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3 études mobilières

3.1 Céramique néolithique des zones 1 et 2
par Pierre-Jérôme Rey

quantité de mobilier céramique. Quelques structures 
protohistoriques ont livré des grandes jarres. Les 
structures néolithiques ne contenaient par contre 
assez souvent qu’assez peu de vestiges. Seules deux 
d’entre elles ont fourni des ensembles conséquents 
(FT 44 et FT 46).

Les objectifs de l’étude étaient de discriminer les 
éléments néolithiques et protohistoriques, de phaser 
et d’analyser le mobilier céramique néolithique et 
enfin d’apporter des éléments d’interprétation sur 
la taphonomie des dépôts et les fonctions du site. 

Les vestiges céramiques sont issus du remplissage 
de structures archéologiques (FT) et de quelques 
couches très étendues et partiellement superposées 
qui couvrent une grande partie du site (US 1501, 
US 528, US 521, US 505/522, US 523). Des 
concentrations plus localisées de mobilier à 
l’intérieur de ces US, ont été traitées par des fenêtres 
de fouilles plus fines dans lesquelles le mobilier a été 
ramassé par mètres carrés et par passes successives 
(passe 1 et passe 2 abrégés p1 et p2 sur les planches). 
Les FT 6-7 et 36 constituent les deux fenêtres de 
fouilles les plus importantes du point de vue de la 

3.1.1 Méthodologie

Le contrat d’étude incluait le tri préalable par 
grandes phases chronologiques. La céramique m’a 
été livrée déjà inventoriée et conditionnée dans 13 
caisses. Seules les deux zones de fouille avaient été 
distinguées. Par contre le mobilier de chaque US, 
fenêtres de fouille fine et faits archéologiques était 
dispersé dans plusieurs caisses. Il m’a été demandé 
de maintenir les inventaires ou de saisir toute 
modification.

Chaque sac a été marqué au feutre de son numéro 
de caisse d’origine. Puis un tri général a permis 
de regrouper les vestiges par grandes unités 
d’enregistrement. Un nouveau conditionnement a 
été crée pour préserver ce tri indispensable à l’étude. 
La numérotation des sachets et les inventaires ont été 
modifiés en conséquence.

Les fragments de torchis et les tessons 
protohistoriques, antiques et médiévaux ont été 
extraits dans la mesure du possible. Un examen 
rapide du mobilier des 3 structures protohistoriques 
les plus évidentes a montré que ces vestiges se 
distinguaient des productions néolithiques entre 
autre par la présence de larges traces horizontales de 
lissage sur des parois internes souvent très sombres. 
Cette observation a permis d’affiner le tri dans les 
fragments dépourvus de caractères typologiques et 
dans les éléments ambigus, comme les anses par 

exemple. Sans préjuger de la datation de FT 91, 92 
et 94 encore à préciser, j’ai pu identifier dans les 
éléments isolés quelques caractères typologiques du 
Bronze ancien, du Bronze final 1 et 3 et de La Tène.

Les remontages ont été ensuite recherchés à l’intérieur 
de chaque lot (Annexe 3). Les éléments typologiques 
néolithiques ou apparentés ont été individualisés. 
Puis les remontages ont été recherchés pour les 
éléments typologiques les plus évidents, par unité 
d’enregistrement et enfin de manière globale.

Le nombre très faible de remontages en dehors 
de FT 44 nous laisse face à un très grand nombre 
d’éléments typologiques de petite taille et très 
hétérogènes (Annexe 4). La série est très largement 
dominée par les anses qui paraissent surreprésentées, 
puis viennent les cordons et les bords. Les éléments 
de préhension perforés ou non, qui n’appartiennent 
pas à la catégorie des anses, sont bien plus rares. La 
fragmentation entraîne fréquemment des ambiguïtés 
avec les productions protohistoriques, en particulier 
avec les décors plastiques du Bronze ancien. Nous 
avons donc distingué les éléments néolithiques 
significatifs (294 individus, Annexe 5), dont 
l’attribution chronologique semble bien établie et 
les éléments apparentés au Néolithique, mais dont la 
typologie trop passe-partout ou la fragmentation trop 
importante ne permettait pas de certitude.
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Devant la diversité globale des formes et décors 
néolithiques et la faiblesse des données de 
comparaisons pour l’importante série d’éléments 
rattachés au Ve millénaire, il a semblé pertinent 
de proposer une très large illustration des éléments 
néolithiques significatifs. D’autre part certains 
tessons à décors gravés, imprimés ou décor en relief 
sont relativement mal conservés et les dessiner 
n’aurait livré qu’un reflet très imparfait de la réalité, 
avec un risque de mésinterprétation du lecteur. 

Dans ce cas, il a été choisi d’illustrer ces éléments 
par des photos redressées, complétées d’une coupe 
et éventuellement d’une proposition de restitution 
graphique pour les décors complexes.

L’analyse et les comparaisons sont livrées par grands 
ensembles stratigraphiques. Une synthèse présente 
ensuite une vue d’ensemble de la succession chrono-
culturelle documentée dans la céramique du site.

3.1.2 Les remontages

Excepté pour FT 44, seuls les collages entre unités 
d’enregistrement ont été inventoriés, car susceptibles 
d’être significatifs pour évaluer la taphonomie des 
ensembles (Annexe 3).

Trois collages de ce type seulement ont été observés 
en zone 1, et 32 en zone 2 ainsi que 3 appariements 
(Un collage peut regrouper des éléments issus de 
plus de deux lots distincts). Les remontages de la 
zone 1 concernent exclusivement des éléments issus 
de l’US 501.

Sur les 33 collages de la zone 2, neuf regroupent des 
éléments issus du FT 44 qui est une structure en creux 
très localisée. Bien que provenant de la même unité 
d’enregistrement, ils ont été inclus dans cette liste 
car les tessons ont été prélevés individuellement. 
Huit collages concernent l’US 528 dans le fait 
6-7, et un dixième remontage concerne la même 
us hors du fait 6-7. Quatre remontages concernent 
l’US 505 dans le fait 36. Quatre collages intègrent 

des éléments issus de l’US 2 (522). Trois remontages 
concernent l’US 521. Deux remontages connectent 
respectivement 522 et 523 (us superposées), et F127 
avec l’US 528. Trois collages sont inexploitables du 
point de vue taphonomique. 

En dehors des remontages internes au FT 44, 
les liaisons à l’intérieur comme entre les unités 
d’enregistrement paraissent très rares par rapport 
à la quantité de mobilier. Les liaisons existantes 
semblent logiquement un peu plus nombreuses dans 
les zones de concentration majeures du mobilier 
céramique (fenêtres 6-7 et 36). Les remontages entre 
unités stratigraphiques sont quasi absents. 

Ces observations semblent peu compatibles avec 
la présence de lambeaux de sol conservés. Il serait 
intéressant d’analyser l’orientation des liaisons inter 
unités d’enregistrement par rapport au pendage des 
couches, ce qui n’a pu être entrepris dans le cadre de 
ce travail.

3.1.3 Description et comparaisons des mobiliers néolithiques significatifs 

Zone 1

US 1501

Des éléments du Ve millénaire

- Un tesson épais à cordons verticaux parallèles très 
peu proéminent (Fig. 192-1)
- Un tesson épais orné d’incisions verticales au-
dessus de la trace d’arrachement d’un mamelon ou 
d’une anse (Fig. 192-2)
Ces deux éléments trouvent des comparaisons dans 
la fin du Néolithique ancien. Les cordons verticaux 
parallèles installés sous le bord se rencontrent dans 

le Cardial récent et l’Épicardial ancien (Manen, 
2002) alors que les bandes d’incisions sous le bord 
sont plus spécifique de l’Épicardial ancien.
- Un cordon triangulaire fin horizontal sur un 
fragment de panse (Fig. 192-3) évoque plutôt les 
productions du milieu du Ve millénaire.
- Un tesson assez mince est orné d’un décor constitué 
de deux lignes parallèles profondément incisées 
bordées de lignes d’impressions au poinçon (Fig. 192-
4). Deux tessons portant un décor comparable 
proviennent de la zone 2, issus du FT 37 (Fig. 221-
2) et du FT 9 (Fig. 222-2). Ce décor apparaît dans 
l’Épicardial récent languedocien ou catalan (Manen, 
2002). Des parallèles plus convaincants apparaissent 
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dans le Rubané récent du Haut-Rhin ou dans le RRBP 
(Meunier, 2012), mais dans le bassin parisien le plus 
souvent les impressions sont réalisées au peigne : un 
seul cas de poinçon est connu dans la maison 440 de 
Cuiry Les Chaudardes. 
- Des anses en ruban sur des panses légèrement 
sinueuses ou légèrement ovoïdes appartenant à des 
récipients de grande taille (Fig. 192-5 et 9 ; Fig. 193-
4) évoquent plutôt le début du Néolithique moyen 1.
- Des prises perforées horizontalement à profil 
trapézoïdal (Fig. 192-6 et 7) sont assez ubiquiste au 
Ve millénaire
- Une anse en boudin aplati porte un mamelon 
implanté avant la jonction avec la panse (Fig. 192-
8). Lorsque le mamelon surmonte l’anse, il s’agit 
d’un caractère largement diffusé au Ve millénaire 
qui sera commenté en détail plus avant. La position 
assez engagée sur l’anse pourrait cependant dans le 
cas présent évoquer certaines productions de l’Âge 
du Bronze.

- Une prise perforée massive mais peu proéminente 
située vraisemblablement dans la partie inférieure de 
la panse (Fig. 193-1) d’une grande jarre ou bouteille. 
Des comparaisons sont possible avec des bouteilles 
attribuées au NMB sur le site de la Molle Pierre à 
Mavilly-Mandelot (Moreau, 2010, fig. 56-57), ou 
avec certains récipients du Champ de la Grange 
à Bruère-Allichamp (Cher) datés de la fin du Ve 
millénaire (Rialland, 1991).
- Un récipient à ouverture rétrécie et col droit (Fig. 
193-2). Les bouteilles sont assez communes dans les 
productions du Ve millénaire et du début du IVe.
Des micro-anses, installées parfois sur une petite tasse 
(Fig. 193-3 et 7). La forme légèrement tronconique 
de la tasse quasi complète trouve une comparaison 
à Pontcharaud (Loison et al., 1991) sur un récipient 
toutefois doté d’une seule anse, mais également à 
Egolzwill 3 (Capitani, 2007).
- Une languette verticale à perforation horizontale 
décentrée (Fig. 193-5).
- Un mamelon arrondi installé en haut de panse sur 
un vase globuleux à ouverture resserrée (Fig. 193-
6). Il s’agit d’une forme assez fréquente dans les 
ensembles du Villeneuve-Saint-Germain (VSG ; 
Meunier, 2012).
- Deux fragments de coupes en calotte (Fig. 193-
8 et 9) inornées. Ces formes présentent une large 
répartition chronologique et géographique qui couvre 
la seconde moitié du Ve millénaire et la première 
moitié du IVe.
- Un prise horizontale biforée ou multiforée, disposée 
sur une inflexion de la panse (Fig. 193-10). La 
prise biforée verticalement présente une répartition 
chronologique et géographique plus large que le 
Chasséen.

- Un fragment de bord doté d’un probable bourrelet 
externe (Fig. 193-11). Il pourrait s’agit d’un 
fragment de récipient à bord renforcé, peut-être 
doté d’une ouverture quadrangulaire. Ce type de 
bord apparait dès le pré-Chasséen puis caractérise 
le Chasséen ancien (Gernigon, 2004). La recherche 
bibliographique n’en a pas livré d’exemple de 
bourrelet externe sur une forme à embouchure 
déformée. Il pourrait également s’agir d’un bord 
déformé accidentellement appartenant à une coupe 
à marli inorné, type plutôt fréquent à la fin du Ve 
millénaire et dans la première moitié du IVe à 
proximité des régions alpines.

