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S’il est habituel d’entendre dire que le propre de l’homme réside dans son esprit, rarement, ses traces matérielles furent-elles
utilisées pour en saisir les transformations, les variations et leur cohésion. Depuis le XVIIIe siècle, l’écart s’est accru entre la
réflexion philosophique et l’entassement étourdissant, en croissance régulière, d’informations sur les comportements du passé. 
L’Anthropologie a démontré d’innombrables fois qu’il n’existe pas de sociétés humaines où tout acte ne se justifie, ultimement,
par le système de valeurs, bâti et défendu par ce groupe, délimitant le bien du mal, le vrai du faux et mis en harmonie avec la
pensée globale.

Comme si ces disciplines ne s’élaboraient que pour elles-mêmes: l’anatomie pour le cerveau, l’anthropologie pour les
systèmes mythiques, la philosophie pour rassurer sur la puissance de notre pensée et son absolue séparation de l’animalité, les
histoires des religions et les histoires des arts, jouent, encore seules, sur les terrains autorisés, balisés par les textes. Curieuse
époque donc, riche en gaspillages, où l’ethnologue méprise le préhistorien pour l’apparente carence de ses sources, tandis que
lui-même ne dispose que d’une pellicule historique. Curieuse aussi, cette ère où le raffinement extrême des analyses technolo-
giques, s’incline humblement devant chaque épouvantail des “sciences biologiques dures” dont le champs ne s’applique pour-
tant qu’à la carcasse des hommes, jamais à leur productions, pourtant si éloquentes, de Kant à Wagner.

Comment ne pas voir qu’il s’agit des mêmes esprits, qui conçurent Lascaux puis Chartres et que cette communauté du
génie a aussi dû se conformer aux lois de l’histoire, si souvent méprisées et pourtant en perpétuelle action ? Leur puissance,
implacable et évidente, a-t-elle fait trembler les adeptes du scruturalisme synchronique au point d’à tout prix les ignorer ? Il fau-
dra l’admettre, la préhistoire n’est pas simple: la biologie n’en est qu’un cadre lointain, sorte de fantômes déformés de l’évolu-
tion de l’esprit; toutes disciplines historiques s’y trouvent tôt ou tard confrontées: sociétés, arts, techniques. La psychanalyse
elle-même ne peut honnêtement s’y soustraire; et lorsqu’elle invente, comme si souvent, elle reconstitue de chic une préhistoi-
re des pulsions humaines, imaginée pour servir tel propos ou, aussi bien, son contraire.

Toute religion, toute valeur, toute pensée s’élabore mécaniquement au fil des temps parcourus rétrospectivement par la
science préhistorique. La vanité ne s’accorde même pas à une telle richesse, à de telles certitudes, à telles facilités qu’offrent
les données archéologiques à toute réflexion spirituelle. L’outil, le feu, la chasse, la mort, le foyer, les règles, l’art, le conflit,
l’imaginaire, l’invention, le mythe, le partage, l’autorité, la lucidité et les règles morales: toute la “nature de l’humain” se trou-
ve disponible, sure vérifiable, incontestable et, surtout, articulée selon des règles de succession logique impitoyable, balayant
tout argument théorique fondé aujourd’hui sur la seule réflexion philosophique. L’aventure de l’humanisation n’a qu’un seul
sens qu’une seule cohérence, qu’une seule logique; elle n’admet pas la fantaisie, ni le dogmatisme.

Les systèmes de valeurs qui régirent les rapports humains dans leur extrême complexité, possèdent une rigoureuse cohé-
sion qui se combine à la fois aux contraintes des milieux et au dynamisme évolutif. Complexité triplée donc qui ne se décryp-
te que par secteurs (telle cette rencontre) ou par l’esquisse, audacieuse et provisoire, de traits généraux (comme les médias en
sont voraces, s’ils ne les fabriquent pas eux-mêmes).

