
compagnent I'avdnement du N6olithique?

3. Lo c6romioue du Cordiol de
I'ouest: premidre opproche

Pour la c6ramique, la disproportion est flagrante
entre I'imposant corpus du Cardial m6diterran6en et les
trouvailles encore maigres et dispers6es du Cardialde
I'ouest frangais. N6anmoins, quelques traits se d6ga-
gent d6ji qui soulignent, comme pour I'industrie lithi-
que, I'originalitd relative du domaine occidental.
3.1. Au plan technologlque, la c6ramique est de
bonne qualit6. Le d6graissant comporte parfois des
graviers de quartz non pil6 (Le Gurp, la Balise) ou du
sable trds fin (Le Gurp, Ligueil, Les Pichelots); les tes-
sons sont alors friables et mal conservds. L'usage de
ddgraissant organique parait attest6 par des tessons
vacuol6s (Gurp); C. Constantin (1985) signale de l'os
br0l6 pil6 A La Ldde du Gurp; on en observe aussi A
Cou rcou ry (Charente-Mariti me ; Roussot-Larroque et al.
1987). L'origine locale des mat6riaux parait trds pro-
bable dans la plupart des cas. Le montage est fait par
martelage (vase non d6cor6 de la Balise i Soulac-sur-
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Mer, en Gironde) ou aux colombins, soigneusement
collds, technique bien diff6rente de celle du Roucadou-
rien. Les surfaces sont parfois racl6es A la coquille (Le
Gurp); un l issage soigneux peut produire une f ine pell i-
cule d'argile superficielle, tendant d se d6coller par pla-
ques (grand vase i d6cors pivotant de La Balise). Les
parois peuvent 6tre assez fines, mais les r6cipients d6-
cor6s sont plutdt plus 6pais que les autres. La cuisson
est correcle. Le niveau technique permet d6jd la fabrica-
tion de trds grands vases (Bellelonds, Le Gurp, La Ba-
lise), de capacit6 pouvant d6passer vingt litres.

3.2. Les lormes ne tranchent pas, par leur originalit6,
sur le r6pertoire ordinaire du Cardial m6ridional: bols h6-
misph6riques (Gurp, Bellefonds) ou tulipiformes, vases
en bombe ir bord rentrant (trds fr6quents), piriformes
(Gurp), bouteilles padois trds grandes i col marqud (Bel-
lefonds, Le Qu6roy), marmites cyl indroides, vases
ovoides profonds (Bellefonds).

La ldvre est souvent simple, amincie et appointee
(caractdre courant, typique), plus rarement ourl6e (Bel-
lelonds), ou dpaissie et aplatie, lorsqu'elle porte des im-
pressions d6coratives sur la lranche (Gurp, Balise, Cour-
coury, Bellefonds, etc.).

Le fond est rond le plus souvent, ou parfois l6gdre-
ment conique (Bourg-charente, Bellefonds). certains
tessons suggdrent des fonds ronds aplatis, sans pied
d6bordant nicouronne, comme il en existe dans le Car-
dialdu midiou de la P6ninsule ib6rique, mais aussidans
le N6olithique ancien m6ridional non cardial (Roquemis-
sou i Montrosier, Aveyron) (Arnal 1987).

Les moyens de pr6henslon sont le bouton
simple, parfois A cheville (Bellefonds), le bouton perfo16
dont la perforation n'int6resse pas la paroi (Bellefonds)'
I 'anse en boudin ou anneau, i  profi l  semi-circulaire,
I 'anse en ruban parfois l6gdrement ensell6e, de tai l le
variable (Bellelonds), I'anse tubulaire, souvent effac6e
au centre et legdrement 6vas6e aux extr6mit6s (Ldde
du Gurp). On note enfin de grosses languettes horizon-
tales pour les marmites (Ldde du Gurp). La perforation
est souvent horizontale, mais on connait des anses tu-
bulaires i perforation verticale (deux exemples au moins
d La Ldde du Gurp). La posit ion des pr6hensions
sur les vases peut varier. Le plus souvent, les anses
sont i la partie sup6rieure de grands r6cipients, au-
dessus du diamdtre maximum (La Ldde du Gurp, La Ba-
l ise, Bellefonds, Les Pichelots...) ou i  hauteur du plus
grand diamdtre (Bellefonds). Parfois, les pr6hensions
sont d6cal6es (Le Qu6roy). A Bellefonds, une trds pe-
tite anse est placde directement sur le bord; le tesson
trop exigu ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'une de
ces boutei l les i  peti tes anses sur la ldvre, connues
dans la val l6e du Po vers la f in du N6olithique ancien,
dans les derniers sidcles du Sdme mill6naire B.C.' Des
formes peu difl6rentes existent A la m6me 6poque en
Franche-Comt6 (Gonvil lars; P6trequin 1972), dans le
Bassin parisien et la Loire moyenne (Ligueil ;  Vi l les
1987). Le nombre des prdhensions par vase est
rarement connu avec certitude:tant6t deux (La Ldde du
Gurp, anses alternant avec deux boutons), tant6t trois

(Le Qu6roy, alternant aussi avec des boutons), quatre
et plus (grands vases i ddcors digit6 de La Ldde du
Gurp, La Balise ou Bellefonds).

3.3. Les d6cors, plus que les formes ou les modes
de pr6hension, individualisent un style cdramique du
Cardial occidental.

L ' lmpress ion de coqul l le ,  re la t ivement  f16-
quente, utilise surtoul le Cardium, abondant sur les
c6tes atlantiques. Le module des coquilles utilisdes i
l'ouest parait plus vari6 que dans le style "franco-
ib6rique": petites coquilles peu dentdes dont les dents
ne se voient qu'ir la loupe (Ldde du Gurp, Benon), seg-
ments retaill6s de grande coquille bien dent6e (Belle-
fonds, Ch6rac) ou coquilles peu ou pas retaitl6es, don-
nant des impressions plus courbes que celles du style
" f ranco- ib6r ique"  c lass ique (La Bal ise,  L iguei l ) .
L'impression pivotante est la plus courante, mais sans
exclusive. La dimension des matrices et de leurs dents'
l'6cartement plus ou moins grand des empreintes don-
nent des effets vari6s. Les empreintes sont 6cart6es
en V i La Balise, i Ligueil et aux Pichelots; plus ser-
r6es, elles forment un ruban continu i Ch6rac ou i Bel-
lefonds. Certains vases portent des impressions nor-
males (Ldde du Gurp; Balise; Courcoury), train6es
(Ldde du Gurp) ou trembl6es (mOme site)'

La syntaxe ornementale des d6cors au Car'
dium comporte:

- la bande horizontale large, non marg6e, faite de
deux ou plusieurs registres horizontaux superpos6s,
couvrant le haut du vase: Ldde du Gurp, Balise;

- des registres superposds d'impressions normales
de bord de Cardium et d'empreintes pivotantes (La Ba-
lise);

- des impressions normales tres espacees, en d6-
sordre, associ6es sur le m6me vase i des impressions
train6es (La Ldde du GurP);

- des l ignes vert icales d' impressions discontinues,
d6cor peut-Otre couvrant (?) (Lede du Gurp);

- des bandes verticales: Benon et sites du littoral
vend6en;

- des bandes orthogonales: Ch6rac, Bellefonds;
- des guirlandes (avec ou sans ligne d'appui horizon-

tale), mais les formes entidres sont bien rares : Cour-
coury, Les Pichelots;

- des panneaux: Ligueil;
- des lranges: Courcoury.
Les d6cors incis6s sont moins connus, pour le

momenl, que le d6cor au Cardium; la raret6 des sites
stratifi6s ou des milieux clos a pu faire 6carter ou m6-
connaitre ces d6cors, sans doule plus nombreux qu'il
n'y parait dans les Pays d'ouest. On connait des inci-
sions 6troites continues sur pAte fraiche, verticales
(Ldde du Gurp) ou horizonlales (la Balise). Au m6me
horizon appartiennent peut-etre des incisions crois6es
en d6sordre (Bellefonds), comparables aux d6cors r6ti-
cul6s connus dans le Cardial m6diterran6en, de
I'Adriatique au Languedoc et A l'Espagne. Des incisions
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larges et peu profondes ont 6t6 trouv6es i La Ldde du
Gurp et i la Balise. Quelques tessons de Bellefonds, en
position stratigraphique incertaine, associent des s6ries
de lignes incis6es et des impressions marginales, dont
l'attribution i I'ossuaire artenacien sus-jacent parait ce-
pendant possible. La syntaxe d6coratlve de ces
d6cors incis6s est mal connue;certains pourraient 6tre
couvrants (Ldde du Gurp?) ou en bande horizontale
(Balise, Ldde du Gurp) continue ou interrompue.

Les lmpresslons dlscontlnues d'une ma-
trace autre que la coquille existent dans le Cardial
occidental:

-empreintes de chalumeau (t ige creuse): Belle-
londs:
-gros poingon;
-"poingon dilforme" donnant par exemple des em-
preintes en C ou en "epsilon" (Bellefonds, d6cor
combin6 i des incisions, malheureusement en posi-
tion incertaine). Certaines empreintes varient dans le
m€me registre selon l'angle d'application. Au Gurp,
des impressions triangulaires en guirlande semblent
faites avec le crochet d'un bivalve, telline ou moule,
tenu de profil;
- empreinte de spatule ou d'ongle (peut-6tre mrSme
de fragment de coquille) donnant des impressions
en V (Ldde du Gurp, Balise 2), motif trds connu dans
le N6olithique ancien de M6diterran6e centrale
(Adriatique et sud de l'ltalie).
La syntaxe ornementa le de ces d6cors

d' impressions, incompldtement connus le plus sou-
vent, comporte:

- bande horizontale (Gurp);
- guirlande;
- panneaux subtriangulaires ou curvilignes pendant
du bord (Bellefonds, Ligueil);
- motils orthogonaux;
- d6cor couvrant?
La c6ramique i d6cor plastique du domaine

occidental comporte avant tout des pincements re-
poussant la pAte.

L'organlsatlon des d6cors de pincements est
assez vari6e:

- bande horizontale sous le bord (Balise, Beilefonds;
F ig.9:1 ) ;
- bandes orthogonales (Ldde du Gurp, Batise 3, Bet-
lefonds, Vend6e maritime) (Fig. 9:14 );
- bandes obliques (Balise 3, mdme vase que le pr6-
c6dent);
- d6cor couvrant? sugg6r6 par des 6l6ments frag-
mentaires.
Les gros cordons paraissent nettement plgs

rares que dans le Cardial "franco-ib6rique"; dans cer-
tains cas, des pincements d6terminent de faibles reliefs
lin6aires (La Balise 3); il existe aussi des cordons peu
marqu6s, A coups d'ongle (La Balise 2). Des cordons di-
git6s, plus sai l lants, sont signal6s sur la c6te ven-

ddenne (Grouin du Cou A La Tranche-sur-mer; Jous-
saume 1981); peu fr6quents en milieu s0r, ils appartien-
nent sans doute pourtant au Cardialde l'ouest.

Les boutons peuvent 6tre d6coratifs ou utilitaires.
On note:

- des boutons coniques ou h6misph6riques s6par6s
(La Balise);
- des boutons c6niques jumel6s (la Balise, Belle-
fonds, Vend6e maritime), autre thdme unissant le
N6olithique ancien et le N6olithique moyen;
- des boutons a sommet concave (Bellefonds);
- des boutons sur le bord, concaves ou c6niques
(Bellefonds, les deux cas);
- des boutons sommant une anse ou I'encadrant;
- des boutons alternant avec des anses (Ldde du
Gurp, Qu6roy).
Le d6cor de la lCvre, assez fr6quent, comporte:
- de fines incisions perpendiculaires au plan du bord,
soit continues (La Balise, Courcoury, Bellefonds, Li-
gueil, Les Pichelots), soit discontinues (Bellelonds);
- des impressions perpendiculaires i la tranche,
peut-dtre parfois i la coquille (La Balise?);
- des impressions non perpendiculaires i la lranche,
sur des bords 6pais;
- des empreintes de doigt et ongle (Ldde du Gurp,
Balise, Bellefonds, Vend6e littorale) ;
- un bord ondul6 par des empreintes plus larges et
vagues (Balise 2).
Ce ddcor de la ldvre est assorti i celui des parois du

vase: les empreintes de doigt ou d'ongle sur la ldvre
sont invariablement (jusqu'ici) associ6es au d6cor pinc6
des parois du vase (Ldde du Gurp, Balise, Bellefonds,
Vend6e...); les incisions sur tranche peuvent accompa-
gner un d6cor cardial (Balise), un d6cor au chalumeau
(Bellefonds) et m6me apparaitre sur le bord de vases
lisses (Balise, Bellefonds, Ligueil, Les Pichelots).

Les moyens de prehension, eux-mdmes rare-
ment d6cor6s, s'intdgrent souvent A l'6conomie g6n6-
rale du d6cor: ainsi, i Bellefonds, les bandes verticales

Fig. 6: Cdramique du Cardialde I'ouest. Ddcor d la co-
quille en bandes non margdes ou en panneaux. 1-38.
Bellefonds (Vienne), fouilles Patte; 39-42. Les Alleuds
"Les Pichelots", fosse 479 (Maine-et-Loire), fouilles
Gruet;43-44. Ligueil"Les Sables de Mareuil" (lndre-et-
Loire), fouilles Villes; 45. Vill6rable "Les Terres
Blanches, Les Grands Marais" (Loir-etCher) d'aprds
Bailloud et Cordier; 46. Benon (Charente-Maritime) ; 47.
Courcoury "Les Orgeries" (Charente-Maritime); 48.
Chdrac "La Charente" (Charente-Maritime). D'apris les
originaux, sauf Ie n"45.
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digit6es partent des anses pour rejoindre le bord. A Bel-
lefonds encore, les impressicns digito-ungu6ales sur la
paroi d'un vase ddbordent quclque peu sur I'anse.
3.4.  Card la l  occ ldenta l  e t  Card ia l  ouest-
medi t6r ran6en :  ressemblances et  d iver-
g  ences

L'un des traits marquants du Ndolithique ancien m6-
ridional est assurdment son polymorphisme. Pour la c6-
ramique comme pour le l i thique,le style "franco-
ib6rique" ne couvre qu'un secteur du domaine cardial.
Les formes y sont simples, d6riv6es de la sphdre, A
bord r6tr6ci ou i peine 6vers6. Les types sp6ciaux (bi-
berons, vases accol6s, vases ovales) sont rares: le midi
frangais ne possdde pas la richesse en formes et
moyens de pr6hension du Cardial ibdrique. Le style
s'individualise surtout par l'ornementation. Le d6cor i
la coquil le, le plus caract6rist ique, s'organise en
bandes marg6es, remplies d'impressions normales de
bord de coquille de Cardium ou de Pecten. Ces co-
quilles devaient 6tre taill6es, car elles laissent une trace
en segment court, presque rectiligne mais bien dent6,
difficile d distinguer parfois du ddcor au peigne. Le
d6cor au pelgne existe aussi dans le Cardial mdridio-
nal. Les bandes s'ordonnent souvent en zones hori-
zontales, pseudo-campaniformes (en particulier en Es-
pagne). Les motifs orthogonaux sonl assez r6pandus
6galement. Aux bandes s'adjoignent des franges
courtes, parfois faites avec le crochet de la coquille. Le
d6cor Incls6 et le ddcor plastlque sont plus ubi-
quistes; leur 6volution est assez mal d6finie. lls accom-
pagneraient le Cardial au cours du temps, sans grand
changement, du moins en Provence. Peut-dtre sont-ils
des 6l6ments du substrat? Moins vaste que son nom ne
le laisserait entendre, le territoire du style "franco-
ib6rique" serait plut6t centrd sur le rivage du golfe du
Lion: Provence, Languedoc, Roussillon, Catalogne et
Levant espagnol. Beaucoup d'6l6ments du Cardial at-
lantique sont courants dans le Ndolithique ancien m6di-
terranden. Plus significatives seraient les absences, si
le corpus n'6tail encore peu 6toff6. D'autre part, dans le
Cardial atlantique, des 6l6ments discrets rappellent
d'autres facids du N6olithique ancien m6ridional.