Des éléments attribuables au Ve ou au IVe 
millénaire

- Un récipient ovoïde doté d’un petit mamelon sous le 
bord (Fig. 193-12). La position du bouton ne permet 
pas d’assimiler ce récipient à une production Saint-
Uze.
- Une prise horizontale massive à fine perforation 
horizontale (Fig. 196-4) pourrait être rapproché 
des préhensions du Chasséen de Champ-Chalatras 
(Les Martres d’Artières, Puy-de-Dôme ; Pasty et 
al., 2008). Ce site semble cependant occupé sur une 
assez longue durée.

Des éléments attribuables au IVe millénaire

- Une cuillère à manche fin (Fig. 194-2).
- Une jarre à épaule peu marquée, panse ovoïde ou 
globuleuse, fond aplati et col ouvert (Fig. 194-1). Ses 
caractères évoquent le NMB de type groupe 2, défini 
entre Saône et Yonne par Clément Moreau (2010).
- Une jarre à épaule marquée et col faiblement 
concave, dotée d’au moins une préhension sur 
l’épaule (Fig.194-3). Elle rentre sans problème dans 
les critères de définition du groupe 3 de Clément 
Moreau (2010). Des récipients comparables ont été 
mis au jour sur le site assez proche de Saint-Laurent-
la-Conche (Loire ; Moreau et Jud, à paraître).

Des éléments campaniformes

- Un tesson orné de 3 lignes horizontales 
d’impressions à la coquille ou au peigne (Fig. 195-
1). L’état de dégradation ne permet pas d’identifier 
la technique avec certitude.
- Un tesson comportant une ligne horizontale 
d’impressions profondes au poinçon, trois lignes 
incisées parfois repiquées au poinçon pour deux 
d’entre elles et une bande délimitée emplie d’incision 
verticales (Fig. 195-2).
- Un tesson portant des groupes de lignes horizontales, 
peut-être réalisées à la cordelette ou au peigne et 
séparées par une bande réservée (Fig. 195-3).
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- Un tesson orné de lignes horizontales au peigne 
(Fig. 195-4).
- Deux tessons ornés de lignes horizontales incisées 
(Fig. 195-5 et 8). Le second montre l’amorce d’un 
fond plat.
- Un décor incisé formé d’une ligne brisée surmontant 
une bande scalariforme vraisemblablement estampée 
avec une spatule courte (Fig. 195-6).
- Un décor de bandes horizontales d’impressions 
au poinçon et à la spatule courte, séparées par des 
lignes incisées (Fig. 195-7) et encadrées de bandes 
réservées.
Les tessons 195-1, 195-2 et 195-4 peuvent appartenir 
à la phase ancienne du campaniforme tout comme 
les deux tessons ornés découverts lors du diagnostic 
(Georges, 2011, fig. 28 et 31) qui présentent une 
organisation en bandes de lignes horizontales séparées 
de bandes réservés identique à celle du tesson 195-3. 
Les décors de lignes superposées au peigne du tesson 
195-4 se rencontrent également fréquemment dans 
la phase récente, dans les productions apparentées 
au groupe bourguignon-jurassien (Salanova et al., 
2005).
Les décors constitués de lignes incisées horizontales 
(4-5, 4-8), de motifs scalariformes incisés ou 
estampés et de chevrons incisés (195-5, 195-6, 
195-7 et 195-11) sont probablement à rapprocher 
du campaniforme rhodano-provençal (Lemercier, 
2004).

- Des impressions à la spatule ou à l’ongle assez 
espacées organisées en lignes horizontales couvrant 
la paroi de vases de grande dimension (Fig. 195-9 
et 10). Ce type d’ornementation constitue un des 
types caractéristiques de la céramique commune 
campaniforme, à large répartition géographique et 
chronologique (Besse, 2003). Des parallèles locaux 
existent à Chez-Moulin à Lapalisse (Liegard et 
Fourvel, 2004).

- Un récipient à carène ronde, portant un décor incisé 
constitué d’une bande emplie de lignes superposées 
de chevrons, encadrée par deux lignes horizontales 
(Fig. 195-11). Des bandes emplies de chevrons 
incisés se rencontrent dans plusieurs ensembles 
campaniformes (Alle Noir-Bois dans le Jura suisse, 
Géovreissiat Derrière le Château dans l’Ain et 
Embusco III dans l’Aude ; Bailly et Besse, 2004). 
Mais ces bandes participent à des décors horizontaux 
complexes sur des formes différentes de notre 
récipient.

- Un récipient à bord droit et prise ovale horizontale 
sous le bord (Fig. 195-12), peut-être rapproché de 

certaines productions campaniformes par sa pâte 
orangée fine et savonneuse.
Deux fragments de jarres sub-cylindriques à mono-
cordons lisses horizontaux assez fins installés dans 
la partie supérieure du récipient (Fig. 195-13 et 
14). Ces éléments sont à rapprocher des tessons 
décorés campaniformes d’après les analogies qu’ils 
présentent avec les céramiques à décor plastiques 
issues de FT 44 en zone 2, considéré comme un 
ensemble homogène.
- Un fragment de bord doté d’un cordon lisse 
horizontal portant une languette formant une simple 
excroissance du cordon (Fig. 195-16)

Des éléments apparentés au Néolithique final au 
sens large

- Un cordon lisse horizontal sur un fragment de 
récipient à paroi épaisse (Fig. 196-1). Une attribution 
au Néolithique ancien pourrait également être 
envisagée.
- Un bord de grand récipient à ouverture légèrement 
rentrante (Fig. 196-2).
- Une prise horizontale massive (Fig. 196-3).
- Un fragment de couvercle à large rebord (Fig. 195-
15) qui pourrait également être Bronze ancien.
- Enfin l’US 1501 a livré un ou deux fragments 
de faisselles qui n’apportent pas d’information 
chronologiques (Fig. 196-5 et 6). Le second individu 
est cependant surprenant car les perforations sont 
fréquemment non traversantes et le tesson montre 
une angulation marquée. On pourrait également 
considérer qu’il s’agit d’un décor au poinçon sur un 
fragment de vase à ouverture quadrangulaire ou une 
coupe à socle. On pourrait alors le rapprocher de la 
coupe à socle à décor poinçonné de Saint Eloi Le 
Harlot (Nièvre ; Moreau, 2010, pl. 238), toutefois 
décorée de manière bien plus fine et régulière.
Enfin on note la présence d’un fragment de poids 
en terre cuite, vraisemblablement à profil piriforme 
(Fig. 196-7).

Structures archéologiques

FT 1001 

Des fragments d’un récipient cylindrique à bord droit 
doté d’une couronne de 14 petits mamelons et de 
deux micro-anses en ruban. Un récipient apparenté 
est connu dans la couche 5 de Zurich Kleiner Hafner 
(Suter, 1987) datée de la fin du Ve millénaire. Les 
couronnes de mamelons immédiatement sous le bord 
existent aussi assez fréquemment dans les ensembles 
plus précoces du Chambon (Irribarria, 1997).
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FT 1004

Une coupe profonde à carène mousse dotée 
d’un couple de mamelons ovales horizontaux à 
perforation horizontale (Fig. 197-2). Les mamelons 
à perforations horizontales sont surtout fréquents 
dans les phases anciennes du Cortaillod, du NMB 
et du Chasséen méridional alors que les perforations 
verticales deviennent majoritaires dans les phases 
récentes de ces cultures (Moreau, 2010 ; Lepère, 
2009). Un récipient assez proche apparaît dans 
le niveau 9 de Chassey (Thevenot, 2005, fig. 42). 
Des comparaisons vers des ensembles plus tardifs 
s’établissent vers des sites du Cortaillod classique, 
même si la forme n’est pas très fréquente ni tout à 
fait identique puisque la paroi est alors généralement 
un peu plus concave : Egolzwill 2 (Wey, 2001, taf. 
7 et 22) ; Muntelier Fischergässli (Ramseyer dir., 
2000, fig. 142). 

FT 1526

Une anse en boudin dotée de cordons courts de part 
et d’autre de l’une des attaches (Fig. 197-3). Le 
tesson est difficile à orienter. La position basse du 
tesson a été préférée pour l’illustration mais ce choix 
n’est guère assuré. Des cordons très courts, disposés 
en V peu prononcé au-dessus de l’anse, existent 
dans le groupe de Chambon (Irribarria, 1997 ; Villes 
2007b). Cependant ce motif apparait également dans 
des ensembles du Bronze ancien (Vital et al., 2012). 

US 1502

Un tesson doté d’un mamelon installé au-dessus 
d’une attache d’anse d’où partent deux cordons 
lisses en V (Fig. 197-4). L’association mamelon 
sur anse articulée sur des cordons lisses existe à 
Simandres Les Estournelles (Thiériot et Saintot, 
1999, fig. 14) mais il s’agit là d’un cordon horizontal. 
La disposition des cordons lisses en V au-dessus 
de l’anse caractérise la phase finale du VSG de la 
région Seine-Yonne (Meunier, 2012). Le mamelon 
unique sur anse sans cordon est un des principaux 
critères du Saint-Uze en moyenne vallée du Rhône 
(Beeching et al., 1997) mais existe également dans le 
Cerny (Irribarria, 1997) et plus ponctuellement dans 
le Néolithique ancien méridional. L’association anse 
/ bouton / cordons lisses en V apparaît sur un tesson 
du site Cerny Barbuisse de Balloy Les Réaudins 
(Bourdeau, 1997, p. 98).

Sondage 6

Un fragment de bord légèrement rentrant (Fig. 197-
5) peu informatif et un tesson décoré appartenant à 

un récipient à col à ouverture légèrement rétrécie 
(Fig. 197-6). Le décor est constitué d’une ligne 
horizontale de courtes incisions au poinçon et de 
deux lignes incisées en demi-cercles emboîtés. Les 
meilleures comparaisons s’établissent avec un vase à 
décor de guirlandes incisées provenant de la structure 
3 du site de Passy Les Graviers (Meunier, 2012, pl. 
65), qui appartient à la phase ancienne du RRBP de 
la région Seine-Yonne.

Berme sud

Un fragment de grand col évasé (Fig. 197-7) qui 
présente une apparence proche des éléments NMB 
présenté plus haut. La morphologie de ce col évoque 
les phases anciennes de cette culture mais trouve des 
comparaisons plus largement dans les ensembles de 
la seconde moitié du Ve millénaire.

Zone 2

US 528

Des éléments du Ve millénaire

- Des anses en boudins dotées de cordons lisses en 
arceaux qui partent de l’attache supérieure de l’anse 
et qui rejoignent rapidement l’horizontale (Fig. 198-
1 et 2). Le n° 1 qui appartient à un grand récipient à 
paroi droite et bord arrondi peut être rapproché des 
récipients à cordons du VSG final, bien représentés 
dans le sud de la vallée de l’Yonne (Meunier, 2012, 
fig. 133).

