
Le problème est le suivant:
Comment fut introduite en Cerdagne et

dons les regions voisines l'économie de pro-
duction ? C'est là une question complexe qui
se confond avec Ia mise en place des civili-
sations dites neolithiques dons le monde pyre-
néen de l'Est (1).

Ce probléme présente sous un aspect géné-
ral, une double facette:

- Un aspect culturel, autrement dit queUe
est Ia structure de ces civilisations néolithi-
ques, leur personnalité, leur caractère.

- Un aspect économique, c'est-à-dire de
queUe façon dons es divers milieux ecologi-
ques concernés, l'homme a introduit le proces-
sus de transformation du milieu par le biais
de l'elevage et de l'agriculture.

Comme on le verra, nos connoissances sur
ce deuxième point demeurent embryonnaires.
Par contre en ce qui concerne l'aspect pure-
ment culturel un certain nombre de données
peuvent aider a alimenter Ia discussion.

Evidemment pour bien apprécier au depart
les modifications techniques qui se font jour
dons les industries avec Ia néolithisation, ii
importe de bien connaItre les substrats qui
ont servi de cadre a cette mutatiOn techno-
économique. Or les recherches concernant Ia
fin du Mésolithique ne sont guère avoncées.
II n'existe a peu près rien a ma connaissance
en Cerdagne même. Par contre nous dispo-
sons pour Ic Pays de Sault, au Nord, d'un
faciès mésolithique final ou proto-neolithique,
qui est connu sur trois gisements au moms du
bassin de I'Aude: l'Abri de Dourgne a Fonta-
nès-de-Sault, Ia grotte Gazel a Salléles-Ca-
bardès, le site de plein air d'Aussières a
Narbonne. Les pièces les plus caractéristiques
de ce faciès sont des pointes triangulaires a
dos abattu, base retouchée et tranchant brut.
II peut exister encore des trapèzes. La tech-
nique de Ia retouche couvrante est déjà con-
nue sur certaines pièces de type (flèche tran-
chante. La presence d'ossements d'ovidés
indique, selon toute vraisemblance, Ia pratique
de l'elevage. II semble donc que dans I'Audc
et les Pyrénées du Pays de Sault Ia réolithisa-
tion se soit effectuée dons le cadre de ce
substrat.

Sur Ic versant meridional de Ia Cerdagne,
nous ne connaissons pas de faciès superposa-
ble. II est possible que des groupes industrie
macrolithique, par exemple de type montgrien,
ait pu constituer une variété de populations sur
laquelle Ia néolithisation se serait implantée
(Cf. L'Asturien au Pays Basque francais). Mais
pour bien apprécier ce problème, il convien-
drait de savoir si des microlithes n'étaient pas
quelquefois associés aux pics montgriens et,
dans cette optique, préciser Ia variété d'arma-
tures microlithiques en cause. La plupart du

(1)	 Une rapide orientation bibliographique sur un
tel sujer pourrait comprendre es titres suivOnts



temps en effet les pièces macrotithiques post-
glaciaires, trop archaIsantes, ne peuvent four-
fir qu'une chronolcgie imprecise. L'expérience
montre qu'elles s'associent en fait, fréquem-
ment, a des microlithes ou a d'autres éléments
qu'il est possible de placer avec plus de sécu-
rite dans une échelle chronologique relative.

L'apparition dans les Pyrénées de l'Est des
premiers groupes connaissant l'usage de Ia
poterie ne pose pas, au plan de Ia definition
culturelle, de problème majeur. Ces groupes
humains se rattachent en effet au vaste en-
semble a céramique imprimée circummédi-
terranéenne dont le Bos-Languedoc et Ia Ca-
talogne ont fourni de nombreux exemples.
Rappelcns Vexistence d'importants sites se
rattachant a cet horizon sur le littoral (Cova
d'Espérit et surtout I'irriportant gisement de
Leucate-Barcarès). Mais Ia poterie a impres-
sions gagne assez largement l'intérieur des
terres puisque ces vestiges ont été retrouvés
au coeur des Corbières (abri Jean-Cros), en
Pays de Sault (abri de Dourgne), en Andorre
(Balma Margineda), en Solsonès (Espluga Ne-
gra), en Alt Urgell (Valldany). II y a toutes
les chances pour que Ia Cerdagne ne soit pas
restée a l'écart de cette colonisation> comme
quelques indices le laissent a penser. Les foul-
lIes futures permettront certainement de pré-
ciser Ia structure de ce Néolithique primitif
dans cette region des hautes plaines pyrénéen-
nes. II sera également intéressant de savoir
quel type d'industrie, queues parures, quelles
variétés d'habitats et de sépultures se relia-
ient a ces néolithiques primitifs. En ce qui
concerne l'industrie de Ia pierre, nous nous
contenterons de faire remarquer l'importance
tenue par les traditions mésolithiques locales.
Ces dernières sont toujours sensibles a cha-
que fois qu'un gisement du Néolithique ancien
fournit un outillage lithique représentotif
(Jean-Cros, l'Esperit, Dourgne).