3.4.1.El6ments absents ou peu repr6sent6s dans le
Cardial atlantklue

Parmi les 6l6ments du Cardialm6ridionalabsents (au
moins momentandment) du domaine atlantique, on
nole:

les motils g6om6triques, chevrons ou triangles ha-
chur6s A la coquille;

-les bandes margdes;
-les d6cors baroques, surtout connus, il est vrai,

dans le domaine ib6rique;
-les pastilles "en grappe de raisin";
-les gros vases A surcharge de cordons lisses: les

grands vases du Cardial atlantique sont plus volontiers
d6cor6s de pincements ou empreintes de doigts et
d'ongles; on y connait aussi de petites marmites lisses i
languettes horizontales.

Par ailleurs, les cordons en r6sille, les sillons et can-
nelures ne sont pas absents du domaine occidental,
mais semblent plus rares que dans le Midi m6diterra-
n6en.

3.4.2. Elfments du Cardial occidental ayant des
points de comparaison hors du style "franco-ib6rique"

Quelques traits du Cardial de I'ouest 6voquent des
horizons anciens de Provence orienlale ou d'ltalie du
sud; d'autres rappellent des facids, sans doute plus 16-
cenls, d'un style commun au Languedoc et au nord-est
de I 'Espagne, et pr6sents par exemple A Leucate-
Corrdge.

Parmi les 6l6ments d'al lures ancienne ou ar-
chaique figurent l'abondance des impressions de Car-
dium, des empreintes digito-ungu6ales, des encoches
ou pincements; ils appartiennent au vieux fonds de la
c6ramique impressionn6e m6diterran6enne. Dans le
ddtail de la typologie, on peut retenir quelques traits:

- l'usage de coquilles de petits Cardium (peu dent6s
par cons6quent) ou de courts segments taill6s dans de
plus grosses coquilles apparait dans le Cardial m6diter-
ran6en i une phase ancienne (Pendimoun; Binder
1988, communication au mdme colloque);

- l'impression, pivotante ou normale, en bande non
margde, apparait trds tot (Passo di Corvo, Torre Sabea,
Cap Ragron?);

- certaines bandes d6coratives ont pu 6tre faites en
roulant sur la paroi des coquilles de gastropodes (c6-
rithe ou Ocinebra erinaceus) h6riss6es de petites
pointes, comme i Portiragnes en Languedoc;

- des bords largement festonn6s sont connus dans
l'ouest (la Balise 2), comme dans les niveaux profonds
de Pendimoun. ,o0 les bords incis6s semblent fr6-
quents, de m6me que dans le N6olithique ancien I de
La Pollera en Ligurie (Binder 1988);

- les bandes orthogonales de pincements des ni-
veaux infdrieurs de Pendimoun sonl bien connues
dans la zone atlantique (L+ide du Gurp, Bellefonds,
Vend6e) ;

- les d6cors plastiques sont rares (sous les r6serves
mentionn6es plus haut);

- une cdramique lisse ('monochrome"), plus fine que
la c6ramique d6cor6e, figure dans les sites de I'ouest;
elle pr6sente parfois des bords encochds (La Balise, Li-
gueil, Les Pichelots) et peut porter des boutons jume-
l6s ( la Balise). Ces caractdres n' impliquent pas une
chronologie r6cente: i ls sont signal6s par D. Binder
dans les niveaux profonds de Pendimoun, et presents
aussidans des ensembles cardiaux de la P6ninsule ib6-
rique.

Toutefois, ces traits communs (au demeurant assez
vagues) s'accompagnent de diff6rences trop marqu6es
pour qu'on les oublie. Les ressemblances tiennent vrai-
semblablement i une commune appartenance i la
grande lamille des c6ramiques i impressions du N6oli-
thique ancien, et non i des liens direc'ts. Ces caractdres
n'impliquent pas non plus que le Cardial atlantique ait
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une anciennet6 comparable i celle du vieux N6olithi-
que de Provence (dont les dates les plus hautes sont
d'ailleurs contest6es).

Comme 6l6ments plutOt rdcents, on invoque:
- le d6cor plvotant i la coqullle. Consid6r6

comme plut6t r6cent dans le midifrangais, il apparait ce-
pendant de bonne heure en M6diterran6e centrale et
dans le sud de I'ltalie (Passo diCorvo);

- le d6cor i la petlte coqullle A dents presque
invisibles (La Ldde du Gurp); cependant, ce d6cors ne
semble pas fait avec une coquille non dentde (ano-
donte par exemple), comme ceux du stade final du Car-
dial de Provence. Sa coexistence en stratigraphie, au
Gurp, avec des d6cors d'impression normale de coquille
dent6e ferait ici douter de sa valeur chronologique ;

- le d6cor a la tige creuse (chalumeau), connu I
Belletonds, est considdr6 comme 6volu6 i Bocas l, Rio
Major (Portugal; Gongalves et col l .  1987) mais
l'honog6n6it6 du Cardialde ce site n'esl pas plus assu-
r6e que celle de Leucate-Corrdge, o0 ce d6cor parait
aussi (Guilaine et coll. 1983);

- les borcls encoch6s seraient plut6t r6cents
(Costalena, niveau c2) ( mais voir plus haut);

- le bouton sur la levre existe 6galement A
Bocas l, ainsi que des boutons en couronne sous le
bord, mais plus pro6minents semble{-il.

Les d6cors polngonnds ou polntl l l6s tont
probldme: certains d6cors au gros poingon ou I la tige
creuse et certaines impressions courtes en lignes, pan-
neaux ou guirlandes, pourraient sembler un peu plus
rdcents. Absents jusqu'ici des sites stratifids (La Lode
du Gurp), ils c6toient des 6l6ments cardiaux incontes-
tables A Bellelonds ou A Ligueil, o0 leur association
avec le Cardial n'est pas absolument 6tablie pour le mo-
ment. lls pounaient repr6senter une phase terminale du
N6olithique ancien des pays d'ouest, faisant transition
avec le plus vieux N6olithique moyen de ces r6gions.
Pourtant, le poingonn6 apparait trds t6t dans le style tyr-
rhdnien (Basi). En Espagne, i Costalena, un ddcor au
gros poingon c6toie le d6cor cardial, dans un niveau
(c2) que le C14 situe, il est vrai, aprOs 8120 t 150 B.P.
(Barandiaran et Cava 1989).

Le mobilier abondant et vari6 de Leucate-Corrdge
fournit des comparaisons pour plusieurs motifs du Car-
dial occidental. lnt6ressante au plan g6ographique, la
comparaison n'a cependant guere d'incidence chrono-
logique, ces documents provenant d'un site boulever-
s6.

Les 6l6ments tardifs. Quelques traits, dans
I'ouest, 6voquent le "Post-Cardial": nervures ou "mous-
taches", boutons coniques ou concaves sur le bord
(Bellefonds, Ligueil) et, bien entendu, pastilles au re-
pouss6 (Bidart, Dang6, Ligueil), ou encore anses tubu-
laires verticales, plus ou moins enselldes. Plusieurs fois,
ces 6l6ments apparaissent dans les m6mes ensembles
que les d6cors pointillds ou poingonn6s. Le site de
Mouligna i Bidart, sur la cdte atlantique au Pays basque
septentrional, aurait 6t6 d'un vif int6rdt pour les conne-

xions entre le Post-Cardial et les groupes occidentaux
de la transition N6olithique ancien-Ndolithique moyen,
s'il n'avait 6td r6cemment detruit.

Pourquoi cette rencontre, en zone atlantique, de
traits archaiques et "6volu6s"? Le ph6nomdne cardial
peut y avoir connu un assez long ddveloppement. La
Ldde du Gurp, par exemple, comporte plusieurs ni-
veaux cardiaux superpos6s, i peine effleur6s jusqu'ici
par les fouilles; A Bellefonds, I'exiguit6 de I'abri n'exclut
pas l'6ventualit6 de d6pots successifs; il pourrait en
6tre de m6me en Vend6e, Touraine ou Anjou. L'6tude
de ces sites, encore A ses d6buts, peut taire esp6rer
l'6tablissement d'une sdquence propre au Cardialatlan-
tique.

4. Esquisse d'une chronologie
Les donn6es stylistiques, on le voit, ne sont pas

sans ambiguit6 pour une approche chronologique.
Faut-ilcroire que le Cardial n'apparait dans I'ouest qu'i
sa phase finale, comme on I'a parfois sugg6r6, dans
I'hypothdse d'une lente pdndtration par voie terrestre,
depuis une tete de pont sur la c6te provengale ou lan-
guedocienne? Le Cardial du littoral mddocain ou ven-
dden serait ainsi paralldle au Cardialfinal de Provence
(Fontb169oua, 6200-6100 B.P.). L' importance du
d6cor pivotant i la coquille, comme l'absence de
bandes marg6es ou de ddcors complexes, correspon-
draient A la d6sorganisation de la syntaxe d6corative du
Cardial, vers la fin de son 6volution. Mais cette chrono-
logie basse n'est pas la seule possible. Rien ne prouve
que le Cardial de I'ouest soit un 6piph6nomdne et une
pdriph6risation du Cardial provengal ou languedocien.
Nous l'avons soulign6, ses affinit6s vont plutot vers la
Peninsule ib6rique. D'autre part, I'histoire r6cente de la
recherche a, plusieurs lois, mis en 6chec les sp6cula-
tions d'6cole sur la lenteur (voire la r6alit6) des proces-
sus diffusionnistes. Ainsi, on a longtemps cru i une
n6olithisation diff6rde de I 'Aquitaine et des pays
d'ouest, id6e aujourd'hui d6savou6e par les faits. Tant
que des stratigraphies et une batterie consistante de
datations absolues ne seront pas disponibles pour la
zone occidentale de la France, il semble pr6matur6 de
sp6culer sur le caractdre tardif de son N6olithique an-
cien, comme on le fait parfois. Ni la situation gdographi-
que d'une dventuelle zone formative, ni les voies de
diflusion suivies par les influences cardiales, nila rapidi-
t6 de cette diffusion, ne sauraient 6tre d6termin6es a
priori. ll n'est pas prouv6 que la branche nord-
occidentale du Cardial se soit formde sous des in-
fluences venues de cenlres riverains du golfe du Lion;
comme nous I'avons sugg6r6 pour son industrie lithi-
que, le Cardial de I'ouest doit probablement davantage
i des influx venant du versant sud des Pyr6n6es. Sans
doute fait-il partie d'un ensemble atlantique plus vaste,
avec les groupes cardiaux du Maroc ou du Portugal. Au
cours de leur dvolution, ces groupes ont-ils entretenu
des contacts r6p6t6s avec le monde m6diterran6en?
Vivaient-ils au contraire sur leur propre fonds, jusqu'it
I'aube du Ndolithique moyen? La v6rit6 doit 6tre quel-
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que part entre les deux; en tout cas, si le "Cardialfranco-
ib6rique" n'est qu'un faci0S parmi d'autres, il serail ris-
qu6 d'6tendre son modOle propre d'6volution interne a
I'ensemble du domaine cardial.

D'autre part, les donn6es de la chronologie absolue
cornmencent i contester I'idde d'un retard g6n6ral de
I'ouest. Trois secteurs principaux sont concernds;
d'abord, les Pyr6n6es centrales et occidentales, de part
el d'autre de la lrontidre (Aragon et provinces basques
du sud, Navarre et Alava, du c6t6 espagnol, B6arn et
Pays basque nord, du c6t6 frangais); ensuite, le Portu-
gal; enfin, la r6gion centre-atlantique, M6doc, Charente-
Maritime et Vend6e. Pour le premier secteur, une s6rie
de dates est d6sormais disponible (voir page ci-contre,
tableau 1).

Le "Ndolithique ancien non cardial" d'Abauntz serait
aussi ancien que les niveaux 14l15 des Arene Candide
ou la c.lllde la Pollera, en ltalie (mais I'intervalle de con-
liance est consid6rable). Pour le reste, les dates du Car-
dial ou de l'lmpressionn6 d'Aragon et du Pays basque
sud se comparent ais6ment d celles du Cardialclassique
"franco-ib6rique" de la frange levantine de la d6pres-
sion de l'Ebre (Cova de I'Or, Beniarres, Alicante: 6730 t
290, 6630 t 290, 6520 t 380, 6510 + 160, 6365 t 75
et 6080 + 260 B.P.; Cova del Parco, Lerida, 6450 t 30
et6270 t 230 B.P.). Sur le versant espagnol, les Pyr6-
n6es centrales et occidentales ne montrent aucun re-
iard sensible par rapport aux sites c6tiers. A noter aussi
des dates plutdt anciennes pour des industries attri-
bu6es i un "N6olithique ancien non cardial", voire A un
"Epicardial ou impressionn6" (Cueva del Moro, Zaloya,
Chaves). Cette zone nord-ouest du bassin de I'Ebre
constitue le versant m6diterran6en du Pays basque; les
nouveaux acquis sur le N6olithique ancien de cette 16-
gion ont donc une importance significative pour le sud-
ouest atlantique de la France. De rares lessons, peut-
€tre cardiaux, ont d'ailleurs 6t6 signal6s, hors stratigra-
phie, dans certaines cavitds du Pays basque sud, par
exemple la grotte d'Arenaza.

Du cot6 frangais, de nouvelles dates commencent i
faire sortir de I'ombre le N6olithique ancien du versant
septentrional des Pyr6n6es centrales et atlantiques
(voir page ci-contre, tableau 2).

Les dates les plus anciennes du PoeymaU (7940 a
7690 B.P.), sur coquilles de gastropodes terrestres, ne
sont pas i retenir, ce matdriau s'av6rant peu fiable selon
les arch6omdtres (Livache et coll. 1984) mais ne fau-
drait-t-il pas, du m6me coup, reconsid6rer aussi les
dates sur coquilles terrestres du M6solithique final et du
N6olithique ancien du Languedoc: Dourgne, c.7: 6850
t 100 (MC 1107); Dourgne, c.6: 6470 1 1 00 (MC 1 104)
sur coquil les, contre 5560 t B0 (MC 1105); Dourgne,
c.5: 6170 1 100 (MC 1 105) sur coquil les, contre 5100 r
80 (MC 1103)  et  5000 t  170 (MC 781)  sur  charbon;
Jean Cros, c.2 abc: 7160 t 130 (Gif 3576) sur coquittes,
contre 6600 + 130 (cif 3575) et 6540 r 300 (cif 218)
sur charbon? Ces dates du N6olithique ancien langue-
docien, sur coquilles d'escargots, accusent en elfet un
vieillissement important, d'un demi-mill6naire i un mill6-

naire en ann6es C14, par rapport aux dates sur char-
bons. Leur rdajustement rajeunirait le N6olithique an-
cien du Languedoc occidental, le situant dans la se-
conde moitid du 6dme mill6naire 8.P..

Les autres dates du PoeymaU, en tout cas, surchar-
bon ou os, ne peuvent 6tre pass6es sous silence; elles
s'dchelonnent entre 6830 et 5830 B.P. pour un "N6olF
thique archaique" et un "N6olithique ancien". Deux
autres cavit6s du mdme secteur, Malarode et Espalun-
gues (Arudy, Pyr6n6es-Atlantiques), ont donn6 des
dates comparables (6300 et 6040 B.P.) (Blanc et Mar-
san 1985; Marsan 1988). Le mobilier associ6 n'est mal-
heureusement guere utilisable pour le moment, 6tant
soit encore in6dit (grotte de Poeyma0), soit peu abon-
dant (Malarode, Espalungues), mais la pr6sence de
faune domestique et de c6ramique ne permet plus de
douter de I 'existence d'un Ndolithique ancien en
B6arn, d6jir soupgonnde dans cette rdgion (Roussot-
Larroque 1977\t. ll en est de m6me au Pays basque
nord, m6me si les rares 6l6ments publids i ce jour con-
cernent une phase d6ji 6volu6e du Ndolithique ancien
(Bidart). La n6olithisation relativement ancienne des Py-
r6n6es occidentales et de leur pi6mont se trouve donc
confirm6e.

Pour le Portugal, les dates C14 ne concernent
qu'un seulsite, une grotte stratifi6e (voir page ci-contre,
tableau 3).

Pour la zone centre-atlantique, la s6rie est peu
abondante dgalemenl, mais parait coh6rente (voir page
cicontre, tableau 4).