- Un fragment de bord doté de cordons verticaux 
profondément impressionnés à l’outil et se terminant 
par des mamelons dépassant du bord (Fig. 198-3). 
Le tesson présente un large rebord interne couvert 
d’impressions au poinçon. Cet élément ne rencontre 
pas de comparaison directe. Les cordons verticaux 
parallèles impressionnés évoquent les productions du 
Cardial récent et de l’Épicardial ancien du Languedoc 
(Manen, 2002). Le rebord interne est bien représenté 
dans le Néolithique ancien final en vallée du Rhône 
(Beeching, 1995), dans le VSG (phase récente du 
VSG en région Seine-Yonne ; Meunier, 2012) et sur 
le site de Granges en Bourgogne (Thevenot, 2005), 
mais il est généralement associé à des cordons lisses. 
L’association entre cordons verticaux impressionnés 
serrés, mamelons sur le bord et rebord interne se 
rencontre à Pontcharaud 2 Le Brézet est, dans un 
ensemble attribué à l’Épicardial (Georjon et al., 
2004 : fig. 1). Le rebord interne poinçonné n’a pas 
été observé dans la bibliographie consultée.
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- Deux tessons à cordons sans doute légèrement 
sinueux, finement impressionnés au doigt, 
appartiennent selon toute vraisemblance au 
même récipient (Fig. 198-5 et 6). Les caractères 
techniques et l’épaisseur importante de ces tessons 
les rapprochent des tessons de Cleppé attribués au 
Cardial récent et à l’Épicardial ancien.
- Un mamelon unique associé à l’attache d’une anse 
en ruban (Fig. 198-4). Les anses surmontées d’un 
mamelon existent déjà en contexte VSG final et sont 
bien représentées dans le Cerny (Irribarria 1997). 
On les retrouve à Simandres Les Estournelles. Ce 
type d’association se rencontre ponctuellement dans 
le Saint-Uze rhodanien (Beeching et al., 1997), par 
exemple dans la grotte du Gardon à Ambérieu-en-
Bugey (Ain).
- Un cordon lisse épais remontant sur un bord 
épaissi (Fig. 198-7) rentre vraisemblablement dans 
la variabilité des productions de la fin du Néolithique 
ancien.
Une grande coupe à large marli interne (Fig. 198-
8) trouve une comparaison dans le NMB ancien du 
Moulin Rouge à Lavans-les-Dole (Jura ; Pétrequin et 
Pétrequin, 1984, fig. 1), dont la datation est centrée 
sur les deux derniers siècles du Ve millénaire.

US 521

- Un grand récipient à fond rond et panse globuleuse, 
doté d’une anse en ruban surmontée d’une large 
pastille à dépression centrale peu dégagée (Fig. 199-
1). L’attache supérieure de l’anse se raccorde à deux 
cordons triangulaires peu dégagés, qui s’amincissent 
progressivement et dont l’un semble oblique et l’autre 
est légèrement arciforme. L’anse surmontée d’une 
pastille à dépression se rencontre ponctuellement 
dans le groupe de Chambon (Irribarria, 1997), par 
exemple à Muides Le Bas du Port Nord, dans le Loir 
et Cher (Hamon et al., 1997, fig. 10). Les cordons 
triangulaires peu dégagés pourraient également 
trouver des parentés avec les nervures du Chambon 
(Hamon et al., 1997 ; Villes, 2007).

- Une corne ou rhyton en céramique (Fig. 200-1) 
dotée d’une extrémité proximale légèrement aplatie 
et de traces d’arrachements d’éléments en reliefs 
correspondant probablement aux attaches d’une 
petite anse. Des éléments apparentés appelés bananes 
ou hanaps sont fréquents dans le Chambon (Hamon 
et al., 1997). Mais la forme de notre exemplaire 
rappelle bien davantage la corne découverte à 
Muntelier-Fischergässli (Ramseyer, 2000, fig. 152) 
ou a Hitzkirch-Seematt (Wey, 1990) dans deux 
ensembles Cortaillod classique, du début du IVe 
millénaire. Ces éléments rares dans la sphère nord-
alpine apparaissent également dans le sud-est de 

l’Europe dans la culture de Gulmenita en Roumanie à 
la fin du Ve et au début du IVe millénaire (Ramseyer 
2000).

- Une petite prise à double perforations verticales 
installée sur une panse à inflexion (Fig. 200-2). Ce 
type de prise se rencontre dans la base du niveau A 
de Capdenac-le-Haut ou dans la première occupation 
du site du Noyer (Esclauzels, Lot ; Gernigon, 2004). 
Un élément apparenté a été découvert à Cleppé 
lors du diagnostic (Georges, 2011, fig. 29) sur une 
forme à col haut qui évoque un récipient de Gravon, 
un ensemble dérivé du Noyen soumis à de fortes 
influences chasséennes (Mordant, 1984, fig. 2).

- Une prise massive à perforation horizontale et 
profil trapézoïdal (Fig. 200-3) constitue un élément 
assez fréquent au Ve millénaire.

US 524

Un unique fragment de bord évasé (Fig. 200-4) assez 
ubiquiste.

US 522

Des éléments du Ve millénaire

- Un bord droit épais orné de cordons curvilignes 
lisses et fins qui se terminent à quelques centimètres 
sous le bord (Fig. 201-1)
- Un bord rentrant épais orné de cordons lisses peu 
proéminents, qui semblent s’organiser en éléments 
verticaux espacés reliant le bord à un cordon 
horizontal (Fig. 201-2). Les tessons 201-3 et 201-7 
portent vraisemblablement des décors du même type. 
Les cordons sont peu proéminents et peu soignés.
- Un tesson qui montre l’articulation d’un cordon 
horizontal et d’un cordon oblique sur un élément 
plastique en relief (probablement une anse) (Fig. 201-
4). Il s’agit vraisemblablement d’un décor associant 
cordons en V au-dessus d’une anse et cordon 
lisse horizontal. Cet élément se retrouve dans les 
ensemble de la fin du Néolithique ancien méridional 
et atlantique (Manen, 2002 ; Villes, 2007a), dans 
le RRBP ancien ainsi que dans la phase finale du 
VSG (à Gurgy Les Grands Champs par exemple ; 
Meunier, 2012, pl. 86) ou encore à Ouroux-sur-
Saône, La Cygonière (Thevenot, 2005, fig. 154) dans 
un ensemble considéré comme d’obédience cardiale. 
Quoique moins net, le tesson 201-6 appartient 
vraisemblablement à décor du même type.

- Un fragment de panse globulaire portant une anse 
en ruban, dotée d’un mamelon et de cordons lisses 
sur l’attache supérieure (Fig. 201-5). Ces cordons 
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sinueux se redressent vers le bord en se ramifiant et 
en s’amincissant. Des comparaisons pour le cordon 
existent sur le site des Pichelots aux Alleuds dans le 
Maine-et-Loire (Gruet, 1991) dont l’attribution est 
discutée entre le Cardial et la phase finale du VSG 
(Constantin, 1997). La présence d’un mamelon sur 
l’attache de l’anse rapproche ce décor de l’horizon 
Saint-Uze / Cerny même si des éléments de ce type 
sont connus auparavant dans la sphère méridionale. 
Le décor de cordon ramifié n’est pas représenté à 
l’identique dans la région Seine-Yonne (Meunier, 
2012) mais le caractère sinueux des cordons de 
notre tesson le rapproche plutôt des cordons lisses 
du VSG 2 que de ceux du RRBP 2 au tracé bien plus 
géométrique.
- Un bord épais légèrement rentrant (Fig. 202-
1) appartient vraisemblablement à l’ensemble 
Epicardial-VSG.
- Il en va de même pour un cordon lisse oblique 
dépassant très légèrement d’un bord épais (Fig. 202-
2).
- Une anse dotée d’une excroissance sommitale peu 
individualisée (Fig. 202-3). Elle rappelle les anses à 
bouton sur l’attache supérieure, dont les accointances 
avec les productions Cerny et Saint-Uze ont déjà été 
soulignées.
- Deux récipients à panse ovoïde et ouverture 
resserrée, dotés d’anses en boudin (Fig. 202-4 et 
6). Le premier vase porte seulement deux anses 
disposées en vis à vis. Le second présente une 
déformation localisée du bord qui pourrait rappeler 
les vases à embouchures quadrilobées d’Italie du 
nord. L’examen des stigmates visibles sur la surface 
du vase conduit cependant à privilégier l’hypothèse 
d’une déformation accidentelle d’un bord plutôt 
circulaire. Ces deux récipients trouvent d’excellents 
parallèles à Pontcharaud (Loison et Gisclon, 1991, 
fig. 2)
Un tesson assez mince portant un départ d’anse 
associé à deux fins cordons curvilignes remontant 
vers le bord (Fig. 202-5). La finesse des cordons 
les rapproche davantage des nervures du Chambon 
(Irribarria, 1997), que des cordons du VSG.

- Un récipient hémisphérique ou tronconique à 
bord légèrement rentrant (Fig. 203-1), rappelle des 
récipients assez fréquents dans le VSG (Meunier, 
2012) et le Cerny (Louboutin et Simonin, 1997).
- Une anse à ensellement médian prononcé 
(Fig.  203-2). Ce type d’anse est bien représenté dans 
le Chambon et le Cerny (Irribarria, 1997).
- Un bord appartenant à une marmite à ouverture 
rétrécie (Fig. 203-3). Cette forme est fréquente dans 
les ensembles VSG comme dans le Cerny.
Un cordon triangulaire peu dégagé, vraisemblable-
ment articulé sur une préhension (Fig. 203-5) qui 

rappelle les éléments plastiques du vase 199-1.
Diverses anses à perforation horizontale installées 
sur des panses ovoïdes ou globulaires (Fig. 203-4 et 
6 à 8).
- Un fragment de vase à épaule appartenant peut-
être à un récipient à embouchure quadrangulaire 
ou déformée (Fig. 203-9). Bien représentés dans le 
Chambon, ces récipients présentent une répartition 
bien plus large (Bazzanella, 1997).
Un fragment de coupe à marli large interne 
(Fig. 204-9) rappelle le vase 198-8, sans toutefois 
être absolument identique.

Des éléments ambigus entre Ve et IVe millénaire

- Un fragment de coupe en calotte (Fig. 204-1).
- Un cordon au moins triforé verticalement, installé 
sur une inflexion de la panse (Fig. 204-2). Ce type 
de prise perforé renvoie aux influences chasséennes 
(Lepère, 2009) représentées en Bourgogne sur le site 
éponyme dès 4400-4200 av JC (Thévenot, 2005).
- Deux fragments de bord évasés appartenant à 
des récipients de fort volume (Fig. 204-5 et 6). Le 
premier trouve des parentés dans les productions du 
Michelsberg, du Noyen (Mordant, 1986) et du NMB 
ancien (Pétrequin et Pétrequin, 1986).
- Deux éléments carénés appartenant 
vraisemblablement à des récipients à carène médiane 
(Fig. 204-3 et 4) courants dans les productions du 
Chasséen et de ses dérivés à partir du début du IVe 
millénaire (Lepère 2009) mais représentés également 
dans le Cortaillod et le NMB.

- Deux autres remontages appartiennent à des 
récipients carénés à paroi haute peut-être légèrement 
rentrante (Fig. 204-10 et 11). Des récipients 
apparentés sont connus dans le Chasséen comme 
dans le NMB ou encore à Pontcharaud (Loison et 
Gisclon, 1991), mais des analogies sont également 
possibles avec les tasses à anses du Bronze ancien 
dont plusieurs exemplaires sont représentés de 
manière certaine sur le site de Cleppé.