Un autre problème concerne celui des gen-
res de vie. Plusleurs indices laissent a penser
que les Mésolithiques récents du bassin de
l'Aude étaient déjà en fait des proto-néoli-
thiques dans Ia mesure oC.i, éleveurs d'ovins, ils
étaient déjà entrés dons le cycle des produc-
teurs de nourriture. L'introduction de l'agri-
culture, un peu plus tardive, n'accusa en fait
qu'un retard relatif. Des meules, molettes,
pilons apparaissent ossez fréquemment sur les
sites du Néolithique ancien.

D'autre part, de récentes analyses palyno-
logiques réalisées en Donnezan ont montré
la presence de défrichements lies a des pollens
de céréales dans des niveaux dates au C 14
de Ia premiere moitié du Ye millénaire (re-
cherches de G. Jalut a Ia tourbière de Fournas).

Le passage du Néolithique a poterie impri-
mée au Néolithique a poterie lisse de type
occidental, paraIt s'effectuer, dans les Pyre-
nées de I'Est, dans le cadre d'un horizon que
nous avons appelé group de MontboIo>. Ce

groupe, bien que très personnalisé, montre en-
core assez clairement une souche cardiale sen-
sible. II sera, ici encore, intéressant de verifier
si les traces de cet horizon existent en Cer-
dagne comme le laissent supposer quelques
vestiges de Ia grotte d'Olius a Sant Bartomeu
publiée par J. Serra ViIaró. C'est une hypo-
these d'autant plus vraisemblable que des ves-
tiges montbolieris sont connus en Conflent et
jusqu'en Ariège (grotte de l'Herm). Signolons
aussi, a propos du site de Montbolo, que Ia
domestication du mouton, de Ia chèvre, du
boeuf et du parc est alors attestée dons nos
regions. Les mêmes espèces se retrouvent
d'ailleurs des le Néolithique ancien de Jean-
Cros (premiere moitlé du Ye millénaire) oii le
chien est également present.

Dons les relations et les interferences que
connurent les groupes du Neolithique moyen et
recent, Ia Cerdagne, par so situation géogra-
phique et sa position de passage oblige par les
vallées du Ségre et de I'Aude, dut jouer un
role fondamental. N'oublions pas en effet que
le Chasséen du Midi de Ia France ne semble
guère s'être manifesté auSud des Pyrénées et
II y a tout lieu de considérer Ia Cerdagne corn-
me une zone frontière avec les groupes ibéri-
ques contemporains. On peut se demander si
elle ne joua pas, a un moment doriné, le role
de poste avoncéx de Ia culture chasséenne
car dans diverses series de Ia rég ion nous avons
identifié avec J. Vaquer des céramiques indu-
bitablement chasséennes (vases carénés, cou-
pes a sillons internes, recipients munis de per-
forations en cartouchière, etc.). Ces céramiques
ont été decouvertes par M. Martzluff, dons
Ia partie de Ia Cerdagne baptisée La Solone>>.
Dons cette optique, il y a tout lieu d'envisager
une diffusion par Ia vallée de l'Aude et par
les vallées fluviales des Pyrénées-Orientales.
Mais a cette époque de tels mouvements qu'iI
y a tout lieu de croire Nord-Sud durent se
completer de déplacements en sens inverse.
En effet si l'on s'en tient a I'examen des seu-
les sépultures on ne peut manquer de souli-
gner les affinités culturelles qui unissent les
caissons néolithiques du Solsonès avec des
tombes comparables connues en Roussillon
(Catela) et en Limouxin (De Ia LaIga, Las
FaIchos, Bordasse). II s'agit toujours de cistes
oü les corps —souvent au nombre de deux-
sont ocompagnés de flèches tranchantes, de
perles de schiste ou de callaIs, de céramique
lisse et de poiriçons ou épingles en os. Ces in-
terférences méritent d'être étudiées de prés.

La fin du Néolithique volt dans le Midi de
Ia France et sans doute aussi en Catalogne
I'éclosion de nombreux fades dans le cadre
desquels s'effectuera Ia connaisscince de Ia
premiere metallurgie (2).

(2) II semble que Ia constructiort des chombres me-
galithiques remonte essentiellement au 1118 rnillénoire
dons Ia region est-pyrénéenne,



Dans nos travaux sur le Languedoc et le
Roussillon, nous QVOflS a plusieurs reprises in-
sisté sur l'intérêt du groupe de Véraza qui pa-
raIt constituer des Ia deuxième moitié du 1118
millénaire Ia culture autochtone essentielle.
Son extension a Ia Cotalogne est en ccurs de
vérificat ion (travaux d'A. Martin). A cet effet,
Ia Cerdagne a fourni quelques témoignages
de cette culture (Les Escaldes, Cova Mauri a
Berga, etc.). Est-ce Ia seule civilisation du
Néolithique final de cette region 7 II convien-
dra d'évoquer ce problème.

Au terme de ce tour d'horizon, I'on s'aper-
çoit que Ia Cerdagne et les regions périphéri-
ques ont été appelées a jouer, au cours des
temps neolithiques, un role fondamental non
seulement pour l'étude des civilisitions pyre-
néennes mais au delà pour Ia comprehension
de certains prcblèmes généraux touchant au
monde méditerranéen occidental. C'est pour-
quoi ii convient, sans plus tarder, de débattre
de ces questicns en Cvoquant les documents
relatifs aux premiers pasteurs et aux premiers
paysans qui ant foulé le sd cerdan.
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