Pour la c6te atlantique frangaise, ces dates concer-
nent des sites d'estran ayant pu subir des contamina-
tions post6rieures; elles constituent pourtant une base
d'6valuation int6ressante, dans I'attente de donn6es
portant sur des habitats stratifi6s. ll n'est pas exclu que
le Cardial soit apparu plus t6t encore dans ces rdgions.
Quelques dates plus anciennes ont 6t6 publi6es: 7060
+ 140 B.P. (grotte du Qu6roy d Chazelles, Charente) ou
6770 t 110 (grotte de Bois-Bertaud i Saint-L6ger-de-
Pons, Charente-Maritime). La premidre serait peut-Otre
en rapport avec une bouteille a trois anses, sans d6cors
(Gomez et Joussaume 1986); la seconde date le niveau
de base d'une grotte quia livr6 aussides tessons poin-
till6s . Dans ces deux cas, I'association des charbons
dat6s et du rnobilier n'est cependant pas claire;quant ir
la date de 6080 + 150 B.P. (grotte des Barbilloux d
Saint-Aquilin, Dordogne), elle concerne des charbons
sans mobilier.

5. Roucodourien et Cordiol
Consid6r6 un temps comme une sorte d'Epicardial,

le Roucadourien s'insdre aujourd'hui parmi les divers
groupes i c6ramique impressionn6e du N6olithique an-
cien du sud-ouest de I'Europe(Niederlender, Lacam et
Arnal 1966; Roussot-Larroque 1977 et 1987). Son in-
dustrie lithique, on I'a vu, partage certaines des particu-
larit6s du Cardialatlantique, mais manifeste son originali-
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TABLEAU 1

Abauntz (Navane), niv.c
Chaves(Aragon) niv.1b
Chaves
Cueva del Moro (Aragon)

"N6olithique,ancien non cardial"
"Cardial"

"Epicardial ou impressionn6"
"Cardial"
"N6olithique ancien non cardial"
"Epicardial ou impressionn6"
"Epicardial ou impressionn6 post-cardial"
"N6olithique ancien non cardial"
"Epicardial ou impressionn6"
"Epicardiat ou impressionn6"

"N6olithique"
"N6olithique"
"N6olithique archaique"
"N6olithique archaique"
"N6olithique"
"N6olithique"
"N6olithique ancien"
"N6olithique asturien"
"N6olithique asturien"

6910 + 450 B.P. (  l -11537)
6770! 70 B.P. (GrN-12685)
6650 + 80 B.P. (GN12683)
6550 1130 B.P. (GrN-12119)
il60 t 70 B.P. (CSIC 378)
6320 + 280 B.P. ( Ly-1397 )
6230 + 70 B.P. (CSIC-379 )
6120 t 70 B.P. (CSIC-381 )
6120 t  280 B.P. ( lsotoPes)
5930 + 60 B.P. (CSIC 384 )
5830 t  110 B.P. ( l  14909 )

7940 + 340 B.P. (Ly 1785)
7830 + 200 B.P. (Ly 1784)
76901340 B.P. (LY 1785)
6830 + 320 B.P. (Ly 1843)
6300 + 210 B.P. (Ly 3a83)
6040 + 300 B.P. (Ly 3072)
5830 + 330 B.P. (Ly 18a0)
5760 + 150 B.P. (Ly 882)
5550 t 150 B.P. (LY 883)

Chaves
Zatoya (Navane),
Chaves (Aragon)
Chaves (Aragon)
Fuente Hoz (Alava)
Puyascada (Aragon)
Pena Larga (Alava)

TABLEAU 2

Arudy, Poeymau, c. alsh
Arudy, PoeymaU, c. bca
Arudy, PoeymaU, c. alsnh
Arudy, PoeymaU, c. alsh
Arudy, Malarode c.4i
Arudy, Espalungues
Arudy, Poeymati, c. bca
Bidart, Mouligna, niv.sup.
Bidart, Mouligna, niv.inf .

TABLEAU 3

Caldeirao (Porlugal)
Caldeirao (Portugal)
Caldeirao (Portugal)
Caldeirao (Portugal)
Caldeirao (Portugal)

TABLEAU 4

Grouin du Cou (Vend6e)
Grouin du Cou (Vend6e)
Grouin du Cou (Vend6e)
Bois-en-R6 (Char.-Mar.)
La Balise (Gironde)

N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial
N6olithique ancien cardial

6330 t B0 (Ox A 1035)
6130 t 90 (Ox A 1033)
5970 1120 (Ox A 1037)
5870 + 80 (Ox A 1036)
5810 t 70 (To 349)

6480 + 150 (Gif-5043)
6450 t 150 (Gif-5042)
6300 1110 (Gif-4372)
5950 t 120 (Gif-4878)
5910 t  150 (Ly -2838)

n i v . 1 b
niv.l

n i v . 1 6

"Cardial"
"Cardial"
"Epicardial"
"Epicardial"
"Epicardial"
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t6 par la typologie de ses armatures: segments et tri-
angles du B6tey, pointes du Martinet, fl6chettes A base
droite ou concave, oi la retouche rasante joue un role
plus important.

La c6ramique frappe par sa technologie imparfaite:
pdtes A ddgraissant trds abondant, renlermant parfois
de gros graviers de quartz, ou d'importants lragments
de calcite broy6e, colombins malcoll6s, parois souvent
6paisses, cuisson quelquefois peu pouss6e. Les
formes sont simples, fr6quemment ouvertes, mais il
existe aussi des vases i col. Les bords, fr6quemment
appoint6s, peuvent Otre d renforcement interne ou ex-
terne (Roucadour) ;  quelques-uns sont  coup6s
d'incisions simples ou en X (Roucadour, Le Martinet,
Combe-Grdze); d'autres, aplatis, portent des impres-
sions (d'ongle?) sur la tranche (Combe-Grdze). tt existe
quelques perforations sous le rebord (Roucadour,
Combe-Grdze). On connait des fonds c6niques, par
6paississement simple de la paroi (Roucadour, La Borie
del Rey). Des londs aplatis ou m6me concaves ont pu
exister (Roucadour). Les moyens de pr6hension sem-
blent peu vari6s: boutons simples, non perfor6s, parfois
i cheville, et rares boutons perfor6s. Les d6cors com-
ponent des impressions, i la baguette ou au gros poin-
gon, rondes (Combe-Grdze, Sagnebaude), triangulaires
(La Moli0re), parfois dilformes (Roucadour), de courtes
incisions obliques en ligne horizontale (Combe-Grdze),
des lignes sinueuses imitant peut-dtre le d6cor cardial
(Roucadour, Sagnebaude), des cannelures horizon-
tales (Roucadour, La Molidre) ou verticales somm6es
d'une pastille en relief (Roucadour), des incisions larges
dessinant des chevrons verticaux (Le Martinet), de fines
incisions r6ticul6es, en panneaux bord6s de traits obli-
ques (Sagnebaude), des cordons pinc6s entre les
doigts (Combe-Grdze) ou un brossage irr6gutier des
surfaces. La fragmentation de cette c6ramique, due d
une qualit6 technique in6gale, permet rarement de re-
constituer le prolil des vases ou I'organisation des d6-
cors (d'ailleurs peu abondants). De toute fagon, le cor-
pus c6ramique est encore trds restreint: la plupart des
sites sont peu dtendus et pauvres en poterie; d'autres
ont fait I'objet de fouilles anciennes, ou tout n'a peut-
Ctre pas 6t6 recueilli (Le Martinet, La Borie del Rey, Pa-
geyral). '

Quoi qu'il en soit, le Roucadourien se distingue du
Cardial atlantique, tout autant que du Cardial m6diterra-
n6en. l l  ne peut non plus 6tre assimil6 i  l 'Epicardial,
dont les manifestations languedociennes, 96o9raphi-
quement les plus proches, s'en distinguent paf une
technologie c6ramique bien sup6rieure, des formes
plus 6labor6es et des d6cors typiques (registres de
lignes incis6es ou canneldes bord6es de pointill6 ou de
traits "cili6s", motifs en guirlandes, cordons orthogo-
naux...). Le contraste apparait mieux depuis que nous
savons que le Roucadourien voisine au sud-ouest av,ec
l'Epicardialdu Languedoc; des sites r6cemment d6cou-
verts se situent, en effet, dans I'Albigeois (La Molidre i
Graulhet, Tarn), la partie occidentale de la Montagne
Noire (Sagnebaude A Arfons, Tarn) et tes Grands
Causses (Combe-Grdze i La Cresse, Aveyron) (Ser-

velle 1983; Costantini et Maury 1986; Vaquer 1987).
La distance qui les s6pare des plus proches sites car-
diaux ou 6picardiaux actuellement connus n'excdde
pas une cinquantaine de kilomdtres. Cette distance
peut mdme s'amenuiser, si I'on admet que des sites
comme Jean-Cros ou Dourgne (Guilaine et al. 1979)
sont, A bien des 6gards, plus proches du Roucadourien
que du Cardial, par leur cdramique comme par leur lithi-
que. On peut raisonnablement s'attendre A voir sous
peu les deux ter r i to i res se re jo indre,  vo i re
s'interp6n6trer. Par ailleurs, l'appartenance de certains
sites pyr6n6ens encore mal connus - comme ceux
d'Arudy - au Roucadourien ou au Cardial (voire ir
I'Epicardial) reste a d6terminer.

Le territoire of des traces de Roucadourien ont 6t6
reconnues jusqu'ici couvre donc, d6sormais, une
bonne partie du sud-ouest de la France, y compris le
sud et I'ouest du Massif central et le bassin sup6rieur de
la Garonne. Ce domaine, essentiellement continental,
englobe peut-6tre de plus vastes r6gions, A en juger
par les caractdres speciliques des industries lithiques.
Ce pourrait Ctre le cas de I'Auvergne, oi la c6ramique
du N6olithique ancien est encore mal connue. Pour ce
qu'on en connait, l'6conomie du Roucadourien com-
porte I'agriculture et l'6levage, mais la part de ces activi-
t6s semblerait assez marginale, la chasse jouant un r6le
dominant, surtout celle du Cerf et du Sanglier (moins de
mouton d Roucadour que de chevreuil ! ). La culture
des c6r6ales n'est pas ignorde (grains de bl6 i Rouca-
dour), mais les meules et molettes sont rarement signa-
l6es. Les sites occup6s, souvenl exigus, semblent plu-
t6t li6s i des activit6s de courte dur6e, probablement
saisonnidres, et l'on songerait i la chasse ou la cueil-
lette. L'outi l lage l i thique, domin6 par les armalures
microlithiques, refldte sans doute cette sp6cialisation;
les haches polies y sont extrdmement rares, rempla-
c6es parfois par quelques gros outils taill6s, choppers
ou chopping{ools.

Dans l'6tat actuel des recherches, l'extension spa-
tiale du Roucadourien forme comme un 6cran entre les
domaines respectifs du Cardial de I'ouest et du Cardial
du midi. A-t-ilfait obstacle i leur uniformisation, permet-
tanl au groupe atlantique de se constiluer une person-
nalit6 un peu i part, et le contraignant i s'6tendre plut6t

Fig. 7: C6ramique du Cardialde l'ouest. 1-14. ddcors it
la coquille; 15. ddcor incis6; 16-19. ddcors plastiques,
pincements, empreintes de doigts ou d'ongles; 20.
cdramique /isse d bord incis6; 21. fragment de bracelet
de schiste associ6 d la cdramique cardiale. 1-4. Soulac-
sur-mer "La Balise" (Gironde), rdcoltes Dubarry; 5-15,
|7, 18. Grayan-et-l'Hdpital"La Ldde du Gurp" (Gironde),
fouilles Frugier et Roussot-Larroque; 1q19. Soulac-
sur-mer "L'Amdlie" (Gironde), mus6e de Soulac; 20-21.
Les Alleuds "Les Pichelofs", fosse 479 (Maine-et-
Loire), fouilles Gruet. D'aprds les originaux.
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vers le nord-ouest, en direction de la Loire moyenne et
du Bassin parisien? Pour s'en faire une idee, ilfaudrait
une connaissance plus pr6cise des relations entre le
Roucadourien et ses voisins cardiaux, du sud-est et du
nord-ouest, et d'abord de leurs rapports chronologi-
ques.

L'dpaisseur temporelle et la chronologie interne du
Roucadourien sont encore malcern6es. mais il semble
que I'on ait affaire i un processus d'une assez longue
du16e, prenant racine dans le substrat m6soli thique
local; le "Tardenoisien" d'Aquitaine repr6senterait en
r6alit6 le facids purement lithique de ce ph6nomCne. A
cet enracinement sont dus sans doute les traits mar-
quants de son 6conomie, encore "sauvage" par bien
des traits, et de son industrie l i thique, demeur€e
jusqu'i la fin "m6solitholde". Quant i sa c6ramique, elle
doit de toute dvidence bien peu i celle du Cardial, tant
m6diterran6en qu'atlantique, dont elle n'a assimild ni la
technologie, g6n6ralement bonne, ni le style du d6-
cors. D'ailleurs, dans les seuls cas o0 une imitation de
l'ornemenlation au Cardium peut etre 6voqu6e (lignes
verticales trembl6es), il s'agit de courts motifs espacds,
curieusement plus proches des plus vieux styles de
l'lmpresso-Cardial que des bandes margdes du "Franco-
ib6rique".

L'impression de primitivitd que donne le Roucadou-
rien correspond-elle i une antiquitd 16elle? La chronolo-
gie du Roucadourien est des plus mal connues, mais
quelques dates sont d'ores et d6jA disponibles (voir ci-
dessous) .

Ainsi, dans le sud-ouest de la France, le N6olithique
ancien parait attest6 d+ds le Sdme mill6naire 8.P., et en
tout cas pendant la premidre moiti6 du 70me mill6naire.
Dans l'6tat actuel des connaissances, ses liens avec le
bassin m6diterran6en n'apparaissent pas clairement du-
rant celte phase ancienne. l l  semble de plus en plus
vraisemblable qu'il n'est pas assimilable i un Epicardial,
non plus qu'i une forme p6riph6rique et tardive de n6o-
lithisation dans un sud-ouest qui serait demeu16, plus
longtemps qu'ailleurs, m6solithique. Plut6t qu'un 6cho
d6formd du Cardial, on aurait donc iciun N6olilhique an-
cien non cardial. Les manifestations les plus anciennes
de ce "N6olithique ancien primitif" ont 6t6 reconnues
par les recherches de G. B. Arnal i La Poujade (Millau,
Aveyron). Cet abri a livr6 une importante sdquence o0,
dans un contexte encore "m6solithoide" (Montclusien
final), apparait une c6ramique de technologie grossidre,
non d6cor6e mais d'aspect typiquement roucadourien
(Arnal 1980 et 1987). Mdmes caract6ristiques A Campra-
faud (Ferrieres-Poussarou, Hdrault), dans le niveau du
N6olithique ancien le plus profond (Rodriguez 1982).

Des dates C14 trds hautes ont 6td obtenues pour ce
N6olithique ancien primitif : il se placerait i la charnidre
du 9dme au Sdme mill6naire B.P. (La Poujade, c.8 B;
Camprafaud, c.20) ; I'anciennet6 inhabituelle de ces
dates a suscit6 des contestations pr6visibles mais, tout
r6cemment, un nouveau site appartenant au m6me en-
semble, I'abri de Roquemissou i Montrosier, a donn6
6galement des dates anciennes, ant6rieures au d6but
du Tdme mill6naire (Arnal 1989). ll est bon de rappeler
ici que, pour ces trois sites, La Poujade, Campralaud et
Roquemissou, on ne saurait invoquer une "d6rive de la-
boratoire", car les datations, sur charbons, proviennent
de trois laboratoires diff6rents. On pourrait les rappro-
cher de celles du "N6olithique ancien non cardial"
d'Abauntz ou de celles du "N6olithique archaique"
d'Arudy, dans les Pyr6n6es occidentales. Dans la
grotte de PoeymaU i Arudy, la pr6sence de microlithes
de type montclusien dans ce vieux N6olithique serail
en accord avec les donn6es de La Poujade, mais la c6-
ramique n'a pas 6t6 publi6e.