- Un manche massif appartenant probablement à une 
cuillère (Fig. 204-8), à moins qu’il ne s’agisse d’un 
fragment de statuette.
- Un bord fin ourlé vers l’extérieur (Fig. 204-7) 
rappelle plutôt les productions NMB ou chasséennes 
du IVe millénaire.
- Un vase globulaire à lèvre redressée, doté d’une 
prise perforée verticalement sur la panse (Fig. 205-
1) trouve des comparaisons dans les ensembles 
Lagozza (Borrello, 1984), fig. 34). Cette forme 
est toutefois représentée dans les vases décorés du 
Cerny (Louboutin et Simonin, 1997). 
Le caractère incomplet de la préhension empêche de 
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pousser les comparaisons plus avant.
- Un fragment de panse sinueuse (Fig. 205-2).
- Des mamelons coniques (Fig. 205-3, 5 et 6) ou 
légèrement aplati (Fig. 205-4), installés sur des 
fragments de panse. Les tessons sont trop petits pour 
que l’on puisse aller très loin dans les comparaisons 
car le mamelon conique est très largement utilisé 
aux Ve et IVe millénaires. Tout au plus peut-
on remarquer que leur position ne reflète pas les 
choix caractéristiques du Saint-Uze, qui installe les 
boutons plutôt sur le haut de la panse ou sur la lèvre.

- Un étonnant petit godet, présentant des traces 
d’arrachement complexes appartenant à un manche 
ou peut-être à une préhension bifide (Fig. 205-7), 
est vraisemblablement une petite cuillère. Cet objet 
pourrait présente une lointaine parenté avec un petit 
«creuset» découvert à Simandres Les Estournelles 
(Thiériot et Saintot, 1999).

Des éléments du Néolithique final

- Un cordon lisse horizontal sous un bord épais 
(Fig. 205-8) et une grande prise ovale horizontale 
(Fig. 205-9) appartiennent vraisemblablement à 
l’ensemble Néolithique final / Campaniforme.
- Un décor constitué d’une bande de lignes incisées 
verticales appartient probablement à un vase 
campaniforme (Fig. 205-10) ; tout comme un fond 
plat orné d’incisions obliques à la base de la panse 
(Fig. 205-11). Le décor de bandes de lignes verticales 
incisées est connu dans le campaniforme rhodano-
provençal par exemple à Donzère, Chauve-Souris 
(Vital, 2006, fig. 13) mais également bien plus près 
sur le site des Prés de la Grand Route à Lapalisse 
(Liégard et Fourvel, 2004, fig. 3).

US 522-523

Des éléments du Ve millénaire

- Une vase à paroi épaisse et bord encoché, doté 
d’un élément plastique sous le bord (Fig. 206-1). 
Ce type de récipient est représenté en plusieurs 
exemplaires dans l’US 528 (FT 6-7, cf Fig. 211-3 à 
6). Les bords encochés existent dès le VSG et sont 
particulièrement bien représentés dans le Cerny, 
mais ils se rencontrent également dans le Chambon 
(Irribarria, 1997).
- Un bord aminci doté d’un cordon lisse mal dégagé, 
dépassant nettement au-dessus de la lèvre (Fig. 206-
2). Une bonne comparaison existe à Pontcharaud 2 
- Le Brézet Est (Georjon et al., 2004), fig. 1)
- Une anse dotée de deux cordons lisses en V ou 
en arceaux, complétés d’un cordon vertical en 
position centrale (Fig. 206-3) Ce type d’appendices 

se rencontre surtout dans la phase finale du VSG de 
Seine-Yonne (Meunier, 2012).
- Un cordon dépassant nettement d’un bord épais, 
appartenant probablement à un récipient à ouverture 
quadrangulaire (Fig. 206-4). La position de l’élément 
plastique, comme l’épaisseur de la paroi évoquent les 
productions locales de la fin du Néolithique ancien. 
Mais la présence d’une ouverture quadrangulaire 
semble davantage compatible avec une datation un 
peu plus récente. Des cordons courts dépassant du 
bord sont bien représentés dans le Cerny (Irribarria, 
1997). Les vases à ouverture déformée existent 
dans cette culture mais sont plus fréquents dans le 
Chambon. Le caractère très fragmentaire de notre 
tesson interdit toute certitude.
- Un autre récipient à paroi fine semble appartenir à 
un récipient à ouverture déformée (Fig. 206-5). Ces 
VBQ inornés sont fréquents dans le Chambon mais 
se rencontrent également dans l’ensemble rhodanien 
de Simandres Les Estournelles (Thiériot et Saintot, 
1999).
- Un fragment de col concave (Fig. 206-6) constitue 
un élément plus ubiquiste.

Un tesson du Néolithique final

Un fragment de bord doté d’un cordon lisse 
horizontal (Fig. 206-7) se rapproche manifestement 
des productions locales de l’horizon Néolithique 
final / Campaniforme

US 523

Des éléments du Ve millénaire

- Un décor d’incisions verticales peu appuyées sur 
un bord droit se rattache vraisemblablement aux 
productions de l’Épicardial ancien languedocien et 
catalan (Manen, 2002). Ces décors apparaissent en 
vallée du Rhône jusqu’à la Grande Rivoire en Isère 
(Nicod et al., 2012) ou à Saint-Saturnin à Saint-
Alban-Leysse (Savoie) (Rey, 1999).
- Deux anses surmontées de cordons lisses en V 
de proéminence variable (Fig. 207-2 et 3). Ce type 
d’appendice se rencontre surtout dans la phase finale 
du VSG de Seine-Yonne (Meunier, 2012) et dans le 
Chambon (Hamon et al., 1997).
- Une anse ornée d’un mamelon et dotée de cordons 
horizontaux ou légèrement curvilignes (Fig. 207-5). 
Ce tesson pourrait être rapproché d’un récipient de 
Simandres Les Estournelles dans le premier cas, soit 
du récipient 201-5 dans le second cas.
- Des cordons peu proéminents, impressionnés de 
manière légère à l’aide d’un objet mousse, doigt ou 
outil (Fig. 207-4 et 6), appartiennent probablement à 
l’occupation de l’extrême fin du Néolithique ancien. 
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On retrouve ce motif aussi bien dans l’Epicardial 
méridional que dans le VSG. Un fragment de bord 
épais légèrement incliné vers l’intérieur (Fig. 207-7) 
appartient vraisemblablement à la même période.
- Des fragments d’anses en ruban installées sur des 
panses globulaires ou ovoïdes (Fig. 207-8 à 10). 
L’une d’elle est légèrement ensellée.
- Un cordon lisse triangulaire fin (Fig. 208-1).
- Un bord fortement éversé (Fig. 208-3).
- Deux mamelons disposés sur le haut de la panse 
de récipients à ouverture rétréci et bord rentrant 
(Fig. 208-4 et 7). Ce type de disposition se rencontre 
fréquemment dans le VSG et le Cerny.
Une prise ovale à perforation verticale (Fig. 208-5).
- Un fragment de plat à paroi sub-verticale ou 
couvercle doté d’un léger épaulement (Fig. 208-
6). Ce type de production, fréquemment ornée, se 
rattache à la sphère chasséenne et présente une large 
répartition géographique et chronologique (François 
2007 p. 151 et fig. 41). Une bonne comparaison 
existe sur le site de Beaumont Le Crot au Moine, 
dans un ensemble où l’impact du Chasséen à décor 
gravé est bien perceptible (Duhamel et Prestreau, 
1997, fig. 12)
- Une marmite dotée d’un ruban périphérique 
présentant des perforations verticales très espacées 
(Fig. 208-8). Ce caractère chasséen peu fréquent 
apparait dans le mobilier des fouilles anciennes de 
Chassey (Thevenot, 1969).
Un fragment de vase caréné (Fig. 208-9).
Un fragment de manche massif appartenant peut-
être à une louche ou une cuillère ou à une statuette 
(Fig. 208-10).

Des éléments du Néolithique final

Un fragment de bord orné d’une bande d’incisions 
verticales bordée par une ligne horizontale (Fig. 
233-11). Il s’agit très vraisemblablement d’un motif 
scalariforme du campaniforme rhodano-provençal.
Un tesson à cordon lisse horizontal (Fig. 233-12) 
peut se rattacher sans problème au même horizon 
chronologique.

FT 6-7, US 528

Les éléments du Ve millénaire

- Plusieurs fragments appartiennent à un récipient 
à bord rectiligne de très grand diamètre orné d’un 
cordon lisse curviligne très peu proéminent et assez 
mal lissé (Fig. 209-1). Sa déformation sous l’effet 
d’une combustion ne permet pas d’en préciser le 
diamètre. Ces tessons sont peut-être appariables avec 
une grande anse en ruban dotée de cordons lisses 
légèrement obliques (Fig. 209-2). Le tesson 209-

3 appartient vraisemblablement à un récipient du 
même type. Des éléments comparables existent dans 
la phase récente du VSG de Seine-Yonne (Meunier, 
2012).
- Un bord à lèvre aplatie, doté d’au moins un cordon 
lisse vertical très peu proéminent qui vient mourir 
juste sous la lèvre (Fig. 209-4).
- Des cordons curvilignes, obliques ou rectilignes peu 
proéminents remontant juste sous la lèvre (Fig. 210-
1 à 3 et 8). Ces cordons lisses sont parfois disposés 
en parallèle, soit verticalement, probablement 
articulés sur un cordon horizontal (Fig. 210-5), soit 
horizontalement, peut-être à partir d’une préhension 
(Fig. 210-6 si l’orientation de ce tesson est juste). 
Les cordons lisses verticaux parallèles sous le bord 
présente une assez large répartition du Cardial récent/ 
Epicardial ancien au VSG. L’élément curviligne lisse 
semble plus spécifique au VSG final et se retrouve 
par exemple à Echilleuses, Les dépendances de 
Digny (Simonin, 1997) ou à Marolles Les Taupes 
(Meunier, 2012). Des cordons en V curviligne au-
dessus d’une préhension sont également représentés 
en Bourgogne, à Charigny Les Crais (Thevenot, 
2005, fig. 155). Mais un cas apparaît également en 
contexte Chambon, à Contres, Le Château Gabillon 
dans le Loir-et-Cher (Hamon et al., 1997). 
- Les cordons parallèles horizontaux existent sur 
le site des Pichelots aux Alleuds (Maine-et-Loire ; 
Gruet, 1991) dans un ensemble discuté entre Cardial 
et VSG final. Notre tesson pourraient également 
appartenir à un décor orthogonal caractéristique 
des phases récentes du Cardial, représentées par 
exemple au Barret de Lioure (Beeching, 1995) ou à 
Pontcharaud 2 - Le Brézet Est (Georjon et al., 2004 
fig. 1).
- Une carène marquée surmontée d’une ligne incisée 
profonde sur une paroi épaisse (Fig. 210-7).
- Un fragment de col appartenant à un grand récipient 
globulaire ou ovoïde à paroi épaisse (Fig. 211-
1). Ses caractères conduisent à le rapprocher des 
éléments VSG. Sa typologie est compatible avec 
cette proposition.
- Un cordon lisse horizontal (Fig. 211-2) dont l’aspect 
évoque davantage les éléments du Ve millénaire 
que les productions locales du Néolithique final / 
Campaniforme.
- Plusieurs bords encochés avec un outil mousse 
(Fig. 211-3 à 6) issus de récipients distincts. L’un 
d’eux appartient à un récipient à bord légèrement 
rentrant, doté d’une anse à perforation verticale. Les 
bords encochés sont fréquents au VSG, au Cerny 
(Irribarria, 1997) et représentés également dans le 
Chambon (Hamon et al., 1997).
- Un fragment de nervure curviligne articulée sur une 
préhension (Fig. 211-7) évoque les productions de 
l’horizon Cerny / Chambon.