A La Poujade, ce N6olithique trds ancien 6volue en-
suite, au cours d'une s6quence couvrant la premidre
moiti6 du Tdme mill6naire B.C.. A Camprafaud, site du
Haut-Languedoc plus proche de la Mdditerran6e, c'est
seulement dans un second temps, vers le milieu du
70me mill6naire, que I'influence cardiale commence i
se manifesler, avec des empreintes de coquille pivo-
tante et des d6cors poingonn6s en panneaux et guir-
landes (Gif-3078: Camprafaud, c.19, 6480 t 130 B.P.).
Ces d6cors A la coquille s'6loignent du style "franco-
ib6rique"; ils sont plus proches des impressions pivo-
tantes d la coquille du Cardial de Chaves, en Aragon (ni-
veau '1b) dont les dates sont. de surcroit. 6troitement

Fig. 8: C1ramique du Cardial de I'ouest. Ddcors
d'impressions diverses; boutons; bords encochds;
cdramique lisse. 1. vase A impressions triangulaires (cro-
chet de bivalve?) et anses tubulaires verticales alternant
avec des boutons; 2,3. vases A boutons sur Ie bord; 4.
bouton perford sur le bord; 5 et 8. boutons jumel6s; 6.
bord encoch6; 7. vase A ddcor en panneaux
d'impressions A la tige creuse et bord encoch6; 9. vase
A boutons concaves sur le bord. 1. Grayan-et-l'Hopital
"La Ldde du Gurp" (Gironde), fouilles Frugier; 2-4,7-9.
Bellefonds (Vienne), fouilles Patte; 5-6. Soulac-sur-mer
"La Balise" (Gironde), rdcoltes Dubarry. 1 a 6 et 8,
d'aprds les originaux;7 et 9, d'aprds Patte (1971).

La Poujade, c.8 b
Camprafaud, c.20
Roquemissou Vl l lc l
Roquemissou Vl lal
Combe-Grdze
Roucadour, c.C

N6olithique ancien non cardial
N6olithique ancien non cardial
N6olithique ancien non cardial
N6olithique ancien non cardial
Roucadourien
Roucadourien

8010 r  14s  (MC 1239)
7900 r 150 (Gil-3077)
7400 ! 300 (Ly -4688)
7040 ! 200 (Ly -4100)
6420! 180 (GsY-446)
5940 t 140 (GsY-36C)
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comparables (6770 t 70, 6650 t 80 et 6460 1 70 B.P.).
Pour toutes ces raisons, le niveau 19 de Camprafaud,
s'il ne peut Otre assimi16 au Cardial "franco-ib6rique",
n'est, ni typologiquement, ni chronologiquement assi-
milable i un Epicardial languedocien, mdme sicertains
ddcors pr6figurent des thOmes qui se d6velopperont
par la suite. D'ailleurs, par un apparent paradoxe, le Car-
dial "franco-ibdrique" languedocien typique serait plus
r6cent; il appartiendrait aux derniers sidcles du Tdme
mi l l6nai re B.P.  (grot te  de I 'A ig le ,  6200 1100 B.P. ;
Baume-Bourbon, 6180 t 180). Ces dates ont surpris,
6tant cette fois plus "jeunes" que pr6vu, pour des en-
sembles attribu6s au "Cardial moyen" sur des bases pu-
rement stylistiques. Reste A ddterminer si cette classili-
cation, i fondement typologique, peut 6tre maintenue
malgrd tout. Sauf A jeter aux oubliettes toutes les don-
ndes de chronologie absolue du Languedoc, on note-
ra, plus g6n6ralement, que la moyenne des dates
C14 du Gardial "franco-ib6rique" ne met pas en 6vi-
dence son ant6riorit6 par rapport au N6olithique ancien
non cardial. M€me sil'on 6cartait les deux dates les plus
anciennes (et les plus controvers6es) de La Poujade et
de Camprafaud, force serait de conslater, i tout le
moins, un certain parall6lisme chronologique entre le
Cardial (m6diterranden et atlanlique) et le Roucadou-
rien.

Sur les sites plus continentaux, la s6quence rouca-
dourienne a pu se poursuivre sans €tre interrompue par
le Cardial. A Combe-Grdze, le Roucadourien se situerait
vers le milieu du 70me mill6naire B.P. (6420t 180 8.P.,
GsY-446);cette date montre un parall6lisme satisfaisant
avec les datations sur charbons des abris de Dourgne et
Jean Cros, sites assez proches du Roucadourien par
plus d'un caractdre. Plus r6cente, la date (5940 t 140
B.P.) de la couche C de Roucadour peut-elle encore
6tre consid6r6e comme valable? Cette datation, l'une
des premidres effectu6es en France (GsY-36 C), fit alors
sensation par son anciennetd, d une 6poque de la re-
cherche oi pr6valaient encore les chronologies
courtes. Dans le contexte actuel, elle situerait le Rouca-
dourien au niveau du Cardialfinal ou de I'Ep'cardial .

Si la s6quence roucadourienne (ou cycle roucadou-
rien) peut 6tre consid6r6e comme un Ndolithique an-
cien m6ridional, au sens large, elle ne semble pas glo-
ba lemen t  ass im i l ab le ,  n i  t ypo log iquemen t ,  n i
chronologiquement, A une lorme p6riph6rique et tar-

Fig. 9: Cdramique du Cardial de I'ouest. D6cors plas-
tiques: empreintes de doigts ou d'ongles. 1,13. bande
horizontale d'impressions pincdes sur de trds grands
vases A bord digit6; 8, 11, | 2. ddnrs couvrants (?); 9.
ddcor de pincements en panneaux ou mdtopes; 14.
ddcor analogue en bandes orthogonales. 1. Soulac-
sur-mer "La Balise" (Gironde); 2-5, 9. Grayan-et-I'H6pital
"La Ldde du Gurp" (Gironde); 6-8. Ligueil "Les Sables
de Mareuil" (lndre-et-Loire); 10-14. Belletonds
(Vienne)- I e 5, I e 14 d'aprds les originaux;6 e I
d'aprds Villes (1987).

dive du Cardial ou de I'Epicardial. Les prolongements
de ce N6olithique ancien, au-deli des limites territo-
riales actuellement reconnues, et en particulier vers le
nord, restent i identilier. Son existence dissuade, en
tout cas, de consid6rer "le" N6olithique ancien m6ridio-
nal comme un bloc, en I'assimilant au seul Cardial du
midi de la France. De ce dernier, on sait d6jA, par ail-
leurs, qu'il a dgalement coexist6, i un moment de son
devenir, avec d'autres facids ou groupes de la grande
famille i c6ramiques impressionn6es, par exemple le
groupe ligure. Le polymorphisme qui se r6vdle, dds les
phases anciennes du N6olithique, dans la moit i6 sud
de la France, doit Otre pris en compte lorsqu'on lente
d'en 6valuer I'impact sur les r6gions plus septentrio-
nales. L'action ne se r6duit pas i une histoire A deux
personnages, "Ruban6 et Cardial"; plus nombreux (et
plus masqu6s sans doute) furent les protagonistes.

6. Hobitots, environnement, 6conomie

Ce domaine est encore peu explor6, le N6olithique
ancien de l'ouest n'ayant 6t6 reconnu que depuis peu.
Grottes ou abris sont encore occup6s parfois (Belle-
fonds), comme dans le midi, mais les sites de plein air
dominent. Certains sont occup6s pour la premidre fois
(doline de Roucadour); dans d'autres cas, Cardial gu
Roucadourien succddent A des occupations m6solithi-
ques (Ldde du Gurp, Le Madinet, La Borie del Rey...).
Souvent de laible 6tendue, ces sites ne livrent que de
petites s6ries lithiques et c6ramiques; certains semble-
raient n'avoir connu que des occupations de courte
dur6e, de caractdre peut-Ctre saisonnier. La chasse pa-
rait parfois jouer un r6le important: c'est le cas i Rouca-
dour, ou la couche C (Roucadourien) apparait comme
un site d'abattage sp6cialis6 (94oh de chasse) (Nieder-
lender et col l .  1966; Ducos 1957; Ouchaou 1987), 6le-
vage et agriculture n'avant qu'un r6le trds marginal.
D'autres sites de cette 6poque sont de v6ritables escar-
gotidres (Poeymarl i Arudy; La Molidre A Graulhet). Cet
aspect "m6solithique" est particulidrement marqu6 pour
le Roucadourien, qui n'ignore cependant ni I'agriculture
cfr4-alidre, nil'6levage. A Roucadour,les premiers n6o-
l i thiques se sont instal l6s dans des bois clairs de
ch6nes blancs, el occupent une doline oD I'agriculture
6tait possible, d'ou sans doute la pr6sence de bl6. La
cueil lette devait fournir un appoint (coques de noi-
setes a La Balise et La Ldde du Gurp, p6pins de m0res
et de poires sauvages i La Balise) et la peche venait
sans doute en compl6ment, cette dernidre pourtant
moins active qu'au M6soli thique (Bellefonds). A La
Ldde du Gurp, le Cardials'insere dans une 6paisse chrO-
naie atlantique; malgrd I'abattage de ch6nes attestd par
la trouvaille d'une structure de pieux plant6s, ce n'est
que plus tard, A partir du N6olithique moyen, que la
for6t montrera les premiers signes d'une atteinle an-
thropique; aucune trace d'agriculture n'a jusqu'ici pu
6tre mise en 6vidence. Les ressources marines de-
vaient 6tre mises i contribution, mais les sites quijalon-
nent la c6te actuelle de I'oc6an. du M6doc au Marais
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poitevin, se trouvaient alors i quelque distance de la
mer. Plusieurs d'entre eux occupent des zones sa-
bleuses, i proximit6 imm6diate de mar6cages et tour-
bidres (La Ldde du Gurp, la Balise), comme teurs pr6d6-
cesseurs m6solithiques. Dans l'int6rieur, de mdme, les
sites roucadouriens de La Borie del Rey et du Martinet
sont en relation avec une zone humide. On remarque la
densit6 des implantations humaines du Ndolithique an-
cien dans certains secteurs: cdte m6docaine. avec au
moins 3 /oci difidrents sur 2 i 3 kilomdtres, au nord de
La Ldde du Gurp;c6te vend6enne, avec au moins 3 /oci
6galement entre Longueville-Plage et Bretignolles-sur-
mer. Compte tenu de la submersion des c6tes an-
ciennes, I 'emprise terri toriale des groupes cardiaux
semble avoir 6t6 assez marqu6e dans ces secleurs, fa-
vorables i la chasse et i la p6che.

Si, pour les sites d'habitat, le N6olithique ancien de
I'ouest fait souvent des choix peu dilfdrents de ceux du
M6solithique, on ne saurait en conclure qu'en matiere
de subsistances, il demeure chasseur-collecteur. Les
terroirs occup6s ont des sols sinon riches, du moins fa-
ciles i exploiter. Les pollens de type c6r6ates signat6s i
proximit6 des marais de la Bririre ou de la c6te ailantique
(Le Porteau, Dissignac) suggdrent une mise en culture,
au moins dds les derniers sidcles du 5dme mill6naire:
quelques vestiges d'animaux domestiques (petit boeuf,
mouton) apparaissent dans des sites "m6solithiques"
bretons (La Torche, T6viec...) dds le milieu du Tdme mil-
16naire B.P.; obtenus par vol ou troc, ou 6lev6s par ces
"M6solithiques", peu importe au fond: leur pr6sence
prouve en tout cas que, dds cette 6poque, des 6le-
veurs 6taient 6tablis dans le secteur. Dans certains cas,
des strat6gies mixtes, adapt6es aux conditions pr6va-
lentes dans l'ouest - for6t atlantique, zones humides,
parfois terrains sableux-, ont pu 6tre mises au point, per-
mettant par exemple la mise en pAture saisonnidre ou
en culture des bords de marais exondds, voire des
lormes d'agriculture en clairidres ou sur lopins d6bois6s
(forest farming).ll ne faut pas oublier que les marais du
M6doc 6taient des terres A bl6 au 18dme si6cle. Pour-
tant, ces sites, plus faciles i d6tecter aujourd'hui, ne re-
presentent peut-dtre que des habitats marginaux. Plus
encore que la submersion des zones l i l torales,
I'ennoiement des fonds de vall6e, trds important depuis
le N6olithique ancien (15 a 30 m de d6pots pour cer-
taines rividres de I 'ouest!), nous cache peut-Otre les
installations les plus importantes. Ainsi, par exemple,
parmi les vestiges remont6s par dragage du fond de la
Charente, ligurent plusieurs t6moins de cette pdriode
(f ragment de bracelet en schiste et vase ir fond conique
de Bourg-Charente, tesson cardialde Ch6rac); il en est
de m6me pour certaines zones mar6cageuses de lor-
mation r6cente, en Saintonge (Courcoury). Mais on
trouve aussi les Cardiaux dans des sites ouverts, sans
particularit6 topographique marquante: plateaux en 16-
gdre pente, sablonneux (Ligueil) ou caillouteux (Les Pi-
chelots). La pr6sence de fosses-si los aux Pichelots,
d'une fosse emplie de cendres i Bellefonds, d'une
losse avec dallettes aux Gouillauds et d'une importante
struclure (pieux de chdne plant6s dans un foss6) i La

Ldde du Gurp font pressentir I'existence d'habitats deji
structu16s.

Le peuplement cardial semble remonter les vall6es:
vall6es de la Charente (Ch6rac, Bourg-Charente, Le
Qu6roy) et de son affluent la Seugne (Courcoury), avec
des sites aujourd'hui ennoy6s ou colmat6s (Ch6rac,
Bourg-Charente, Courcoury), vall6e de la Sdvre Nior-
taise (Benon), vall6e de la Loire (Les Alleuds) avec ses
affluents de la rive gauche, en particulier la Vienne (Bel-
lefonds, Ligueil) vers la Loire moyenne et au-delA par la
vall6e du Loir (Vill6rable) en direction du Bassin pari-
s ien.

Ainsi, le N6olithique ancien a pouss6, .bien plus
avanl qu'on ne le pensait, vers le nord et l'ouest de la
France. D'ores et d6ja, le Cardial atlantique apparait
dot6 de caracldres spdcifiques qui le distinguent du
Cardial "franco-ib6rique" de M6diterran6e occidentale,
dont il n'est pas l'expression tardive et p6riph6rique. ll
manileste plus de traits communs avec le nord-ouest de
la p6ninsule ib6rique et le vaste ensemble occidental
des c6ramiques i impressions. Dans I'industrie lithique
se maintiennent des caractdres "mdsolithoides" (micro-
lithes et microburins); les fldches tranchantes apparais-
sent;on note la raret6 ou l'absence d'outillage poli, rem-
plac6 parfois par un gros outi l lage tai l l6. Dans la
c6ramique, apparaissent parfois des d6graissants d'os;
on note I'importance du d6cor pivotant, A la coquille le
plus souvent, sur des formes ouvertes, mais aussi quel-
ques vases i col, l'existence de motils incis6s, pointil-
l6s, traits cannel6s, pincements et coups d'ongles sur
les gros vases, les bandes orthogonales, les boutons
d6coratifs, parfois doubles... Le Cardial de l 'ouest,
comme le Roucadourien, paraissent pour une bonne
part ant6rieurs A l'Epicardial; ils sont d6jA en place dans
la zone centre-atlantique vers le milieu du Tdme mill6-
naire B.P.. Une s6rie coh6rente de dates couvre la fin
du Tdme mil l6naire B.P. et les premiers sidcles du
66me, comme dans le bassin occidentalde la M6diterra-
n6e et sur la fagade atlantique du Maroc et de la P6nin-
sule ib6rique. La dimension europtienne du dyna-
misme cardial 6gale donc largement I'ampleur territoriale
de la colonisation ruban6e. Dds cette 6poque, la possi-
bi l i t6 d'une premidre n6oli thisation devient envi-
sageable pour I'ensemble des r6gions de l'ouest et du

Fig. 10: Cdramique du Cardial mdridional, de style non
"franco-ibdrique". Ferridres-Poussarou "grotte de Cam-
prafaud" (Hdrault), niveau 19. Fouilles Rodriguez. 1.
vase d impressions normales de bord de Cardium, en
bande horizontale non margde; 2. vase d impressions
pivotantes de Cardium en bande horizontale non mar-
g6e, bord encoch€;3-5. vases d impressions diverses,
parfois en guirlandes (n"3) ou couvrantes (n'5); 6-9.
bandes ou guirlandes pointill6es; 10. fragment de vase
d anse surmontde de cordons verticaux rejoignant le
bord, ddcor de sillons verticaux et bord encoch€; 11-
16. ddcors de sillons verticaux et bords cochds. D'aprds
Rodriguez (1982).
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nord-ouest. Les premiers contacts dventuels entre Car-
dial et Ruband n'ont pu se produire dans la Loire
moyenne ou le Bassin parisien, o0 le Ruban6 n'avait
pas pris pied, mais bien audelA vers l'est. Dans la zone-
tampon, suite au choc de ces deux cultures, s'est form6
un complexe culturel, le groupe de Villeneuve-Saint-
Germain/Blicquy, qui, bien que d6crit jusqu'ici comme
"danubien", "6pi-ruban6" ou "post-ruban6", porte la
marque du N6olithique ancien m6ridional, et par cer-
tains traits, se situe plus pr6cis6ment dans la mouvance
du groupe occidental.