Chronoterre Archéologie, 115 rue Merlot, ZAC la Louvade, 34130 Mauguio

140

- Un bord appartenant à un récipient tronconique 
doté d’une préhension à perforation horizontale 
(Fig. 211-8), doit probablement être rapproché de 
productions VSG qui dérivent de modèles rubanés. 
Il trouve une bonne comparaison dans la structure 
22 de Marolles les Prés Hauts 1996 (Meunier, 2012, 
pl. 43), attribuée à la phase ancienne du VSG de la 
région Seine-Yonne.
- Un fragment d’une coupe à embouchure carrée 
inornée (Fig. 212-1).
- Un pot globuleux à col droit évasé sans épaulement, 
mais doté d’une angulation interne prononcée 
(Fig. 212-3). Cet élément trouve de bonnes 
comparaisons dans les mobiliers du groupe de Noyen 
(Mordant, 1984).
- Un élément caréné (Fig. 212-4) ubiquiste compte 
tenu de sa petitesse.
- Des anses en boudin à perforation horizontale 
(Fig. 212-5 et 6) dont l’une est légèrement ensellée.

FT 36, US 528

Un bord aminci épais (Fig. 212-7) et une anse en 
ruban à lumière horizontale (Fig. 212-8), constituent 
des éléments peu informatifs.

FT 36, US 505 et 522

Les éléments du Ve millénaire

- Plusieurs tessons d’un grand récipient tronconique, 
orné d’un rang serré de cordons verticaux 
impressionnés dépassant légèrement du bord et 
articulé sur un cordon impressionné horizontal 
(Fig. 213-1). La lèvre incurvée vers l’intérieur du 
vase porte également deux bandes d’impressions 
à l’outil. Sans trouver de comparaisons exactes ce 
tesson évoque davantage les productions de la fin du 
Néolithique ancien méridional que celles du VSG. 
Les cordons impressionnés orthogonaux dépassant 
du bord sont représentés dans le Cardial récent et 
l’Épicardial ancien (Manen, 2002). L’occupation 
RRBP 1 du site d’Etigny le Brassot a livré un tesson 
qui présente également une certaine parenté mais 
les cordons verticaux y sont très espacés (Meunier, 
2012, pl. 71).
- Les tessons 213-5 montrent une organisation 
générale assez comparable mais le bord est ici 
élargi et plat, dépourvu d’impressions. Les cordons 
impressionnés profondément à l’outil présentent un 
aspect très similaire aux cordons du tesson 198-3. 
Les tessons 213-5 sont probablement à rapprocher 
des productions du Cardial récent et l’Épicardial 
ancien (Manen, 2002), de même pour des cordons 
impressionnés rectilignes ou courbes (Fig. 213-3 et 
7).

- Un fragment de bord droit, doté d’une couronne 
de très petits mamelons sur le bord qui surmonte 
une bande d’incisions obliques profondes (Fig. 213-
2). Des couronnes de petits mamelons pincés sur le 
bord existent dans le VSG, tout comme les décors 
de lignes obliques incisées sous le bord (Meunier, 
2012). Ces deux caractères n’ont cependant pas été 
rencontrés associés dans la bibliographie consultée.
- Des cordons orthogonaux lisses sous un bord 
(Fig.  213-4). Les cordons orthogonaux lisses existent 
dans le Néolithique ancien du Brézet mais avec une 
disposition différente (Georjon et al., 2004). Cette 
thématique est représentée dans le Cardial récent et 
l’Épicardial  ancien (Manen, 2002, fig. 13 et 17) ; 
elle est ponctuellement présente dans le Chambon 
(Irribarria, 1997).
- Des cordons peu proéminents parallèles obliques 
sous un bord (Fig. 213-6). Les irrégularités observées 
sur le flanc d’un des cordons sont probablement une 
trace de façonnage incomplètement effacée par le lis-
sage.
- Un départ d’anse articulé sur un cordon horizontal 
et surmonté de trois cordons disposés en éventail 
(Fig. 214-1) trouve des comparaisons dans 
l’Épicardial ancien languedocien et catalan, à 
Camprafaud par exemple (Manen, 2002, fig. 18).
- Un tesson à rebord interne est orné d’un cordon 
lisse vertical très peu proéminent (Fig. 214-2). Cet 
élément est connu dès le Néolithique ancien au Barret 
de Lioure, dans les Alpes du sud (Beeching, 1995). 
Il apparaît dans une phase plus récente à Granges 
L’Arène en Bourgogne (Thevenot, 2005).
- Un bord très épais et une panse portant un cordon 
curviligne très peu proéminent (Fig. 214-3 et 5) 
appartiennent vraisemblablement au pôle VSG.
- Un fragment de panse globulaire, portant une 
anse en ruban dont l’une des attaches supporte des 
nervures curvilignes s’amincissant progressivement 
(Fig. 214-4). Il pourrait évoquer le vase 199-1 mais 
ses nervures s’orientent différemment. 
- Un décor d’incisions verticales profondes au-
dessus d’une anse (Fig. 214-6). Des décors de sillons 
réalisés au poinçon existent dans le Cerny Videlles 
(Louboutin et Simonin, 1997, fig. 6-10 ; Prodeo et 
al., 1997, fig. 12), comme dans l’Epicardial (Manen, 
2002). La finesse de la paroi et l’aspect de la pâte 
semblent plutôt nous orienter vers le Cerny.
- Une anse à ensellement médian (Fig. 214-7). Ce 
type d’anse est bien représenté dans le Chambon et 
le Cerny (Irribarria, 1997). 
- Deux fragments de bord rentrant, ornés de doubles 
lignes d’impressions au doigt (peut-être légèrement 
pincées l’altération empêche toute certitude) 
légèrement obliques et d’impressions arrondies sur 
la lèvre (Fig. 215-1 et 2). Ce décor est caractéristique 
du VSG et semble particulièrement fréquent dans sa 
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phase récente (Meunier, 2012). Un tesson identique 
a été découvert lors du diagnostic dans le sondage 
2007 (US 2-3 ; non figuré dans Georges, 2011).
- Des cordons lisses disposés en V plus ou moins 
ouvert à partir d’une anse, souvent dotés d’un 
élément en relief ou d’un cordon lisse en position 
centrale (Fig. 215-3 à 5). Ce type d’appendice se 
rencontre surtout dans la phase finale du VSG de 
Seine-Yonne (Meunier, 2012).
- Un décor en bandes de fins coups de spatule très 
serrés, développé autour d’une anse en boudin à 
ensellement médian très mince (Fig. 215-6). Ce décor 
comme la typologie de l’anse sont caractéristiques 
du Cerny Barbuisse (Louboutin et Simonin, 1997, 
fig. 18).
- Deux cordons lisses parallèles vraisemblablement 
horizontaux (Fig. 215-7, cf. commentaire du tesson 
210-6).
- Une large pastille à dépression centrale (Fig. 215-
8) installée sur un tesson mince, très rectiligne, à 
cuisson réductrice. Ce genre d’applique existe dans 
le VSG, le Cerny et le Chambon (Irribarria, 1997, 
fig. 1). La cuisson réductrice et la finesse de la paroi 
évoquent davantage le Cerny et le Chambon. Il est 
envisageable que le tesson ait été mal orienté pour le 
dessin et qu’il s’agisse en fait de la paroi d’un vase à 
ouverture quadrangulaire.
- Une petite tasse légèrement tronconique, à anse en 
boudin (Fig. 215-9), trouve une bonne comparaison 
à Pontcharaud (Loison et Gisclon, 1991) ou à 
Egolzwill 3 (Capitani, 2007).
- Un fragment de bol hémisphérique à bord rentrant, 
panse très fine, cuisson oxydante (Fig. 215-10) 
doté d’une prise à perforation horizontale. De bons 
parallèles existent dans le Chambon à Brion La route 
de Clanay et La pièce de La Grande Route (Hamon 
et al., 1997, fig. 5).
- Un départ d’anse sur la paroi d’un probable récipient 
à ouverture déformée (Fig. 216-1). Des fragments de 
bords appartenant à des récipients inornés du même 
type (Fig. 216-2 et 3).
- Une prise perforée dont l’asymétrie pourrait 
signaler la possibilité d’une installation verticale 
(Fig. 216-4).
- Des anses en ruban (Fig. 216-5 et 6).
- Une anse dotée de cordons lisses courts sur l’attache 
supérieure (Fig. 216-7, cf commentaire du tesson 
197-3).
- Des récipients à profil sinueux et ouverture rétrécie 
(Fig. 217-1 et 4).
- Des vases à bord rentrant (Fig. 217-2, 3, 5 et 7).
- Une anse à ensellement médian à pâte fine, cuite 
en ambiance oxydante (Fig. 217-8). Cet élément 
trouve plusieurs comparaisons dans les productions 
du groupe de Chambon (Hamon et al., 1997).

- Un mamelon rond juste sous un bord (Fig. 217-
9) et un mamelon ovale sur un fragment de panse 
(Fig. 217-11) constituent des éléments assez 
ubiquistes au Ve millénaire.
- Un fragment de coupe en calotte (Fig. 217-10).
- Une prise triforée verticalement, placée sur une 
inflexion de la panse (Fig. 217-12). Ce type d’applique 
n’est pas très fréquent dans les ensembles chasséens. 
A Chassey il n’apparaît en petit nombre que dans le 
mobilier des fouilles anciennes (Thévenot, 1969). 
On en connaît un exemplaire à Pontcharaud (Loison 
et Gisclon, 1991). En Provence il s’agit plutôt d’un 
caractère récent qui est connu dans l’étape Pertus II/ 
La Combe, datée du IVe millénaire (Lepère 2009).
- Un récipient à col court sur épaulement (Fig. 218-2) 
évoque une ambiance chasséenne. On en rencontre 
dès le niveau 9 de Chassey (Thevenot, 2005, fig. 9).
- Une prise prismatique à perforation horizontale 
(Fig. 218-3) trouve de bonnes comparaisons dans le 
Noyen (Mordant, 1986).
- Deux anses en ruban installées sur une inflexion de 
la panse (Fig. 218-9 et 10).

Les éléments du IVe et du IIIe millénaire

- Un récipient à épaulement cuit en ambiance 
réductrice, doté d’un mamelon ovale peu dégagé et 
d’un grand col concave (Fig. 218-1) évoque sans 
conteste le NMB, et probablement plutôt le groupe 3 
défini par Clément Moreau (2010).
- Un fond aplati (Fig. 218-6) dont l’amorce de 
la panse présente une ligne horizontale incisée 
surmontée d’incisions verticales espacées. Il s’agit 
probablement d’un décor campaniforme.
- Un élément plastique allongé disposé sous le bord et 
doté d’au moins une perforation verticale (Fig. 218-
7).
- Un tesson orné d’un cordon lisse horizontal sous le 
bord (Fig. 218-8) se rattache à l’horizon Néolithique 
final / Campaniforme.

Éléments isolés

- Un tesson à cordon peu proéminent portant des 
impressions peu soignées et peu appuyées, réalisées 
à l’aide d’un outil mousse (Fig. 219-1). Il rentre 
dans la variabilité des éléments locaux de la fin du 
Néolithique ancien.
- Des anses en ruban (Fig. 219-2 et 3) 
vraisemblablement attribuables au Ve millénaire.
- Deux cordons lisses horizontaux qui évoquent 
plutôt la sphère Néolithique final / Campaniforme 
(Fig. 219-5 et 6).
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FT 69, US 528

- Un tesson très plat, cuit en ambiance réductrice, 
porte un décor gravé de triangles rayés-quadrillés 
inscrits dans une bande délimitée et opposés par la 
pointe (Fig. 220-1). Si le décor rayé-quadrillé est 
fréquent dans les phases anciennes du Chasséen, 
l’absence de courbure de ce tesson évoque une 
coupe à socle ou un vase à embouchure carrée. La 
thématique des triangles opposés par la pointe et 
inscrits dans une bande est d’ailleurs fréquente dans 
les ensembles VBQ 1 d’Italie du Nord (Bazzanella, 
1997 ; Bagolini et Pedrotti, 1998, pl. 7).
- Une coupe carénée à cuisson réductrice (Fig. 220-
2) se rattache à la sphère chasséenne.

Une anse en ruban assez large sur une paroi fine sub-
droite (Fig. 220-3).
- Enfin un cordon lisse ramifié obliquement (Fig. 220-
4) évoque des productions de la transition entre le 
Néolithique ancien et le Cerny et rappelle le décor 
du vase 201-5, mais la paroi est ici plus rectiligne et 
plus épaisse.

FT 42, US 513

- Une coupe tronconique à fond légèrement 
ombiliqué (Fig. 220-5). Les récipients tronconiques 
sont peu fréquents dans la céramique commune du 
Campaniforme et présentent une large répartition 
géographique (Besse, 2003). Un récipient de ce type 
orné d’un cordon lisse horizontal est connu dans la 
phase ancienne des occupations campaniformes du 
Boulevard périphérique Nord à Lyon (Vital, 2008).
- Deux fragments de bord portant un cordon lisse 
horizontal (Fig. 220-6 et 7), qui présentent de grandes 
similitudes avec les tessons de FT 44.
Ces trois éléments se rattachent donc sans problème 
à l’horizon Néolithique final / Campaniforme local.

FT 37

- Un tesson à cordons lisses peu dégagés articulés 
autour d’une préhension ou d’une anse avec 
association d’un cordon oblique et d’un cordon 
horizontal (Fig. 221-1). On se reportera au tesson 
201-4 pour la discussion de ce thème en usage de 
l’Épicardial ancien au VSG final.
- Un décor constitué de lignes incisées sécantes ou 
articulées sur une préhension, bordées d’impressions 
au poinçon et disposées sur le haut de la panse d’un 
récipient globuleux à col resserré (Fig. 221-2). Ce 
décor est apparenté à celui des tessons 192-4 et 222-
2. Il se rapprocherait de thèmes du Rubané récent 
bien représentés en Haute-Alsace et connus égale-
ment dans le bassin parisien. La forme du récipient 
de Cleppé est tout à fait compatible avec cette com-
paraison.

FT 127

- Un récipient à panse globulaire portant une anse 
en ruban. Cette préhension est dotée de cordons 
triangulaires assez fins qui partent à l’horizontal de 
l’attache supérieure et semblent s’amincir. Ce tesson 
brûlé est malheureusement mal conservé (Fig. 221-
3). Ces cordons fins sont peut-être à rapprocher des 
nervures des vases 199-1 et 214-4, pour lesquelles 
une parenté avec les décors du Chambon est 
envisageable. On pourrait également le rapprocher 
des récipients de Simandres Les Estournelles dont le 
cordon est posé à l’horizontale (Thiériot et Saintot, 
1999).
- Un fragment de panse d’un récipient ovoïde 
doté d’une préhension surmontée d’une ligne 
d’impressions rondes (Fig. 221-4). Sans en constituer 
l’apanage exclusif, les décors impressionnés sont 
particulièrement fréquents dans l’étape ancienne du 
Cerny (Louboutin et Simonin, 1997).

FT 9

- Un tesson décoré de lignes incisées bordées par 
une bande d’impressions (Fig. 222-2). Ce décor 
est identique à celui du tesson 192-4 et résulte 
vraisemblablement d’une influence du Rubané 
récent.
- Un tesson très fin doté d’une petite prise à perforation 
ovale à perforation horizontale, associé à deux 
incisions fines mais bien appuyées (Fig. 222-1). Ce 
tesson semble bien fin pour constituer une production 
du Rubané récent. C’est peut-être à nouveau vers le 
Cerny qu’il faut orienter les comparaisons mais cette 
association forme décor reste peu caractéristique au 
Ve millénaire.

FT 35

Un fragment de bord épais orné d’impressions sur 
la lèvre et d’un cordon écrasé par une succession 
de digitalisations très appuyées (Fig. 222-3). Il se 
rattache vraisemblablement à l’ensemble Cardial 
récent / Epicardial ancien.

FT 45

Un fragment de bord appartenant à un récipient 
inorné à embouchure quadrangulaire (Fig. 222-4).

FT 62

Un tesson épais orné de cannelures larges et peu 
appuyées (Fig. 222-5). L’impossibilité de préciser 
l’organisation du décor ne permet pas d’aller très 
loin dans l’interprétation de ce motif. Les cannelures 
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larges semblent cependant davantage cohérentes en 
contexte Epicardial et VSG que dans le Cerny. Cette 
proposition est compatible avec la pâte et l’épaisseur 
importante de ce tesson.

FT 63

Une très grande anse en ruban installée sur un grand 
récipient à panse hémisphérique (Fig. 222-6).

FT 66

Une anse en ruban à renflement sommital et cordon 
horizontal ou très légèrement oblique (Fig. 222-7) se 
rapproche vraisemblablement des anses à mamelons 
et cordons, horizontaux ou en V.

FT 70

Un fragment très érodé de récipient caréné fin portant 
des bandes horizontales superposées d’impressions 
verticales, vraisemblablement réalisées au peigne 
(Fig. 222-8). Il présente un air de parenté avec 
un motif caractéristique du groupe bourguignon-
jurassien bien documenté sur le site de La Noué 
(Salanova et al., 2005, fig. 14 et 16).

FT 135

Un tesson très érodé portant des cordons orthogonaux 
impressionnés à l’outil, installés dans la partie 
supérieure du vase (Fig. 222-9). La thématique est 
présente dans le Cardial récent l’Épicardial ancien 
et le RRBP. L’aspect espacé des éléments verticaux 
se retrouve dans le RRBP à Etigny Le Brassot est 
(Meunier, 2012 pl. 71).

FT 138

Un tesson à cordon lisse horizontal (Fig. 222-10) 
appartient vraisemblablement à l’occupation de la 
fin du Néolithique ancien.

FT 44

Le mobilier issu de cette structure est presque 
intégralement intégré dans des groupes de remontages 
et d’appariement. Ils permettent de restituer un petit 
lot de céramiques ornées ou non, appartenant au 
Campaniforme.
La présence d’un grand récipient à col concave, doté 
d’une épaule supportant une large applique ovale 
(Fig. 225-8) détonne dans cet ensemble homogène, 
car il s’apparente sans hésitation aux productions 
NMB du groupe 3 défini par Clément Moreau (2010). 
La présence de ces tessons peut s’expliquer soit par 
le recoupement d’une structure plus ancienne, soit 
par une erreur d’enregistrement.

Le mobilier campaniforme inorné comprend :
- de grands récipients à panse ovoïde ou sinueuse, 
dotés d’un cordon lisse horizontal sous le bord 
(Fig. 223-1 et 2)
- un pot en tonneau à bord épaissi portant des anses 
en boudin (Fig. 224-1)
- une jarre élancée à profil sinueux et fond plat 
(Fig. 224-2)
- une petite tasse à anse à fond plat, en apparence 
inorné mais très érodée (Fig. 225-4)
- un fond plat légèrement débordant (Fig. 225-7)

La tasse trouve une bonne comparaison sur le site du 
Bois Sacré à Saint-Côme-et-Maruéjols dans le Gard 
(Roudil et al., 1974). Les grandes jarres à cordon 
lisse près du bord sont assez ubiquistes dans les 
ensembles campaniformes. Le pot en tonneau et la 
petite jarre élancée à fond plat sont moins commun 
dans les céramiques et pourraient annoncer le Bronze 
ancien (cf groupe D de Vital et al., 2012, fig. 21).
Le mobilier campaniforme décoré est orné suivant 
le mode incisé et estampé simple sauf pour le tesson 
225-2 trop altéré pour une description fine de la 
technique de réalisation. Il comprend :
- vraisemblablement deux voire 3 gobelets larges 
carénés. L’un est orné d’une bande estampée au 
poinçon triangulaire ou carré, encadrée de lignes 
incisées simples et de motifs en échelle (Fig. 225-
1). Le second présente un bandeau d’impressions 
curvilignes à la spatule, bordé d’une ligne incisée 
et surmontant une large bande d’incisions obliques 
(Fig. 225-5). Le dernier est un fragment de col qui 
porte un motif en échelle surmontant des métopes 
d’incisions très légèrement obliques alternant avec 
des plages vides (Fig. 225-3).
- le tesson 225-2 appartient vraisemblablement à la 
partie inférieure d’un gobelet. On y observe un motif 
mal conservé de lignes horizontales surmontant des 
groupes de lignes obliques.

Ces éléments se rattachent globalement à la phase 
récente du phénomène campaniforme, caractérisée 
par le développement de styles régionaux.
Le récipient 225-1 se rattache aux productions du 
groupe rhodano-provençal et trouve de bonnes 
comparaisons par exemple dans la Grotte Murée 
(Montpezat, Alpes-de-Haute-Provence ; Lemercier 
2004 p. 45). Le motif du tesson 225-2 pourrait être 
rapproché des associations de bandes de lignes 
horizontales avec des chevrons parfois emboités 
qui se retrouvent assez souvent dans les ensembles 
à décors incisés et barbelés de l’Epicampaniforme, 
voir par exemple l’abri de la Source à La Roque-sur-
Pernes (Vital et al., 2012, pl. 25) ou Le Baou-Roux 
(Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône ; Lemercier, 
2004, fig. 73-74). L’état d’altération du tesson 
interdit malheureusement d’identifier la technique.
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Le récipient 225-3 est trop mal conservé pour 
pouvoir être très prolixe à son sujet. La présence 
d’une métope d’éléments verticaux installée sous une 
bande scalariforme pourrait rappeler le style tardif 
de Vaise (Vital, 2008), sans lui être parfaitement 
comparable.

Enfin la bande de lignes obliques du tesson 225-5 est 
un caractère peu documenté dans le Campaniforme 
et qui semble plus fréquent dans l’organisation des 
décors barbelés tardifs. Cependant la technique 
employée pour notre tesson est bien l’incision.

Enfin notons que le FT 44 a livré un objet fusiforme 
à perforation longitudinale, cassé à l’une de ses 
extrémités, qui pourrait être un poids en terre cuite, 
peut-être lié à la pêche. Ce type d’élément est 
fréquent en Bourgogne, dans les niveaux chasséens 
de Chassey et dans les ensembles NMB (Thevenot, 
2005 et Moreau, 2010). Mais des petits récipients à 
tube verseur interprétés comme des biberons existent 
dans le Néolithique moyen italien. En France un 
exemplaire est connu dans la grotte sépulcrale du 
Trou au Loup à Armissan (Aude) et un tube verseur 
a été découvert sur le site chasséen des Rivaux à 
Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire ; Vaquer, 1975, 
p. 328-329). Cet élément reste donc difficile à 
dater et n’est pas obligatoirement lié à l’ensemble 
Campaniforme. Sa présence pourrait résulter du 
recoupement d’une structure plus ancienne comme 
le récipient NMB 225-8.

FT 46

Cette structure a livré une grande jarre à profil 
sinueux, à cordon lisse épais et peu dégagé, dotée 

d’une ligne légèrement sinueuse de perforations 
traversières situées sous le cordon (Fig. 226-1), un 
gobelet sinueux à fond plat, vraisemblablement brûlé 
mais qui ne portait sans doute aucun décor (Fig. 227-
1), une tasse ronde à anse en boudin dépassant du 
bord qui est probablement un puisoir (Fig. 227-2), 
un fragment de marmite hémisphérique (Fig. 227-3). 
Deux tessons appartiennent à des récipients décorés 
distincts : un gobelet large à carène peu marquée 
sur lequel on distingue un décor très altéré constitué 
d’une bande verticale formant métope emplie de 
hachures verticales courtes (plutôt que de lignes 
croisillonnées), qui relie une ligne horizontale sous 
le bord à au moins deux lignes horizontales à la base 
(Fig. 227-4). Le second tesson orné est un fragment 
de fond légèrement ombiliqué orné de panneaux 
rayonnants d’incisions verticales (Fig. 227-5), 
probablement disposés en croix. 