Ces hommes du N6olithique ancien occidental se
sont donc install6s dans les abris, grottes ou dolines
des zones calcaires, parlois la moyenne montagne,
mais aussi la fordt atlantique, les milieux humides, les 16-
gions sableuses, les fonds de vall6es ou les paysages
ouverts. Cela montre non seulement leurs capacitds
d'adaptation i des milieux trds divers, mais aussi la pres-
sion de concurrence subie par tout groupe m6solithi-
que r6siduel tentant de subsister au voisinage de leurs
6tablissements. On pourrait en elfet admettre, i la ri-
gueur, que des chasseurs-cueil leurs maintiennent
quelque temps leur genre de vie traditionnel, lors m6me
que des colons n6olithiques s'installent i quelque dis-
tance d'eux, si ces derniers vivaient essentiellement
d'agriculture et d'6levage, sur un terroir relalivement
stable et restreint. Mais si tes groupes du N6otithique
ancien de I'ouest ont exerc6 leur pression sur les types
d'environnement pr6f6r6s des M6solithiques, entrant
n6cessairement en concurrence avec ceux-ci, une lon-
gue cohabitation devient peu vraisemblable. L,aire des
industries "m6solithoides" qui, du seuildu Poitou et de
la Loire moyenne, s'6tend en direction du nord-ouest,
occupant en particulier les Pays de la Loire, la Norman-
die et le Bassin parisien, devait consliluer une zone at-
tractive pour les groupes du N6olithique ancien aflanti-
que. Ceux-ci, d6j i  famil iaris6s avec les forOts, les
sables, les marais et les plateaux calcaires de l'ouest,
s'6taient dot6s d'un syst6me 6conomique qui savait en
tirer parti. ll n'est donc point surprenant que ces rdgions
de France septentrionale, ainsi que le sud de la Belgi-
que, aient vu le d6veloppement de groupes comme
celu i  de Vi l leneuve-Saint -Germain/Bl icquy,  p lus
proches i bien des 6gards du Cardial ailantique que du
Ruband lindaire. C'est peut-Otre m6me leur pr6sence
qui a entrav6 la progression vers le sud-ouest du Ruba-
n6 au sens strict qui, dans cette direction, ne parait
gudre avoir d6pass6 la Champagne.

' ,  l -  -  n l .  r / . l tt  .  Le groupe bttcquy-vti leneuve-
Soint-Germoin, le Rubone et le Cordiol
o i l on i l que

Depuis quelques ann6es, la coh6rence interne du
Ruban6 occidental a commencd i se fragmenter. Ce
vaste complexe que I'on concevait comme le moteur de
la n6olithisation de I'Europe occidentale jusqu'aux con-
lins atlantiques, y compris m6me l'Angleterre, a vu se 16-
zarder I'homog6n6it6 remarquable qu'on se plaisait i lui

reconnaitre sur son trds large territoire. En particufier,
les deux groupes{rdres (qui n'en font sans doute
qu'un), Blicquy pour la Belgique et Villeneuve-Saint-
Germain pour la France septentrionale, ont des carac-
tdres spdcifiques, dans l'industrie lithique et la cdrami-
que surtout, qui les distinguent du Ruban6. Ces parti-
cularit6s d6passent les limites de variabilitd quiauraient
pu les faire considdrer comme des facids p6riphdriques
d6vianls, mais encore reli6s au Ruban6. Certains traits
de leur c6ramique, voire de leurs industries lithiques,
manifestent des affinit6s parfois frappantes avec le
Ndolithique ancien m6ridional, Epicardial (Lichardus
1986), mais aussi et surtout avec le Cardial (Roussot-
Larroque et Th6venin 1984). Dans un travail r6cent en-
core in6dit (colloque de Metz 1986), nous avons tenl6
un inventaire des caractdres communs au Cardial et au
BQYA/SG. Nous ne le reprendrons pas ici. Ndanmoins,
I'extension du Cardial atlantique, r6cemment reconnue
jusqu'A la Loire (Roussot-Larroque et a/. 1987), porte
d6sormais cette culture aux marges m6ridionales du
Bassin parisien. C'est donc plus particulidrement aux
traits du Qardialde I'ouest repris dans le BQY/VSG que
nous nous arrdterons rapidement ici.

Un int6r6t tout particulier a 6t6 port6 i l'emploi du d6-
graissant d'os pour la c6ramique, A tel point qu'on en fait
une caracteristique culturelle sp6cifique, "la s6quence
des cultures i c6ramique d6graissde i I'os" caract6ri-
sant "les cinq premiers sidcles du N6olithique du Bassin
parisien, des cotes de la Manche, du Hainaut et du bas-
sin moyen de la Loire" (Constantin 1986). Or, la pr6-
sence de d6graissant d'os calcin6, constat6e par
C.Constantin lui-mdme dans certains tessons de La
Ldde du Gurp (Constantin 1985), a depuis 6t6 recon-
nue 6galement i Courcoury (Roussot-Larroque et a/.,
1987). Les formes ouvertes, les bords ldgdrement ren-
lrants ou verticaux, les vases A col, existent dans le
N6olithique ancien de l'ouest; les bords encoch6s y
sont trds fr6quents, ainsi que les boutons, simples ou
jumel6s (La Balise, Bellefonds). L'anse tubulaire, pr6-
sente i Villeneuve-Saint-Germain, l'est aussi au Gurp.
La sym6trie lernaire des moyens de pr6hension, loin
d'6tre sp6cifiquement "danubienne", est connue dans
le domaine atlantique, du Portugalau Lot (Mas de la Fi-
neau) et i la Charente (grotte du Qu6roy).

Mais c'est surtout dans le d6cor que se fait sentir
l'influence occidentale, en particulier dans I'usage fr6-
quent de l'impression pivotante d'une matrice dent6e,
peigne ou coquil le. La dist inction n'a ici gudre
d'importance, car l'emploide peignes souvent courbes,
a dents plus ou moins distinctes, est bien attest6 dans
le sud-ouest europ6en; des peignes en os de ce type
ont d'ailleurs 6t6 recueillis dans des contextes cardiaux
(Cova de I'Or). Certains tessons du groupe de Blicquy,
que nous avons pu examiner avec D. Cahen, grAce d
I'amabilitd de L. Demarez, sont d'une hallucinante res-
semblance avec ceux du Cardial de l'ouest. ll en est
ainsi par exemple, i lrchonwelz-La Bonne Fortune ou
Aubechies-Coron-Maton, qui ne se ddmarquent de ce
Cardial ni par la matidre, nipar l'omementation. Ces im-
pressions, g6n6ralement petites et assez sendes, pro-
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duisent des bandes non marg6es, horizontales, obli-
ques, verticales, se croisant, parfois segment6es. Ce
caractdre non marg6 des bandes esl int6ressant, car il
constitue, comme nous I'avons soulign6, un des traits
individualisant le Cardial atlantique par rapport au "fran-
co-ib6rique". C'est donc vraisemblablement de I'ouest
que viendraient les motifs d'impressions en bande ou
rubans non marg6s du BQY/VSG, mode reprise, i ce
qu'il semble, par le RRBP qui ne saurait la tenir des 16-
gions plus orientales, oir les rubans 6taient limit6s par
des incisions. Quant i la segmentation des bandes, at-
test6e dans I'ouest (Bellefonds), elle existe aussi dans
le Cardial provengal (Fontbregoua). Le domaine oi se
renconlrenl ces d6cors monlre une belle continuit6. ll
s'6tend en eflet de la Charente-Maritime (Benon) et du
li t toral vend6en (Longuevil le-Plage, La Tranche-sur-
mer) vers le seuil du Poitou (Bellefonds), l'Anjou (Les
Alleuds), la Touraine (Ligueil) et de li dans le Loiret (Vil-
16rable, avec un tesson i bandes verticales 6troites trds
proche de ceux de Benon, Bellelonds et Les Alleuds),
d'o0 il touche la 169ion parisienne et le sud de la Belgi-
que. L'impression non pivotante, dgalement avec une
matrice dent6e, peigne souple ou encore coquille, con-
nue dans le N6olithique ib6rique et en Languedoc
(Leucate) existe aussi dans le groupe BQY/VSG (Elli-
gnies-Sainte-Anne). L'impression au chalumeau (Saint-
Mor6) est connue A Bellefonds, comme d'ailleurs i Leu-
cate. Les impressions i I'ongle, i la spatule ou au biton-
net, les pincements, en ligne horizontale sous le bord,
pr6sents dans le Bassin parisien, appartiennent aussi
au N6olithique ancien occidental. L'ouest connait aussi
les boutons sur le bord, parfois concaves (Bellefonds).

Les points communs entre Cardialde I'ouest et VSG/
BQY ne se r6duisent donc pas i I'impression pivotante
et au decor en T, comme on I'a dit (Lichardus 1986),
d'autant que ce "d6cor en T" est plus souvent un d6cor
en H, les bandes verticales montant fr6quemment vers
le bord au-dessus d'une ligne horizontale (vase i im-
pression pivotante de Bellefonds). Cette disposition en
T ou en H n'est pas non plus forc6ment emprunt6e i
I'Epicardial, car elle apparait dds le Cardial, dans le midi
(Fontbrdgoua); elle est bien attest6e aussi en zone at-
lantique d Courcoury, Ch6rac, Bellefonds. La m6me dis-
position orthogonale affecte les d6cors de pincements.
Plutdt que de I'Epicardial, ces motifs de la c6ramique
BQY/VSG peuvent avoir leur origine dans le Cardial de
I'ouest.

Les industries lithiques du groupe BQY/VSG, dans
la mesure oir elles se distinguent de celles du Ruban6,
se rapprochent-elles de celles du domaine cardialocci-
dental? ll est encore difficile de se prononcer, faule
d'ensembles suffisants dans l'ouest. La maitrise de la
tai l le par pression de grandes lames n'a pas, pour
I'instant, d'6quivalent en zone atlantique; il est vrai que
les groupes littoraux ne disposaient que de tres m6-
diocres galets de silex. Retenons seulement I'apparition
des fl0ches tranchantes, tout en soulignant l'existence
d'armatures perQantes, g6n6ralement de petite taille,
dans le N6olithique ancien occidental. Autres 6l6ments
convergents: la raret6 ou I'absence d'outils polis, la pr6-

sence de quelques pidces bifaciales, et aussi le carac-
tdre occidental du matdriel de broyage, meules et mo-
lettes, dans le BQY/VSG.

Un 6l6ment singulier rapproche encore le groupe
BQY/VSG du N6olithique ancien du sud-ouest euro-
p6en, c'est la mode des bracelets de pierre.

7.1. Les bracelets en Pierre
Notre inventaire, assurdment bien incomplet, s'est

efforc6 de regrouper les bracelets dtroits ou larges
("anneaux-disques") en pierre, calcaire, marbre, schiste
el roches "nobles". ll recense d6jd plus de 400 points
de trouvaille, repr6sentant un nombre bien sup6rieur
de bracelets. Encore avons-nous 6cart6, peut-Otre it
tort, des fragments perfords ("pendentifs arciformes")
dont certains pourraient 6tre ant6rieurs au N6olithique
final. Le manque d'inlormations facilement accessibles
est probablement seul responsable de certains vides
sur la carte de r6partition (Loire-Atlantique? Mayenne?
sud-ouest?). Au vrai, aprds une courte p6riode de fa-
veur i la f in du 19dme sidcle et au d6but du 20dme, ce
type d' inventaire a 6t6 gdndralement n6glig6 en
France. Seules, quelques r6gions privil6gides ont fait
I'objet d'inventaires d6taill6s; c'est le cas, dernidre-
ment, de I'ouest du Bassin parisien (Bailloud et Cordier
1987). Pour beaucoup d'autres r6gions, I'information a
d0 6tre cherch6e dans des lravaux souvent anciens ou
des publications 6parses, avec lous les risques de la-
cunes que cela comporte. En tout cas, mdme trds in-
compldte, cette base documentaire r6vdle l'importance,
la massivit6 d'un ph6nomdne g6n6ralement sous-
estim6 jusqu'ici. ll nous a paru int6ressant de le rappro-
cher des autres aspects qui, dans la c6ramique ou
I' industrie l i thique, manifestent une parent6 ou une
communaut6 d'inspiration entre le N6olithique ancien
m6ridional et le groupe Blicquy/Vil leneuve-Saint-
Germain.

7.1.1. Reparti t ion 96o9raPhique
La plus grande densit6 des trouvailles de bracelets

en pierre se situe au nord d'une ligne Bordeaux-Bile;
elle couvre, en gros, une zone allant de I'estuaire de la
Gironde i celui de la Somme, et englobe non seule-
ment le bassin de la Seine (avec des prolongements
vers le sud de la Belgique, Hainaut et Hesbaye) mais
aussi tout I'ouest de la France : Normandie, Bretagne,
pays de la Loire moyenne, Vend6e et bassin de la Cha-
rente. Dds I'abord, on est frapp6 du d6calage marqu6
de cette zone de densit6 vers l'ouest-sud-ouest, par
rapport au domaine du Ruban6. A la p6riph6rie de cette
zone apparaissent des groupements moins denses.
L 'un d 'eux occupe l 'est  (Franche-Comt6,  A l -
sace,Lorraine) o0 dominent (mais sans exclusive) les
anneaux-disques irr6guliers de type alsacien. De son
cdt6, le midi m6diterran6en frangais, avec une majorit6
de bracelets en calcaire, parait relativement a part de
I'ensemble occidental et septentrional. Au nord de la
ligne Bordeaux-BAle, ceux-ci sont au contraire en mino-
rit6, bien que pr6sents et plusieurs fois associds aux
bracelets de schiste ou de roches "nobles" (un anneau
de calcaire d demi{ini provient d'ailleurs de I'importante
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zone d'ateliers de fabrication de bracelets de schiste du
secteur Marcilly-Vil16rable). Ces groupements ne cal-
quent pas fiddlement la carte des gites de roches utili-
s6es; ainsi, par exemple, une forte proport ion
d'anneaux de schiste provient de r6gions calcaires, tri-
butaires d'autres secteurs pour leur approvisionnement
en matidre premidre. Enfin, pour les anneaux-disques
en roches "nobles", la carte de r6partition montre un
semis, assez clairsem6 mais distinct, le long de l'axe
RhOne-Sa6ne, de la Provence orientale (Fontbregoua)
d la Savoie et a la Bourgogne, et de li vers te bassin de
la Seine et la Loire moyenne. Cette diffusion, qui atteint
aussi I'Auvergne (Corent), comme I'ouest et le centre-
ouest jusqu'i la Saintonge - r6gions o0 existent aussi
les bracelets de schiste -, a-t-elle pour point de d6part
les gites pi6montais de roches vertes "nobles" (Monte
Viso) comme le suggdrerait la carte ? Les trop rares ana-
lyses p6trographiques ne peuvent le pr6ciser.

7.1.2. Les principales formes
Depuis P. de Mortillet (1907) on distingue couram-

ment trois types principaux : un type 6troit, i peu prds
aussi large que haut, largement perfor6, un type large
et plat i bord aminci, parfois tranchant ("anneau-
disque") et un type haut ("manchette"). Parmi tes brace-
lets larges et plats, existent deux variantes, I'une r6gu-
lidre, I'autre irrdgulidre (type alsacien). ll n'est pas ici
tent6 de classification plus d6taill6e, pratiquement im-
possible dans l'6tat actuel de la documentation. Asso-
ciant forme et matidre, on a voulu dissocier les simples
bracelets de calcaire ou de schiste et les "anneaux-
disques" en roches "nobles", en attribuant i ces der-
niers une chronologie plus basse (N6olithique moyen ?
N6olithique final ?). La situation r6elte parait moins tran-
ch6e. Pour C. Constantin, les anneaux-disques (c'est-i-
dire les bracelets de largeur sup6rieure i 19 mm) repr6-
senlent environ 20/" des bracelets du groupe VSG.
Dans I'ouest de la France et le Bassin parisien, diverses
lormes sont en effet associ6es plusieurs fois, sur des
habitats et des ateliers. Ainsi, ir Echilleuses (Les Larris
ll), un mdme d6pdt de bracelets, dans un vase, associe
des anneaux larges et plats i d'autres plus etroits et
6pais; la mdme association s'obserye A Ecures. De
mdme, bracelets 6troits et bas, anneaux-disques et
manchettes coexistent, par exemple i Villeneuve-la-
Guyard (Yonhe) (Mordant 1980). Cette association,
dans un habitat, d'un anneau-disque en roche verte
avec des bracelets en schiste du type couranl dans le
groupe VSG/BOY, jug6e "peu probante" par C. Con-
stantin (1985: 240-41), est cependant r6it6r6e, entre
autres i lrchonwelz. Une telle coexistence souligne
I'unicit6 du ph6nomdne "anneaux lithiques", et consti-
tue en outre une indication chronologique. Non seule-
ment des formes diverses, mais aussides mat6riaux di-
vers se trouvent associ6s : schiste, calcaire, marbre,
roches nobles, terre cuite, coquillages fossiles. ll en gst
ainsi, par exemple, i L6ry, Longueil-Sainte-Marie, Tros-
ly-Breuil, Courcelles-sur-Viosne, Champs, Passy-La Sa-
blonnidre (bracelets de schiste et de c6ramique), ir
Champigny-sur-Marne, Rutf ey-les-Echirey, Maisse, Cys-
la-Commune (bracelets de calcaire et de schiste ou

roches vertes)... Une dissociation typo-chronologique
stricte ne parait donc pas acquise, dans l'6tat actuel des
c,onnaissances.

Dans le midi m6diterran6en frangais, o0 certains
types de bracelets semblent avoir valeur chrono-
culturelle (Courtin et Gutherz 1976), ce n'est pas non
plus au niveau de la distinction anneau-disque/bracelet
que la distinction s'opdre;dds le Ndolithique ancien car-
dial, cinq types principaux apparaissent, y compris
I'anneau-disque A bord tranchant en roche verte
(Fontbr6goua); les bracelets du Cardialde France m6di-
terran6enne ne sont cependant pas trds larges, en 96-
n6ral (Arnal 1971). lls sont proches, en cela, de certains
anneaux de I'ouest, comme ceux de Charente-Maritime
et Charente (Germignac, Jonzac, Bourg-Charente...)
dont I'appartenance au Cardial est hautement probable,
et de ceux de Touraine (Ligueil) et d'Anjou (Les Al-
leuds), associ6s i la c6ramique cardiale. ll semble en
6tre de m€me dans le groupe VSG o0, d'aprds les me-
sures donn6es par C. Constantin, la largeur des "an-
neaux-disques" ne d6passe pas 28 mm, avec une plus
grande fr6quence des largeurs entre 20 et 21 mm. Si le
calcaire (tendre ou dur) est le mat6riau le plus courant
en Provence et Languedoc A cette 6poque, I'emploi
des roches "nobles" y est cependant attest6 (Fontbr6-
goua, Courthezon). Quant au schiste, il est parfois utili-
s6 au N6olithique ancien dans le Languedoc occiden-
lal, par exemple pour le petit anneau irr6gulier de l'abri
iean Cros (Guilaine et a\.1979), comme dans la P6nin-
sule ib6rique. En revanche, le N6olithique ancien du
midifrangais ne semble pas connaitre les bracelets de
pierre rainur6s, hauts ou bas, en calcaire dur, schiste ou
autre roche (Champigny,  Echi l leuses,  F6ro l les,
Pontpoint, Vi l lejuif . . .).  Ce type n'est attestd qu'une
seule lois en ltalie septentrionale (grotte de La Pollera),
dans le groupe des Vases i Bouche Carr6e, mais il
existe i plusieurs exemplaires dans le N6olithique an-
cien de la P6ninsule ib6rique, soit en calcaire, soit en
schiste.

7.1 .3. Matidres premidres

A de rares exceptions prds, I'analyse p6trographi-
que de ces objets et la reconnaissance des gites
d'origine de la matidre premidre n'onl pas 6t6 faites.
Assez souvent, en tout cas, ces ateliers de production
de bracelets ne sont pas installds i proximit6 imm6diate
des gites potentiels de matidre premidre, mais i des
distances pouvant atteindre 150 km et plus. C'est par
exemple le cas dans la zone Marcilly-Vill6rable, sur les
calcaires de Touraine, oir I'on a travail16 des schistes
venus de la r6gion d'Angers, i  quelque 130 km i
l'ouest (Gruet, apudBailloud et Cordier 1987). Le cal-
caire local n'y est repr6sent6 que par une 6bauche.
C'est 6galement en schiste briovdrien de cette r6gion
qu'est fait le bracelet de la fosse cardiale des Alleuds,
plus proche des gites de ce matdriau. Les schistes de
Normandie, souvent plus sombres, ont 6t6 sans doute
mis en oeuvre 6galement (Soumont-Saint-Quentin),
comme les ressources de la Sarthe (schistes d6vo-
niens), et celles du sous-sol armoricain, des Ardennes
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ou du Brabant. Pour certaines roches "nobles", le pro-
bldme est celui des gites d'r, 'gine des pyrox6nites so-
diques ("jad6itites", "chloromelanites" et autres roches
"nobles") utilis6es 6galement pour les haches de pres-
tige. Une origine pi6montaise du matdriau de certains
"anneaux-disques" renforcerait l'hypothdse de relations
sud-nord, dds le N6olithique ancien, dans les 169ions
concern6es. La diversit6 des matidres premidres 6labo-
r6es sur le mdme atelier (schistes de divers facids, par-
lois aussi calcaire et roches "nobles") a plusieurs lois
6t6 remarqu6e, ce qui suggdre un approvisionnement
dclectique, opportuniste ou organis6, dans les zones
artisanales 6loign6es des gites de matidre premidre.

7.1.4. Technologie
Pour la perforation des bracelets, I'Europe centrale

utilise le foret tubulaire creux, alors que le secteur occi-
dental, comme la zone mediterrandenne, utilise des
techniques toutes diff6rentes. Pour le calcaire et le
schiste, trac6 au compas de silex (Edeine 1962) suivide
d6coupe (sans doute au silex) qui laisse des stries in-
ternes el un noyau centralpolygonal, perfor6 ou non, le
tout suivi d'un aldsage. Autres possibilit6s, percussion
centrale sur une face, puis l'autre (La Havardidre A
Sabl6?), ou encore une s6rie de perforations juxtapo-
sdes (lrchonwelz). Bien qu'on ne dispose pas, pour la
France, d'analyses technologiques d6tail16es compa-
rables i celles faites en Belgique (Cahen, 1980), et que
les pidces de technique soient rarement ligur6es de
fagon explicite (hormis I'illustration de l'article de Bailloud
et Cordier 1987), les caractdres des 6bauches, noyaux
et ddbris recueillis dans plusieurs ateliers (Marollette,
Marcilly-Vill6rable) soulignent le caracldre franchement
occidental (ou m6ridionalce qui revient iciau m6me) de
la technique utilisde. Ces caractdres se retrouvenl sur
deux fragments de noyau polyddrique en calcaire pro-
venant de Courth6zon, habitat du Cardial provenqal
(Courtin et Guthez 1976). La prdsence de polissoirs A
rainure semi-cylindrique (pour I'ext6rieur des bracelets)
et de polissoirs "en boudin" (pour l'intdrieuQ parail typi-
que des ateliers de la zone occidentale. A noter leur
prdsence dans des sites oD I'on ne signale pas de bra-
celets, mais oir leur apparition ne surprendrait pas, vu le
contexte : fosses d'Armeau (Yonne), d'Ante (Marne) ou
du cimetidre de Saint-Quentin A Soumont-Saint-
Quentin (Calvados), habitat des Fontinettes i Cuiry-les-
Chaudardes (Aisne), entre autres. Cette technique,
plus "primitive" que celle utilisde en Europe centrale, et
surtout adapt6e i des roches relativement tendres, per-
sistera d'ailleurs au @urs de la Protohistoire; elle est en-
core employ6e dans les ateliers de fabrication de brace-
lets de lignite du Bronze final et du Fer, ce qui rend
parfois la distinction malais6e, lorsque le contexte ar-
chdologique demeure inconnu ou mal dat6 (cas des
ateliers de Montcombroux et Buxidres-les-Mines, dans
I'Allier, ou de Nacqueville, dans la Manche). Dans cer-
tains cas (et probablement surtout pour les roches
dures), on utilise la percussion i partir des deux faces
de l'dbauche, jusqu'i obtention d'un trou central, 6largi
ensuite par abrasion rotative, ce quidonne i la perfora-
tion un profil biconique caract6ristique. Certains an-

neaux-disques i perforation piquet6e, de faible dia-
mdtre, semblent inachev6s. Une dichotomie technolo-
gique du m€me genre entre domaine occidental et do-
maine oriental s'observe d'ai l leurs pour les outi ls
perlor6s en pierre, herminettes, haches-marteaux ou
masses (Zapotocka 1984), oD l'emploidu foret tubulaire
caract6rise la tradition danubienne, par opposition au
foret plein ou i la percussion, typiques des pays
d'ouest.

7.1.5. Contexte des trouvail les

Une trentaine de s6pultures, au moins, ont livr6 des
bracelets; ils y figurent parfois en nombre important
(jusqu'i 8, peut-dtre m6me 11), soit au bras de sque-
lettes en gdn6ral f6minins, soit en des positions va-
ri6es, sous la t6te, sous les pieds, ou encore, dans le
cas de fragments perfor6s, rdutilis6s en pendeloques
dans des parures composites, au cou ou au poignet
des d6funts. D'autres anneaux de pierre, en gdn6ral
bris6s, ont dt6 recueillis dans des habitats, souvent
dans des losses (reiets ?) et particulidrement dans des
zones d'atelier. Une bonne vingtaine de ces ateliers
peuvent 6tre rep6r6s par la pr6sence de plaquettes
pr6par6es, de d6chets de fabrication et d'obiets de
rebut i tous les stades d'6laboration, ainsi que par
l'outillage sp6cialis6 pour cette fabrication (polissoirs d
rainure ou en boudin, "compas" de silex, etc'). La plu-
part du temps, cette production parait s'ins6rer dans un
contexle domestique (fosses dans un habitat), mais
parfois les traces d'activit6s quotidiennes (vestiges c6-
ramiques et lithiques associ6s) semblent faibles ou
presque inexistantes (Sabl6). Dans certains cas, la zone
d'atelier n'occupe qu'une surface restreinte (50 m2 en-
viron i la Havardidre, par exemple), mais on a signal6
aussides aires beaucoup plus vastes (r6gion de Marcil-
ly-Huisseau-en-Beauce-Vill6rable) qui posent le pro-
bldme d'un artisanat, sinon de groupes de villages sp6-
cialis6s.

7.1 .6. Attributions culturelles et chronologie

Le Cardial mdditerran6en voit apparaitre les brace-
lets de pierre. En Provence et en Languedoc, ils sont
surtout en calcaire, tendre ou marmoris6; les anneaux
de schiste ou roches "nobles" y sont plus rares. C'est
plut6t au Cardialfinalque cette mode aurait son maxi-
mum (bien que Courth6zon soit dat6 du milieu du Tdme
mil l6naire B.P.). El le y persiste quelque peu aux 6po-
ques suivantes (bien que bon nombre de trouvailles
viennent de contextes remani6s ou peu s0rs), et avec
des types sp6cifiques du N6olithique moyen ou final
qui n'apparaissaient pas dans les ensembles plus an-
ciens : ainsi, les bracelets tronconiques en marlcre ou
calcaire dur, et les bracelets i bossettes semblent ca-
ractdriser le Chassden. Aucun de ceux-ci ne semble
avoir pass6 en zone occidentale et septentrionale. llest
vrai que ce type semble surlout propre i la Provence; le
Chassden du Languedoc n'en a pratiquement pas livr6.
De meme, en ltalie septentrionale, la plupart des brace-
lets en pierre - en particulier les "anneaux-disques" en
roche verte ou noire - appartiennent spdcifiquement
aux cultures du Ndolithique ancien (Cardial/lmprim6'



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Ruban6 et Cardial: te poids de t'ouest 352

N6olithique ancien ligure, groupes de VM et Fiorano...)
el sont, au moins en grande panie, anl6rieurs A la cul-
ture des Vases i Bouche Carr6e, de la transition N6oli-
thique ancien/N6olithique moyen (Tanda 't977). Dans la
Pdninsule ib6rique, Cardial et autres groupes i c6rami-
que impressionn6e du N6olithique ancien frabriquent
des bracelets de schiste, ardoise ou marlcre, hauts ou
bas, lisses ou rainures, souvent tres proches de ceux
de I'ouest frangais (Cova de l'Or, Cueva de la Sarsa,
Cova Fosca, Cueva de Nerja...).

Dans l'ouest et le Bassin parisien, comme dans le
midi, les bracelets de pierre apparaissent rdgulidrement
dans des contextes du Ndolithique ancien, y compris le
groupe de Blicquy/Vil leneuve-Saint-Germain, non-
ruban6 (Constantin 1985). Contrairement i ce que I'on
avait d'abord pens6, leur attribution au Ruband rdcent
ou final parait d6sormais 6cart6e. Quetques-uns ont 6t6
attribu6s aux groupes "Augy", "Cerny", ou "Marcilly-
sous-Tille" mais ces attributions sont A revoir, car les
vesliges c6ramiques associ6s (cordons obliques rejoi-
gnant un bord, boutons appliqu6s, ddcors au peigne)
ne d6tonneraient pas dans des ensembles Bey/VSG,
et manifestent des influences mdridionales, ou une pa-
rent6 d'inspiration avec le N6olithique ancien ailanto-
mdditerran6en. Pour des ensembles incluant des bra-
celels, quelques datations sont disponibles : A Trosly-
Breuil  (Oise), un ensemble comportant bracelets,
6bauches et d6chets de fabrication est dat6 de 5890 +
120 B.P.; i lrchonwelz, oir l'on a fabriqu6 aussi de nom-
breux anneaux de schiste, le C14 a donn6 des dates
sensiblement 6quivalentes : 6030 + 60 et 5930 + 120
B.P.; a Misy-sur-Yonne, c'est 6galement une date de
6050 t 150 8.P.. Dans leur ensemble, les dates dispo-
nibles pour le groupe BQY/VSG, bien qu'un peu 6ta-
l6es (6500 a 5800 B.P., en gros), couvrent en tout cas
la m6me pdriode que les niveaux du Ndolithique ancien
m6ridional, i bracelets, de Fontbrdgoua, Courthdzon
ou Jean Cros.

Dans I'aire occidentale, contrairement i ce que I'on
avail cru d'abord, la mode des bracelets de pierre ne
doit rien au Ruban6. Comme I'a bien soulignd Zapoto-
cka (1984), une s6paration trds nette s'observe en
effet, en Europe, entre les bracelets de marbre du poin-
till6 oriental (Boh6me et r6gion de ta Saate), d'une part,
et les parures d'Europe m6ridionale et occidentale,
d'autre part. Cette s6paration est marquee au plan 96o-
graphique : les bracelets de pierre manquenl, en effet,
dans le Ruban6 occidenlal, en Rh6nanie et en Hol-
lande, et ne reparaissent qu'i l'ouest du Rhin. La s6pa-
ration pourrait 6tre 6galement d'ordre chronologique: il
n'existe pas de priorit6 dvidente du phenomdne en Eu-
rope centrale. Enfin, la s6paration est 6galement
d'ordre technologique, la technique de fabrication des
bracelets 6tant diff6rente de part et d'autre, comme on
vient de le voir.