La disposition en métopes inscrites entre des lignes 
horizontales rappelle le style tardif de Vaise sans être 
totalement comparable aux éléments publiés (Vital, 
2008). De même l’organisation cruciforme du décor 
vers le fond ombiliqué rappelle également le style 
de Vaise.

L’association bord perforé et cordon lisse sous le 
bord appartient aux types caractéristiques de la 
céramique commune du Campaniforme (Besse, 
2003). Cependant les perforations se situent toujours 
sur le cordon en ligne horizontale. Nous n’avons 
pas trouvé de comparaisons pour la disposition 
particulière observée sur la jarre de FT 46. Cet 
éloignement du standard campaniforme pourrait 
résulter du caractère tardif de l’ensemble.

3.1.4. Phases d’occupations du site et homogénéité des ensembles

Synthèse par faciès culturel

L’analyse des mobiliers céramiques permet 
de dégager plusieurs ensembles en succession 
chronologique :
- Le Cardial récent / Epicardial ancien, caractérisé 
par des décors de cordons impressionnés, disposés 
en bande d’éléments verticaux remontant sur la lèvre 
à partir d’un cordon horizontal. Quelques éléments à 
cordons impressionnés espacés trouvent également 
des comparaisons dans la phase ancienne du RRBP 
de la région Seine-Yonne. Il en va de même pour 
des cordons lisses rectilignes disposés en V et 
rattachés à une préhension articulée sur un cordon 
lisse horizontal. 

- Quelques décors associant des lignes incisées 
rectilignes ou en guirlande à des bandes 
d’impressions au poinçon manifestent plus 
clairement des connexions avec le monde rubané. 
La meilleure comparaison désigne encore une fois la 
phase ancienne du RRBP.
- Le VSG est représenté de manière certaine par 
les décors de cordons curviligne lisses en V ou en 
triplet au-dessus de l’anse, des cordons curvilignes 
lisses sous le bord, par les doubles bandes obliques 
d’impressions rondes associées à des bords 
impressionnés. Les comparaisons les plus précises 
désignent la phase finale du VSG d’après les 
connexions avec la région Seine-Yonne (Meunier, 
2012).
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- Des céramiques à panse globuleuse et à décor de 
nervures lisses curvilignes sont à rapprocher du 
Chambon, du Cerny à cordons, de Pontcharaud ou 
de Simandres Les Estournelles. Plusieurs fragments 
de vases inornés à ouverture quadrangulaire ou 
déformée évoquent la même mouvance. Les 
éléments qui désignent plus clairement le Chambon 
sont les cordons courts en V sur une attache d’anse, 
la pastille à dépression centrale installée sur l’attache 
supérieure d’une anse en ruban et de fines nervures 
curvilignes remontant d’une anse vers le bord du 
récipient. La plupart des éléments caractéristiques 
du Chambon sont absents à Cleppé mais signalons 
toutefois une anse en ruban installée sur un bord du 
Mont d’Uzore à Montverdun (Georges, 2007, pl. 
10), qui constitue un autre élément caractéristique 
du Chambon présent en Forez. 

Les anses à ensellement médian et les pastilles à 
dépression centrale constituent des éléments présents 
aussi bien dans le Chambon que dans le Cerny.

- Le Cerny est représenté par des éléments à large 
extension chronologique et parfois peu spécifiques 
(décor incisés ou poinçonnés, bouton unique sur 
l’attache d’anses en ruban). Des décors de cordon 
lisses sinueux à ramification, parfois associés à une 
anse à bouton unique sont vraisemblablement à 
rapprocher d’une phase ancienne et méridionale du 
Cerny, que certains auteurs isolent dans un faciès 
Cerny à cordons (Duhamel et Prestreau, 1997). 
Un décor de bandes spatulées caractéristiques 
documente le faciès récent du Cerny Barbuisse. On 
notera la quasi absence des décors impressionnés 
complexes de l’étape ancienne du Cerny Videlles, 
ainsi que l’absence des décors de boutons au repoussé 
représentés à Chassey.

- Le Chasséen est faiblement documenté par quelques 
éléments, pour la plupart compatibles avec l’étape 
ancienne (décor gravé, coupe à carène anguleuse, 
prises bi ou triforée, bandeau périphérique à 
perforations espacées, coupe à paroi verticale).

- Un grand col évasé, un col droit ouvert sur panse 
ovoïde, une petite prise perforée prismatique 
témoignent vraisemblablement de contacts avec le 
Michelsberg et le Noyen.

- Le NMB n’est représenté que par quelques vases. 
Une grande coupe à marli large inorné évoque le 
NMB ancien de type Moulin Rouge daté de la fin du 
Ve millénaire. Les autres récipients sont constitués 
de pots segmentés qui se rattachent au groupe 2 
mais surtout au groupe 3 défini par Clément Moreau 

(2010). Ce groupe 3 atteste d’influences jurassiennes 
dont l’extension vers l’ouest est vraisemblablement 
assez tardive, dans le second quart du IVe millénaire 
(Moreau 2010 ; Rey, à paraître). Ces 4 récipients du 
IVe millénaire ont tous été découverts sous forme de 
petits lots de tessons appartenant au même vase. Cela 
semble indiquer la présence de dépôts peu remaniés, 
installés sur ou dans des couches contenant des 
vestiges plus anciens.

Taphonomie et datation des structures

Quelques structures ou concentrations de mobilier 
ont livré des ensembles homogènes qui permettent 
d’avancer une datation et qui attestent d’une absence 
de remaniement liée vraisemblablement à un 
enfouissement.

Les nombreux éléments du MI 2153 (US 522, 
dans l’angle nord-ouest du chantier) qui ont été 
sous-numérotés à la fouille, appartiennent à un 
seul récipient. Il en va de même pour les MI 3551 
à 3568 (US 521), tous remontés ou appariés en un 
seul récipient. Dans les deux cas il s’agit d’une 
forme attribuable au milieu du Ve millénaire. Les 
faits 1001 et 1004 contenaient chacun un vase dont 
une partie a pu être remontée. Il s’agit également 
de formes du milieu ou de la seconde moitié du Ve 
millénaire. Les MI 10250 et 10237 correspondent à 
deux groupes de fragments appartenant à des vases 
NMB de la première moitié du IVe millénaire. 
Compte tenu du contexte taphonomique général les 
quelques concentrations de vestiges qui viennent 
d’être décrites relèvent probablement de structures 
en creux dont le contour n’était pas visible à la 
fouille.

Enfin les FT 42, 44 et 46 appartiennent au 
Campaniforme, voire à la phase tardive de cette 
culture pour FT46. 

Le cas de FT 69 appelle un commentaire particulier. 
La structure a livré une coupe carénée très 
fragmentée et un tesson à décor gravé qui évoquent 
la phase ancienne du Chasséen. La présence d’une 
anse en ruban assez large est compatible avec cette 
datation. Par contre le cordon lisse ramifié a été 
considéré comme plus ancien dans notre analyse (fin 
du VSG ou début du Cerny). Son association avec 
des éléments Chasséen pourrait donc résulter d’un 
héritage, ou indiquer que notre interprétation de la 
chronologie de cette thématique décorative est à 
revoir. On notera que l’état d’altération de ce tesson 
est identique à celui des éléments chasséens.
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Les autres structures en creux ont livré trop peu de 
mobilier significatif (jamais plus de deux éléments 
typologiques) pour que les indications de la céramique 
puissent être considérées comme pertinentes pour 
une datation. On n’obtient donc dans ce cas qu’un 
terminus pour le creusement de la structure.

FT 9 et FT 37 contenaient chacune deux tessons 
compatibles avec la première moitié du Ve millénaire, 
dont un décor céramique identique présent dans les 
deux structures et attribuable à des contacts avec le 
Rubané récent. 

FT 127 a livré deux éléments qui suggèrent le milieu 
du Ve millénaire.

FT 35, 62, 135, 138 ont fourni un unique élément 
attribuable préférentiellement à la première moitié 
du Ve millénaire.

FT 45, 63, 66 et 1526 ont livré un unique tesson 
significatif qui évoque plutôt le milieu du Ve 
millénaire.

FT 70 contenait un unique petit tesson significatif 
portant un décor campaniforme.

Homogénéité et taphonomie des US

L’US 1501 / 1527, l’US 522, l’US 523 et l’US 505 / 
522 ont livré des mobiliers fragmentés de toutes les 
phases d’occupations néolithiques.
L’US 521 a livré des éléments peu nombreux mais 
dont la chronologie se disperse du milieu du Ve au 
tout début du IVe millénaire.
L’US 528 a fourni l’ensemble le plus homogène 
car la grande majorité des éléments typologiques 
se rattachent à la première phase d’occupation du 
site entre Epicardial et VSG. On note la présence de 
quelques indices peu nombreux, plus récents dans 
le Ve millénaire : fragment de vase à embouchure 
carrée, nervure curviligne de type Chambon, petit 
pot apparenté au Noyen, coupe à marli large inorné à 
rapprocher du NMB ancien.
D’après le diagramme stratigraphique de la zone 
2 cette US vient recouvrir les structures en creux 
du campaniforme ainsi que les us 505 / 522 et 523 
qui contiennent des mobiliers de toute période. 
On se trouve donc probablement devant un cas 
de stratigraphie inversée résultant de l’érosion 
régressive de dépôts stratifiés situés en amont, et 
vraisemblablement à faible distance compte tenu 
de l’état de conservation des vestiges. D’autre part 
l’US 528 contient des tessons plus récents de toutes 
périodes (Bronze ancien, Bronze final, céramique 
tournée … cf. § 3.3)

3.1.5. Bilan

Implications pour la connaissance du 
contexte chrono-culturel régional

Les mobiliers livrés par les unités stratigraphiques 
présentent un faible nombre de remontages, des 
mélanges quasi systématiques entre plusieurs phases 
d’occupation et une inversion stratigraphique qui 
résultent vraisemblablement d’une mise en place 
colluviale.

Le mobilier céramique du Ve millénaire témoigne 
donc d’occupations qui se placent vraisemblablement 
entre 4800 et 4200 av JC. Malgré le flou qui 
règne encore sur la datation précise des différents 
faciès évoqués, la diversité des connexions typo-
chronologiques ne permet pas de regrouper les 
mobiliers dans une ni même dans deux phases 
d’occupations. C’est bien une longue succession de 
fréquentations qui doit être envisagée, même si les 
documents sont bien plus nombreux pour les phases 
anciennes que pour les phases récentes. Quelques 

concentrations localisées de remontages dans le sud 
de la zone 2 ou dans la zone 1 (st 1004 du diagnostic, 
Georges 2011) attestent de dépôts non remaniés 
vraisemblablement dans des structures en creux. Les 
autres structures en creux attribuées au Néolithique 
ancien / moyen ont livré des lots de mobilier trop 
restreints pour en certifier l’homogénéité.