Trds significative est, dans ce contexte, I'association
des deux fragments de bracelets plats (l'un en schiste,
l'autre en serpentine) et de c6ramique cardiale, d6cor6e
i la coquil le pivotante, dans une m6me fosse de

l'habitat de plein air des Pichelots, aux Alleuds (Maine-
et-Loire;fouilles Gruet). Un autre fragment de bracelet
et un noyau de schiste ont 6t6 d6couverts aux Sables
de Mareuil i Ligueil (lndre-et-Loire;fouilles Villes), site
d'o0 provient aussi de la c6ramique cardiale d6cor6e i
la coquille; cela constitue une indication dans le m6me
sens. Encore une fois, c'est plut6t du Cardial de la P6-
ninsule ibdrique que de la France m6diterran6enne
qu'a pu venir cette mode des bracelets de pierre. lls y
sont d'ailleurs plus nombreux qu'en ltalie (une trentaine
en tout rdpertori6s par G. Tanda). D'ailleurs, dans
I'hypothdse d'un lien organique entre Cardialoccidental
et bracelets de pierre, on comprendrait mieux le d6ca-
lage, vers I'ouest et le sud-ouest de la France, de la
zone de densit6 maximale de ces parures, d'autant que
le noyau provengal et languedocien, peu dense,
semble un peu isol6 sur la carte de rdpadition.

7.1.7. Les perdurations ?
Hors de la Provence et du Languedoc, la persis-

tance de la rnode des bracelets de pierre parait moins
durable et moins assur6e. Pour ces p6riodes, dans les
pays d'ouest et le Bassin parisien, les contextes des
trouvailles d'anneaux en piene sont souvent incertains :
fouilles anciennes, trouvailles de surface, remanie-
ments. ll parait clair, tout d'abord, que bon nombre de
bracelets, m6me bris6s, ont 6t6 r6cup6r6s i des 6po-
ques uft6rieures. Dds le N6olithique ancien, des frag-
ments ont 6t6 perlor6s (ou munis d'une gorge), et rduti-
lis6s, soit comme segments de bracelets articulds, soit
comme pendeloques. Des fragments unifor6s ont 6td
recueillis en contexte VSG, par exemple i Echilleuses,
Saint-Yon ou L6ry-carridre Hdrouard; on en connait
m0me de bilor6s (Passy-Sablonnidre). Ces r6utitisa-
tions persistent a la transition N6olithique ancien/
N6olithique moyen. Des fragments entrent alors dans la
composition de parures composites portdes par des
squelettes, par exemple i Noyen-sur-Seine (Seine-et-
Marne) ou dans le monument 5 de la n6cropole de Ri-
chebourg A Passy (Yonne). Sans doute le lien n'est-il
pas encore entidrement rompu avec les valeurs de la
pdriode pr6c6dente, mais I'on ne trouve plus, comme
avant, de bracelets entiers au bras des inhum6s. Cette
r6cup6ration de pidces entidres ou fragmentdes a eu
encore lieu plus tard, au N6olithique final ou Chalcolithi-
que (Gonfaron), encore plus tard au Bronze moyen ou
final (Wintzenheim), et jusqu'A des 6poques trds 16-
centes, puisqu'au moins trois anneaux-disques ont 6t6
trouv6s en contexte m6rovingien (Sublaines, Dieue et
Riedisheim), dont deux dans des tombes. Une m6me
croyance en la valeur religieuse ou magique de ces an-
neaux a-t-elle prdsid6 au d6p6t de certains bracelets
dans des lumulus, voire dans des chambres m6galithi-
ques ? Sur la foi de trouvail les c6ldbres, comme
I'anneau-disque du Mand-er-Hroeck i Carnac, on a
longtemps attr ibu6 lous les anneaux-disques en
roches "nobles" au N6olithique moyen ou au Chalcoli-
thique. Dans certains cas, il pourrait s'agir d'objets plus
anciens, r6cupdr6s et d6pos6s en ex yofo dans les
monuments. L'exemple du tertre des Fouaillages i
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Guernesey, oir des fragments d'anneaux-disques en
schiste onl 6t6 pos6s sur la murette et i la pointe du tu-
mulus, parait assez 6clairant i cet 6gard (Kinnes 1986).
Le cas du Man6-er-Hroeck est d'autant plus troublant
que,  se lon la  re la t ion des fou i l les anc iennes,  sur
l'anneau-disque reposait une hache polie en jad6ite i
ardte longitudinale, d'un type recueilli, en contexte Vil-
leneuve-Saint -Germain,  dans l 'habi ta t  de Vinneuf
(Yonne), type connu aussi en Rh6nanie (Carr6 1967).
Dans le contexte carnac6en, ces deux objets presti-
gieux sont-ils des reliques d'un N6olithique ant6rieur au
m6galithisme breton, sans l ien avec lui ? Indiquent-i ls,
au contraire, son ancrage dans des complexes culturels
plus anciens, en relation peut-Otre avec les longs tertres
fun6raires de type Passy de l 'Yonne ? En est- i l  de
m6me ir Vierville (Manche) o0 un fragment d'anneau-
disque accompagnait un squelette trouv6, sous la terre
v6g6tale, devant le parement d'un tumulus "g6ant"
n6olithique (Verron 1976b) ou A Bougon, oi un autre
fragment provient des terres du long tumulus F?

De notre inventaire, nous avons exclu les pendentifs
arciformes, clairement li6s au N6olithique linal. Cepen-
dant, la dislinction est difficile, puisque des fragments
uni- et parfois bifords existent dds le N6olithique an-
cien. De plus, certains pendentifs arciformes r6utilisent
probablement des lragments de bracelets plus anciens
(cela semble, en part icul ier, le cas i Fort-Harrouard).
D'ailleurs, on connait des ateliers de production de bra-
celets pour le N6olithique ancien, mais on n'a pas,
jusqu'ici, signal6 d'ateliers de fabrication de pendentifs
arciformes au N6olithique final (S.O.M. ou plus proba-
blement Artenac). Leur confection supposait-elle le ra-
massage de bracelets plus anciens sur des sites ant6-
rieurs, sans doute plus visibles qu'auiourd'hui? La
pr6sence de quelques fragments de bracelets, non
perfor6s ou perfor6s, sur des sites du centre-ouest oc-
cup6s par les Peu-Richardiens et les Artenaciens
(Biard, Diconche, Semussac...) suggdrerait de tels ra-
massages, ainsi peut-dtre que le fragment d6couvert
devant I'al16e couverte de Coppidres.

Quant aux anneaux-disques irr6guliers de type "alsa-
cien" (pour lesquels on connait un atelier de fabrication
A Sackingen, en Allemagne f6d6rale), leur association i
la culture de Rossen, ou m6me i I 'Epi-Rossen, a 6t6
maintes fois avanc6e. Des doutes avaient pourtant 6t6
exprim6s par R. Lais (1947), suiviparW. Kimmig (1949)'
qui les pensaient d'origine occidentale, tout en les ra-
jeunissant de manidre abusive. Les arguments qui sou-
tenaient leur attr ibution au Rossen semblent au-
jourd'hui min6s par plusieurs constatations. D'abord, la
plupart des trouvailles sont d6pourvues de contexte
s0r. D'autre part, les bracelets de marbre typiques du
Rossen d'Allemagne moyenne sont des bracelets regu-
liers, analogues i ceux du Pointill6 de Boh€me, et fabri-
qu6s au foret creux dans la tradit ion danubienne.
Forme, matdriau et technologie les distinguent donc
nettement du groupe alsacien-franc-comtois. Dans
cette r6gion, les anneaux de la grotte de la Tuilerie d
Gondenans-Montby (P6trequin 1972) sont d6pourvus
de contexte f iable, comme ceux des grottes de Cra-

vanche et de Champdamoy. Quant aux 9 anneaux trou-
v6s dans, ou i proximitd de la Baume de Gonvillars
(Haute-Sadne; P6trequin 1970; Raguin et al- 1972) oit
se situait probablement un atelier de fabrication, leur as-
sociation postul6e avec le "R6ssen type Wauvil" n'est
pas aussi claire qu'il y parait : ils proviennent en effet
d'au moins deux niveaux diff6rents (c.Xb, "R6ssen an-
cien", c.X, "ROssen tardif"); quant au niveau Vll B, "rem-
part N6olithique moyen et Bronze ancien", il a livr6 un
fragment d'anneau-disque rdgulier. Dans un abri en
contrebas, deux anneaux-disques irr6guliers accompa-
gnaient aussi"d un m€me niveau stratigraphique, deux
stytes Oe Rossen (ancien et type de Wauvil)" (P6trequin
/. c.). S'agit-il de contextes homogdnes, ou de m6-
langes ? Par ailleurs, on n'observe pas d'exclusion 96o-
grapnique ; I'association d'anneaux irr6guliers et r6gu-
liers est signal6e i Quincey (sans contexte certain); il en
est de mdme en Auvergne, i Corent (Daugas 1976) et
peut-etre ir F6rolles dans le Loiret ol) existerait un an-
neau irr6gulier (Villes 1984). Sur fragments, d'ailleurs, la
distinction bracelets irrdguliers/bracelets r6guliers n'est
pas toujours ais6e ; certains anneaux de la zone occi-
dentale et m6ridionale peuvent 6tre peu r6guliers (abri
Jean-Cros). De toute manidre, la zone de densit6 maxi-
mum des anneaux irr6guliers n'exclut pas la prdsence
de bracelets r6guliers, en Franche-Comt6 (Bouhans-
les-Montbozon, Charmes-Saint-Valbert, Gonvillars) ou
en Alsace (Wintzenheim, Dachstein). Faut-il suivre Za-
potocka, et supposer la contemporan6it6 des anneaux-
disques irrdguliers et r6guliers et, de lA, l'apparition des
anneaux de type alsacien dds le Ruband r6cent, puis
leur apog6e d I'Epi- ou Post-Ruban6 ? S'il en 6tait ainsi,
on observerait, dans l'est de la France, I'apparition si-
multan6e des premiers anneaux-disques en pierre et
des premiers bracelets en c6ramique. Dans ce cas, on
devrait, avec A. Gallay (1977), se demander si les an-
neaux-disques irr6guliers et les bracelets r6guliers ne
constituent pas "les deux faces d'un m6me horizon cul-
turel".

Le cas des hauts bracelets en "manchette" est parti-
culier. Dans la zone occidentale, ils apparaissent dans
les memes contextes VSG que les bracelets de
schiste. Certains sont en c6ramique (Champs, L6ry, Vil-
lejuif), mais ilen existe aussien pierre, calcaire (Champi-
gny), schiste ou autres roches (Moru i Pontpoint, Au-
bechies, lrchonwelz). La plupart portent de profondes
rainures ou cannelures paralldles, diff6rentes des inci-
sions plus fines, parfois bord6es de pointill6s, des bra-
celets du Ruban6 r6cent d'Alsace et de ceux du Hinkel-
stein (certains de ces derniers n'6tant d'ailleurs peut-
6tre pas des bracelets, mais des supports de vases)'
Dans le groupe BQY/VSG, quelques bracelets simples,
de faible hauteur, portent une seule rainure profonde
sur la tranche (Villejuif, Echilleuses, Blicquy)' Ce rainu-
rage est signal6 une seule fois en ltalie, sur un bracelet-
manchette de la grotte de La Pollera, en Ligurie, dans
un niveau de la Culture des Vases i Bouche Carr6e, de
la transit ion N6olithique ancien/N6olithique moyen
dans la terminologie lranEaise courante (Tanda 1977)'
Les bracelets rainur6s en pierre sont mieux attest6s



Julia ROUSSOT-LARROQUE, Ruband et Cardiat: te poids de t,ouest 354

dans la P6ninsule ib6rique (Cova Fosca, Nerja).
llparait plausible que les "manchettes" en c6ramique

rainurdes du domaine occidental aient la m6me origine
et la m6me datation que les bracelets de forme identi-
que en pierre. Souvent aussi, ces bracelets-
manchettes sont associ6s aux bracelets plats, de
schiste et autres roches, dans des ensembles Ville-
neuve-Saint-Germain (Vil16rable, Echilleuses, Longueil-
Sainte-Marie, Trosly-Breuil, etc.). Leur r6partition mar-
que 6galement un ddcalage marqu6 vers I'ouest par
rapport au domaine ruban6. De toutes fagons, ces bra-
celets de c6ramique ne doivent pas leur origine au R6s-
sen, comme on I'a d'abord cru. En Alsace, par exemple,
il apparaissent plus tdt, et d6jA dans des contexles du
Ruban6 r6cent (Jeunesse lgBB), alors qu,en Alle-
magne ils ne semblent pas ant6rieurs aux groupes A C6-
ramique Pointill6e, qui succddent au Ruban6. Cette ap-
parition relativement tardive en Allemagne avait sugg616
i Meier-Arendt I'hypothdse d'un d6calage chronologi-
que, avec une longue perduration du Ruban6 en Al-
sace, en paralldle avec les groupes pointill6s allemands,
Hinkelstein, puis Grossgartach et Rossen. Selon C.
Jeunesse, cette contemporan6it6 ne peut 6tre accep-
t6e. Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, les bracelets-
manchettes en c6ramique apparaissent avec un Ruba-
n6 qui n'est sans doute pas le plus r6cent de la r6gion,
en tout cas ant6rieur A Grossgartach et A Hinkelstein lll,
6ventuellement i Hinkelstein ll, meme s'ils persistent
parfois dans le Grossgartach (Cotmar, rue Balzac). En
Belgique, le petit anneau rainu16 d'Horion-Hoz6mont
serait de m6me en contexte Ruban6, omalien (Dewez
et Dormal 1970). Cette constatation comporte d notre
avis une premidre implication chronologique : 6tant
donn6 la claire appartenance des bracelets rainur6s oc-
cidentaux au groupe Villeneuve-Saint-Germain, il se
conlirme que le groupe VSG/BQY n'est pas un ',Epi-
Ruban6" ou un "Post-Ruban6"; i  un moment donn6 de
son 6volution il se trouve, d tout le moins, contemporain
du Ruban6 r6cent (phase ll a/ll b, ou llc ?). Ce vieillisse-
ment des bracelets de lerre cuite rainur6s est d'ailleurs
largement appuy6 par ta date,6215 t 65 B.p., de la
losse d'Armeau (Yonne) qui contenait un bracelet de ce
type.

D'autre part, cette apparition pr6coce, i I'ouest du
Rhin, des bracelets rainur6s en terre cuite rel6ve-t-elle
d'une "gendse locale ind6pendante", comme le sug-
gere Zapotocka (1984)? La prdsence de bracetets du
mOme style vers I'ouest et le sud-ouest, dans le do-
maine du groupe BQY/VSG, reflete-t-eile i son tour
I'influence du Ruban6 alsacien sur le Bassin parisien,
comme le suggdre C. Constantin (1985)? Ne faudrait-il
pas, au @nlraire, inverser le sens des influences, et en-
visager que cette mode vienne plut6t d'influx originaires
du sud-ouest et de l'ouest de I'Europe, ceux-li m6me
od le groupe Villeneuve-Saint-GermairVBlicquy a puis6
une grande partie de son inspiration? Dans toute le
zone concern6e, il s'avOre que la mode des bracelets
en pierre, parfois rainur6s, est un trait lranchement occi-
dental. N'en est-il pas de mdme des bracelets en c6ra-
mique, de m6me forme, rainur6s ou non, couramment

associ6s aux anneaux de pierre en zone occidentale et
peut-Otre jusqu'en Espagne (La Sarsa)? Dans ce cas,
leur adoption assez pr6coce par les Ruban6s, en Al-
sace, tout comrne leur diffusion plus tardive vers I'est,
traduiraient des inlluences sud-ouesVnord-est. De ces
influences, d'autres traces sont perceptibles i partir de
cette 6poque dans I'est de la France, y compris la Lor-
raine, et jusqu'en Rh6nanie (par exemple avec I'usage
du peigne pivotant et certains types de d6cor de la c6-
ramique).

Ces contacts sud-nord (plus pr6cis6ment sud-
ouest/nord-est) ne semblent pas avoir 6t6 6pisodiques
et accidentels; ils ont pu jouer un r6le important dans
l'6volution finale du Ruban6 occidental et paraissent
s'6tendre i la p6riode suivante. Ainsi, dans le monu-
ment 4 de la n6cropole de Richebourg A Passy
(Yonne), un squelette portant au cou un fragment de
bracelet r6utilis6 en pendeloque 6tait accompagn6 de
deux vases; l'un est typiquement Grossgartach, mais
I'autre vase, comme le reste des offrandes fun6raires,
6voque d'autres horizons: "la pr6sence... de fldches
tranchantes et, avec r6serves, du type morphologique
du vase non d6cor6, est inattendue dans un contexle
Grossgartach... La localisation g6o9raphique de la
tombe de Passy et certains 6l6ments de son contenu
laissent supposer la marque d'autres influences". Ces
mdmes inf luences, de saveur m6ridionale, vont jouer
un r6le important dans la formation des cullures du N6o-
lithique moyen de France septentrionale, oi se pro-
longe une dynamique largement amorcde dds le N6oli-
thique ancien.

8. Cordio l  et  "Post-Rubon6".  ouest ions
de chronologie

Depuis les premidres analyses du processus de
n6olithisation de la moiti6 nord de la France et des 16-
gions adjacentes, le Ruban6 a occup6 le devant de la
scdne; considdr6 comme le moteur de ce processus, il
devait 6tre le premier repr6sentant du N6olithique, co-
lonisant des espaces encore m6soli thiques. Tout
groupe non-ruban6 ne pouvait donc 6tre qu' "6pi-
ruban6" et "post-ruban6". En vertu de cette logique, le
groupe BQY/VSG, sitot d6fini, a donc 6t6 considdrd
comme un 6piph6nomdne du Ruban6 de stricte obser-
vance, post6rieur m6me au "Ruban6" r6cent du Bassin
parisien. Peu importait, semble-t-il, qu'aucun recoupe-
ment stratigraphique n'ait pr6cis6 la position relative des
deux ensembles: les fouilles montrent seulement qu'ils
ont pu exister, dans la m6me r6gion, voire le m6me site
(Vaux-et-Borset, en Hesbaye, par exemple; Docquier ef
a/. 1989). Mdme alors, chaque groupe conserve, de
son cot6, les caractdres qui le diffdrencient de I'autre
dans divers domaines, c6ramique, lithique, parure, ar-
chitecture, etc. Certes, tout cela ne plaide gudre pour
une parfaite conlemporan6itd du Ruban6 r6cent du
nord-ouest et du BQY/VSG. Mais rien non plus, dans
tout cela, ne permet de d6cider lequel des deux en-
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sembles est apparu le premier dans la r6gion. La d6ci-
sion semble n'avoir eu que des fondements th6ori-
ques; c'est le moddle a prioriqui l'a emportd, mdme si
les dates C14 ndgligeaient en g6ndralde le confirmer.

Peut-Otre pour les m6mes raisons th6oriques, lors-
qu'il a bien fallu faire appel i des influences m6ridio-
nales (de longtemps suggdr6es par les observateurs
d'Outre-Rhin), pour rendre compte des 6l6ments non-
ruban6s prdsents dans toute cette zone, c'est i
I'Epicardial, et non au Cardial, qu'on a fait appel. Sans
doule, dans le BQY/VSG, comme d'ai l leurs dans le
RRBP, certains motifs de lignes incis6es et de canne-
lures onl des 6chos dans I'Epicardial m6ridional (bien
qu'ils apparaissent souvent plus tot, dans le Cardial,
comme i Fontbr6goua). ll serait bien difficile, pourtant,
de trouver dans I'Epicardial I'origine de I'impression pi-
volante, au peigne ou i la coquille, disparue avec le Car-
dial, et pourtant assimi6e dans le Bassin parisien, le Hai-
naut ou, dans une moindre mesure, la Hesbaye, d'o0
elle atteint les marges occidentales du Ruban6. C'est
aussidans le Cardial, et non dans I'Epicardial, que I'on
peut localiser la source des rubans segment6s, non
marg6s, A disposilion parfois orthogonale, bien repr6-
sent6s en zone atlantique.

Pour tourner la difficultd, faut-il alors supposer que
"des traditions cardiales aient 6t6 encore vivantes au
moment o0 I'Epicardial s'6tait d6ji form6 dans le sud de
la France", et invoquer "la c6te atlantique, avec sa c6ra-
mique retardataire i impressions" (Lichardus-ltten
1986)? Mais la zone atlantique, nous l'avons vu, ne
montre pas un tel retard par rapport au midi de la France;
rien ne permet, actuellement, de supposer que son
Cardial puisse 6lre globalement contemporain de
I'Epicardial du Languedoc. Si I'influence cardiale se fait
sentir jusqu'aux marges orientales du Bassin parisien, et
mdme au-deli, c'est que I'essentiel des contacts a d0
avoir l ieu anterleurement aux phases tout a lait  f i-
nales du Ruban6; quelles que soienl les impr6cisions
chronologiques de part et d'autre, et les difiicult6s d'un
bon usage des dates C14, divers indices suggdrent
que ces contacts peuvent meme avoir pr6c6dd quel-
que peu le Ruband r6cent. En tout cas, quelques traits
suggdrent I'irruption d'6l6ments dtrangers, jusque dans
les territoires occup6s par le Ruban6 du nord-ouest
(bracelets de pierre, impression pivotante, d6cor en T).
Ces 616ments,  qu i  ne peuvent  proveni r  que
d'influences dirigdes du sud-ouest vers le nord-esl, ont
d0 6tre transmis par le groupe BQY/VSG, en position
96o9raphique interm6diaire. Sa situation chronologi-
que ne serait donc pas celle d'un Post-Ruban6, mais
d'un groupe au moins synchrone du Ruband r6cent au
sens str ict (Omalien, Ruban6 r6cent de Rh6nanie,
d'Alsace, de Lorraine et de Champagne), dont il aurait
sans doute entrav6 la progression vers I'ouest. Cette
hypothdse chronologique, en rupture avec celle qui do-
mine encore les recherches dans le Bassin parisien, re-
pose pour I'essentiel sur des arguments g6ographi-
ques et typologiques; elle n'a pas sa source dans les
donndes du C14. On peut tout de m6me remarquer
qu'elle n'est pas contredite par ces dernidres, qui se-

raient plutot en sa faveur.

Cette hypothdse implique aussi qu'on en f inisse
avec une fausse sym6trie entre le Ruband r6cent du
nord-ouest (Omalien, Ruban6 r6cent de Champagne,
de Lorraine, d'Alsace...) et le "Ruban6" r6cent du Bas-
sin parisien. Leur situation n'est pas comparable: typo-
logiquement, le RRBP apparait comme d6viant par rap-
port au R.N.O. comme A celuide Champagne, Lorraine
et Alsace, qui, dans les grandes lignes de leur 6volu-
t ion, demeurent dans la str icte ob6dience l in6aire,
m€me lorsqu'ils accueillent certains 616ments d'origine
occidentale. En la matidre, le rapport Blicquy/Omalien
n'est pas l '6quivalent du rapport Vi l leneuve-Saint-
Germain/Ruban6 R6cent du Bassin parisien. La p6ri-
ph6risation, l'6loignement des centres, ne peut seule
expliquer la diff6rence entre ce Ruban6 r6cent au sens
strict et le "Ruban6 r6cenl" du Bassin parisien: la dis-
tance est trds faible entre la vall6e de I'Aisne et la
Champagne. Or cette dernidre r6gion, qui d'ailleurs ap-
partient g6ographiquement au Bassin parisien, est oc-
cup6e au Ruband r6cent par des groupes rubands de
type encore tr0s classique (Tappret et Villes, communi-
cation i ce colloque). ll semble donc que le RRBP s'est
form6 dans la zone de conlact entre les influences du
Ruban6 r6cent strict et celles du Ndolithique ancien du
sud-ouest europden, incarn6es r6gionalement par le
groupe de BQY/VSG. Le mobilier de la fosse d'Armeau
(Yonne), s'il s'avdre homogdne, serait un des t6moins
de tels contacts; des 6l6ments BQY/VSG ind6niables y
c6toient d'autres 6l6ments, non RRBP, mais apparte-
nant au Ruban6 rdcent au sens strict (et avec une dale
de 6215 t 65 B.P.); d'autres trouvailles, dans le bassin
de I'Yonne en particulier, iraient dans le m0me sens.

Dans le style d6coratif caract6ristique du RRBP'
I'usage de I'impression pivotante ou du peigne train6,
I ' int6gration des guir landes ou bandes vert icales au
peigne, d'origine m6ridionale, utilis6s ici comme motifs
secondaires dans un sch6ma ruban6, sont inspir6s par
la th6matique BQY/VSG, o0 existent les prototypes de
ces d6cors. La diff6rence est que, dans le BQY/VSG
comme dans le domaine mdridional et atlantique, ces
6l6ments constituent l'ossalure du d6cor puisque la
distinction motif principal/motif secondaire n'y existe
normalement pas. ll semble donc difficile de maintenir
I'ant6rioritd du RRBP sur le BQYA/SG (et le caractdre
"post-ruban6" de ce dernier), dans la mesure o0 des
6l6ments constitutifs du d6cor RRBP ne peuvent avoir
6t6 emprunt6s qu'au BQY/VSG. Le cas pourrait
d'ailleurs Otre le mdme pour d'autres 6l6ments de la c6-
ramique, de I'industrie lithique (raret6 de I'outillage poli,
pr6sence de quelques microlithes et tranchets i Cuiry-
les-Chaudardes), voire du choix des sites occup6s (ha-
bitats en fonds de vall6e) ou de I'architecture (maisons
trapezoidales, chevets r6tr6cis, tierces d6cal6es, etc...)
caractdres dont la signification rdcente ne parait pas
6tablie de manidre indiscutable, et qui indiqueraient
plutot une tradition diff6rente, v6hicul6e elle-aussi par
le groupe BQY/VSG (cf . par exemple la maison 245 de
Cuiry-les-Chaudardes).
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Si le ph6nomCne BQYA/SG 6tait ptus r6cent que te
RRBP comme on l'affirme, on comprendrait mal la ge-
ndse de ce dernier i partir du seul Ruban6 lin6aire. Les
traits qui I'individualisent ne peuvent en etfet venir de
I'est: pr6sents de manidre beaucoup plus discrdte en
Rh6nanie comme en Alsace ou Lorraine, ils y font plut6t
figure d'6l6ments etrangers, import6s en milieu ruban6.
lls parviennent parfois i s'y implanter avec un certain
succds, inlluengant la parure (bracelets de pierre et de
c6ramique, coquilles d'origine occidentale; Jeunesse
1982), la technique du d6cor c6ramique et le choix de
certains motifs (peigne pivotant...) et constituant peut-
6tre parfois de v6ritables ilots (Marainville-sur-Madon,
dans les Vosges? communication de V. Blouet au collo-
que de Metz, 1986). De toutes manidres, ces 6l6ments
6trangers demeurent, saul exception, cantonnds aux
marges occidentales du domaine ruban6, ou ils tdmoi-
gnent d' inf luences de sens sud-ouest/nord-est,
d'intensit6 d6croissante A mesure qu'on va vers I'est.

Si ces interf6rences entre les deux courants princi-
paux, danubien et occidental, du Ndolithique ancien
ouest'europ6en, ont commenc6 avant la formation du
Ruband r6cent du Bassin parisien, il est bien 6vident
qu'on ne saurait rdduire i une rencontre ponduelle des
contacts qui se sont, trds vraisemblablement, mainte-
nus ou renouvel6s sur une longue dur6e. Dans l'6tat
actuel des recherches, on ne peut gudre suivre les
6tapes de ce d6veloppement. Dans le RRBP, la faveur
croissante pour certains d6cors (chevrons, triangles,
disposition en panneaux) serait-elle en relation avec
d'effectives influences de I'Epicardial, influences dont la
transmission par le sud-ouesl serait alors peu probable?
On doit rappeler cependant la prdsence de certains de
ces 6l6ments ddcoratifs en France septentrionale et sur
ses marges (par exemple dans la c6ramique du Lim-
bourg) anterieurement, et encore paralldlement, au Ru-
ban6 r6cent. ll est possible, en revanche, que les cor-
dons en relief, orthogonaux ou en V au-dessus des
anses, qui d6finissaient nagudre le "groupe d'Augy-
Sainte-Pallaye", avec d'autres 616ments constitutifs de
la transil ion N6olithique ancien-N6olithique moyen,
soient redevables i l'Epicardial, mais ils sont d6jir con-
nus du Cardial.

Pour nous limiter au N6olithique ancien, une difficul-
t6 majeure de la pdriodisation courante 6tait de placer le
"Ruban6" r6cent du Bassin parisien en parallCle avec
le Ruban6 r6cent du nord-ouest, et avant le groupe
BQY/VSG, d6finidu m6me coup comme "post-ruband".
En renversant I'ordre de succession couramment
admis, RRBP-BQY/VSG, et en lui substituant une s6-
quence BQY/VSG (contacts avec le Ruban6 lin6aire
strict) - RRBP, on comprendrait mieux le sens de
l '6volut ion notde dans le  RRBP de Cui ry- les-
Chaudardes, ou les d6cors pivotants et le d6cor "en T,'
sont plus frdquents A la phase ancienne qu'i la phase
r6cente (Lichardus-ltten 1986). Etant donn6 la relation
indiscutable de ces 6l6ments avec le N6olithique an-
cien m6ridional, et la pr6sence du groupe Bey/VSG
dans toute la zone concern6e, la logique serait
d'admettre que cette inlluence se situe au d6but de la

formation du RRBP, quicontinue ensuite son 6volution
propre. Dans cette optique, les 6l6ments "d6viants" si-
gnal6s dans le Ruban6 occidentalcessent d'apparaitre
comme des anomalies li6es A une situation p6riph6ri-
que; ils deviennent les signes visibles de la rencontre,
probablement entre la vallde de la Seine et le Rhin inf6-
rieur, du Ruband avec cet autre grand complexe cultu-
rel, 6galement dynamique, le Cardial du sud-ouest de
I'Europe.

Ces influences venues du sud-ouest transgressent
d'ailleurs, vers I'est et le nord-est, les lrontidres du do-
maine ruban6. Ces relations sud-occidentales ont-elles
pu jouer un certain r6le dans la formation des groupes i
cdramique pointillde? Certains 6l6ments qui, outre-
Rhin, deviendront caract6ristiques de ces groupes
pointillds (par exemple les bracelets, ou les d6cors au
peigne i dents multiples) sont apparus dans les phases
recentes du Ruban6 lin6aire, i la p6riph6rie occidentale
de son domaine, en Alsace par exemple. Cette appari-
tion est au moins paralldle aux phases anciennes de la
C6ramique pointill6e, plus i I'est. Cela signifie-t-ilque le
Ruban6 a perdurd A l'ouest, survivant m6me aux pre-
midres phases du Pointill6, auxquelles il emprunterait
ces 6l6ments, comme I'a sugg6r6 W. Meier-Arendt? Ce
chevauchement, s'il existe, doit en tout cas 6tre de plus
courte dur6e (Jeunesse 1982). Ouelques influences
occidentales ne se sont-elles pas transmises en sens
inverse, vers I'est, par l'interm6diaire de ces groupes de
la pdriph6rie occidentale du Ruban6? Quetsens accor-
der i f'dtonnante prdsence, dans la tombe 2l& de Yi-
kletice, en Boh6me, d'un vase i col d6cor6 de rubans
au peigne pivolant, d'un style totalement etranger au
Pointill6 boh6mien, mais d'allure tres blicquyienne?
M€me isol6 en apparence, i une 6poque correspon-
dant i la phase ancienne du Pointill6 de Boh€me, et i
300 ou 400 km de la Belgique ou de la rdgion pari-
sienne, il apparait assur6ment comme un 6l6ment
d'origine occidentale, tdmoignant de contacls ouest-
est a bngue distance (Zapotocka 1986).

Dans un processus de ndolithisation du nord-ouest
de I'Europe, conqu nagudre dans la seule perspective
d'une colonisation d'origine danubienne, I'un des ap-
ports majeurs de ces demidres ann6es aura donc 6t6 la
reconnaissance d'un dynamisme 6gal des cultures m6-
ridionales A c6ramique d impressions, Cardialcompris.
Dans ce grand mouvement de n6olithisation qui anime
I'ouest europ6en, A partir du Sdme mill6naire B.P., un
r6le lrds important revient d I'isthme que forme, entre
M6diterrande et Atlantique, le territoire de la France ac-
tuelle. Sans d6nier d la voie rhodanienne son r6le, clas-
sique, de trait d'union entre les cultures mdditerra-
n6ennes et I 'aire septentrionale, on doit aussi
reconnaitre I'importance, i cette 6poque, de la zone
occidentale de la France, ni retardataire, ni conserva-
trice. Dans la dynamique de la n6olithisation de l'Europe
occidentale, on ne pourra plus, ddsormais, m6con-
naitre le poids de l'ouest.

Julia ROUSSOT-LARROQU E,
lnstitut du Quaternaire de Bordeaux l,

33405 - Talence. France.
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