Les connexions typologiques indiquent une présence 
sous influence méridionale dès le Cardial récent / 
Epicardial ancien. Des éléments non négligeables 
indiquent des contacts avec le RRBP. Ce chevauche-
ment des influences méridionales et septentrionale 
est conforme avec les constats préalablement réali-
sés en Forez (Georges, 2007) comme en Auvergne 
(Georjon et al. 2004). Les vestiges céramiques de 
Cleppé apportent un éclairage un peu plus détaillé sur 
cette période mal connue sans cependant permettre 
de démêler finement la situation en l’absence de stra-
tigraphie. On relèvera l’absence du décor associant 
pastillages et cordons lisses, pourtant largement re-
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présenté en Savoie, dans l’Est lyonnais, en Limagne, 
en Haute-Loire sur le site des Estables et localement 
à Cleppé Le Croël (Georges, 2007, pl. 3). L’absence 
de décors impressionnés semble plus significative et 
rappelle l’évolution observée en moyenne Vallée du 
Rhône (Beeching, 1995).

Dans une phase légèrement plus récente, le site de 
Cleppé présente l’intérêt de documenter, semble-t-il 
pour la première fois, l’extension en Forez de fortes 
influences du VSG et en particulier de sa phase finale. 
Cependant le site de Cleppé ne livre pas d’ensemble 
clos et la fragmentation des tessons gêne la bonne 
perception de l’organisation des décors. L’attribution 
de nombreux éléments reste donc incertaine entre 
Epicardial, VSG et les occupations postérieures sous 
influences Cerny et Chambon. Parmi les éléments 
apparentés au VSG, les décors plastiques semblent 
prédominants et rappellent les séries provenant 
d’une large zone de la France moyenne, regroupées 
anciennement dans le Cerny-sud ou l’Augy-Sainte-
Pallaye (Constantin, 1990 et 1997). Cette large 
extension vers le sud du VSG final du bassin parisien 
pourrait constituer l’un des éléments d’explication 
de l’absence de l’Epicardial récent dans le centre de 
la France (Georjon et al., 2004). 

Dans la phase suivante, on se situe bien dans la 
mouvance des cultures à céramiques faiblement 
ornées qui environnent la vallée du Rhône. La 
fragmentation et l’absence d’ensemble clos interdit 
d’aller plus avant dans les comparaisons entre 
Pontcharaud et Simandres. Des influences du Cerny 
du bassin parisien et dans une moindre mesure du 
Chambon du bassin de La Loire sont perceptibles 
dans les décors plastiques et les formes. Les 
décors incisés ou impressionnés restent rares et 
peu informatifs à l’exception d’un vase de la phase 
récente du Cerny Barbuisse.

Le Chasséen est peu représenté peut-être parce que 
l’occupation du site s’interrompt avant sa pleine 
extension. La présence dans le même horizon 
chronologique d’éléments apparentés au Michelsberg 
et au Noyen évoque le mélange d’influences qui 
prélude au développement légèrement plus à l’est du 
NMB ancien (Pétrequin et Gallay dir., 1984). 

Il convient de souligner l’absence remarquable du 
Saint-Uze, à faible distance de la vallée du Rhône 
sur un site qui semble fréquenté pendant au moins 
la première partie de la durée dévolue à ce faciès 
culturel.

Le IVe millénaire n’est représenté que par quelques 
éléments NMB vraisemblablement à placer pour 

la plupart entre 3800 et 3600 av JC sous influence 
du groupe 3 (Moreau 2010). Les concentrations 
localisées de remontages indiquent des dépôts peu 
remaniés. Les éléments NMB découverts dans 
l’Allier ou au Pic de la Violette (Georges, 2007) 
étaient insuffisants pour définir si le NMB arrive 
sous forme d’importations ponctuelles où s’il s’agit 
d’une véritable extension de ce groupe culturel. Les 
découvertes de Cleppé ne permettent pas de répondre 
à cette question. On retiendra cependant que le site 
récemment fouillé de Saint-Laurent-La-Conche 
(Moreau et Jud, à paraître) semble venir à l’appui de 
la seconde hypothèse.

Aucun élément caractéristique n’atteste du 
Néolithique final non campaniforme. 

Les récipients ornés de cordons lisses sous le bord 
sont tous compatibles avec la céramique commune du 
Campaniforme. Trois structures en creux (FT 42, 44, 
46) peuvent être rattachées à ce phénomène culturel. 
Parmi les éléments campaniformes décorés seuls 
quelques tessons petits et mal conservés pourraient 
être rapprochés du style international ou du style 
pointillé géométrique. Les décors se rapportent 
pour la plupart à la phase récente ou tardive du 
Campaniforme. Les parallèles s’établissent avec le 
groupe rhodano-provençal le plus souvent et avec le 
style bourguignon-jurassien de manière discrète. Une 
structure FT 46 a livré un mobilier tardif influencé 
par le style de Vaise pour les éléments décorés. Ce 
diagnostic est tout à fait en accord avec la datation 
C14 obtenue sur des graines de céréales carbonisées 
présentes dans la fosse (SUERC-44101 (GU29288) : 
3792 ± 28 BP). Le mobilier de FT 46 offre un 
premier jalon pour cerner l’extension géographique 
de ce style tardif récemment défini dans la région 
lyonnaise (Vital, 2008).

Éléments pour une approche des 
modalités d’occupation du site

Les occupations les plus anciennes sont représentées 
très majoritairement par des tessons épais 
appartenant à des récipients de grand volume. Il 
paraît probable que cette observation résulte d’abord 
d’un différentiel de conservation. Les éléments 
les plus lourds ou les plus volumineux comme les 
anses, nettement surreprésentées, ont été davantage 
conservés. Cette hypothèse pourrait expliquer en 
partie la rareté des décors impressionnés et incisés 
qui se développent généralement sur des vases à 
paroi plus fine.
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Les occupations postérieures contemporaines du 
Chambon / Cerny et du Chasséen paraissent associées 
à des répertoires de formes plus variés, allant des 
récipients de grand volume dédiés au stockage ou 
à la cuisson, jusqu’aux petits récipients de service 
et de consommation. Le corpus céramique est donc 
compatible avec ce que l’on observe sur les habitats 
pour cette période. La fréquence des récipients à 
deux ou quatre anses dans ces cultures du milieu du 
Ve millénaire constitue vraisemblablement un autre 
élément d’explication de la surreprésentation de ce 
type de préhension dans les vestiges céramiques. Il 
parait cependant difficile d’établir un lien entre ces 
anses et un type particulier de récipient. L’anse n’est 
en effet pas réservée aux bouteilles et aux grandes 

jarres, mais apparaît également sur des marmites 
et des pots de toute taille voire sur des tasse dans 
l’intervalle chronologique considéré.

Le NMB n’est représenté que par un petit nombre 
de jarres et marmites de taille moyenne, en dépôts 
dispersés qui ne semblent pas correspondre à de 
l’habitat.

Enfin le Campaniforme présente à nouveau un 
répertoire très diversifié compatible avec ce que l’on 
observe sur les sites d’habitat. Ces indications seront 
bien entendu à nuancer par l’examen global de la 
culture matérielle.
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Figure 200 :  Céramique néolithique de la zone 2
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Figure 219 :  Céramique néolithique de la zone 2
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Figure 223 :  Céramique néolithique de la zone 2
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Annexe 3 : invenTAire des remonTAges cérAmique, pAr p-J. rey

Cleppé Font de l’Or 2012

Liste des remontages céramiques

ZONE 2

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 11 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 11 passe 2

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 10 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 17 passe 1

Appariement

Fait 6-7 us 528 carré 11 passe 1

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 5 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 7 passe 1

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 5 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 5 passe 2 MI 3425

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 10 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 17 passe 1

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 10 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 10 passe 2 MI 3397

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 5 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 18 passe 1

Collage

Fait 6-7 us 528 carré 7 passe 1

Fait 6-7 us 528 carré 8 passe 2 MI 3424

Collage

FT 127 passe 1

Sond 13 us 528 MI 3597

Collage

Us 2 MI 2051

Us (522) sond géomorpho sud partie est

Collage

Us 2 MI 2581

Us 2 MI2339

Collage

Fait 6-7 Dec Mec

Fait 6-7 us 528 carré 9 passe 2 MI 3411

Collage

Us 2 MI 2153 tout le lot correspond à un seul pot

Collage

Us 2 MI 2592 NE de TR 2005

Us 2 MI 3002 Dec Mec

Collage

Us 2 MI2610

Us 2 MI 2609 (NE de TR 2004)

Appariement

Fait 36 us 505 carré F passe 1 MI 2793

Fait 36 us 505 carré F passe 1 MI 2793

Collage

Fait 36 us 505 carré H4 passe 1
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Fait 36 us 505 carré H5 passe 1

Us 528 carré V22 passe 2

Appariements

Fait 36 us 505 carré H4 passe 1

Fait 36 us 505 carré K24 passe 1

Fait 36 us 505 carré K20 passe 1

Fait 36 us 505 ouest carré D MI 2927

Collage

Fait 36 us 505 carré E passe 1 MI 2840

Fait 36 us 505 carré E passe 1 MI 2839

Appariements

Fait 36 us 505 carré E passe 1 MI 2849

Fait 36 us 505 MI 2855

Fait 36 us 505 carré B21 passe 2

Collage

Fait 36 us 505 carré H9 passe 1

Fait 36 us 505 carré H5 passe 1

Collage

Sond 9 us (521) MI 3593

Sond 9 us (521) MI 3594

Sond 9 us (521)

Collage

FT 63 nord us 528

FT 63 sud us 528

FT 6-7 à l’est du sondage

Appariements

Us 528 MI 3471

Us 528 MI 3473

Appariements

Us 522 MI 2424.1

Us 522 MI 2424.5

Collage

Us 522 MI 3662

Us 3 MI 2119

Collage (Campaniforme)

FT 44 MI 2217.76

FT 44 MI 2217.77

FT 44 MI 2217.82

Appariements

FT 44 MI 2217.19

Collage

FT 44 MI 2217.13

FT 44 MI 2217.26

Collage (Campaniforme)

FT 44 MI 2217.73

FT 44 MI 2217.85

Appariements

FT 44 MI 2217.29

FT 44 MI 2217.54

FT 44 MI 2217.83

Collage

FT 44 MI 2217.45

FT 44 MI 2217.47

Collage

FT 44 MI 2217.69

FT 44 MI 2217.74

Collage

FT 44 MI 2217.48
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FT 44 MI 2217.49

FT 44 MI 2217.60

FT 44 MI 2217.61

Collage

FT 44 MI 2217.3

FT 44 MI 2217.67

Collage

FT 44 MI 2217.6

FT 44 MI 2217.22

FT 44 MI 2217.25

FT 44 MI 2217.24

FT 44 MI 2217.55

FT 44 MI 2217.57

Appariements

FT 44 MI 2217.32

FT 44 MI 2217.35

FT 44 MI 2217.37

Collage

FT 44 MI 2217.14

FT 44 MI 2217.16

FT 44 MI 2217.35

FT 44 MI 2217.40

FT 44 MI 2217.42

FT 44 MI 2217.58

FT 44 MI 2217.59

FT 44 MI 2217.63

FT 44 MI 2217.64

Collage

Us 521 MI 3561

Us 521 MI 3562

Collage

Us 521 MI 3552

Us 521 MI 3553

Us 521 MI 3554

Us 521 MI 3556

Us 521 MI 3557

Us 521 MI 3558

Us 521 MI 3563

Us 521 MI 3567

Appariements

Us 521 MI 3551

Us 521 MI 3555

Us 521 MI 3559

Us 521 MI 3560

Us 521 MI 3564

Us 521 MI 3565

Us 521 MI 3566

Us 521 MI 3568

ZONE 1

Collage

Us 1501 MI 10312

Us 1501 MI 10328

Collage (élément Bronze ancien)

Us 1501 MI 10215

Us 1501 MI 10218

Appariements

Us 1501 carré C1 passe 1

Us 1501 carré H3 passe 1