Aussi, est-il vrai par ailleurs, que nous préhistoriens avons, si souvent négligé nos devoirs, vis-à-vis des médias, sous
estimé la portée de nos données, et laissé la place à des amuseurs de tout poil, ravissant ici, inventant là, prétendant faire le tra-
vail à notre place, par vanité, par étourdissement, au mieux par compassion avec ces “faiseurs de données” que nous sommes
si souvent restés. L’extrême rigueur atteinte aujourd’hui dans la démarche archéologique, autant théorique, méthodologique que
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pratique, nous rend désormais responsables des résultats produits, de leur intégration aux sciences philosophiques, historiques
et religieuses. Comme en toutes circonstances, si nous n’occupons pas ce champs tant convoité, où se complètent la pensée et
la certitude, d’autres viendront et reviendront y voler les fruits pour les mettre au service de leur réflexion. Contenons ces excès
et bâtissons la véritable évolution de la pensée.

Marcel OTTE
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Introduction

Spirituality is usually associated with the system of religious
beliefs and related rituals. In more general terms, this
involves “the powers of nature, the personal quest of the soul,
the acts of daily life, the solidarity of the tribe, all were reli-
gious, and were sustained by dance and ritual” (Miller 1997).
Consequently, the ‘spiritual behaviour’ may be defined as the
creation of an artificial ‘ritual landscape’ encompassing the
totality of the observable universe and aimed at maintaining a
constant dialogue between all its elements.

The origins of spirituality are usually sought in the
realm of religion and, in more general terms, in ritual and
symbolic behaviour. Elements of symbolic behaviour and
vocal communication are recognised among primates. The
essential question is, at which point this symbolic behaviour
acquired human-like characteristics. Amongst these are usual-
ly mentioned the emergence of language, the advanced abili-
ty of manufacturing and the use of tools, and ability to plan
for the future.

This also includes the emergence of “a regular, pat-
terned and symbolic behaviour”, with the use of nonutilita rian
“symbolic” artefacts. This also implies the occurrence of
recognisable material manifestations of spiritual culture, i.e.
primitive forms of art, which are usually ascribed to early
modern humans (as distinct from “archaic” modern humans,
or Neanderthals). Both archaeological and molecular genetic
evidence suggest that the AMH emerged in eastern and south-
ern Africa at 130-100 ka ago.

Considerable difficulties stemmed from the fact that
the discernable material manifestations of significant beha -
vioural changes became apparent in archaeological records
only at the time roughly coeval with the Last Glacial maxi-
mum (OIZ 2), 24-14 ka ago (Clark 1997). This general con-

clusion remains valid despite recent discoveries of slabs of
engraved ochre and an engraved bone at Blombos Cave in the
southern Cape Province in South Africa in the “Middle Stone
Age” layer with optically stimulated luminescence (OSL)
dates in the order of 75-70 ka ago (Henshilwood & Marean
2003).

The apparent controversy may be overcome with use
of concepts developed in semiotics (Gottdiener 1994). Since
its earlier development by Peirce, semiotics viewed the sign
as “something which stands to somebody for something in
some respects or capacity”. Peirce further classified the signs
available to human consciousness into icons, indices and
symbols. Peirce defined the iconic sign “a sign determined by
its dynamic object by virtue of its own internal nature”. The
iconic sign represents its object by means of similarity or
resemblance; the relation between sign and interpretant is
mainly one of likeness, as in the case of portraits, diagrams,
statues, and on an aural level, onomatopoeic words. Peirce
defined the indexical sign as a “sign determined by its dyna -
mic object by virtue of being in a real relation to it”. An
indexi cal sign involves a causal, existential link between sign
and interpretant, as in the case of a weathercock, or of a
barometer or of smoke as signifying the existence of fire. A
symbolic sign, finally, involves an entirely conventional link
between sign and interpretant, as is the case in the majority of
the words forming part of “natural languages”. Linguistic
signs, that is to say, are symbols in that they represent objects
only by linguistic convention. These kinds of symbolic
behaviour which are exclusively inherent to AMH species,
massively contributed to the rapid increase of the human
brain and the vastness and complexity of human cultural
superstructure (Deacon 1977).

In the following paragraphs we will examine the early
evidence of symbolic human behaviour.

Initial settlement

Africa was the likely source of the human mitochondrial gene
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pool 90,000-180,000 years ago (Cann et al. 1987). This
hypothesis is supported by the finds of early forms of AMH in
Africa, such as Omo Lubish 1 Ethiopia, klasies Cave, Border
Cave and Florisbad in South Africa, Guomeda (kenya) and
Jebel Irhoud (Morocco), attributable to Oxygen Isotope Stage
6, between 260 and 130 ka (Stringer & Mackie 1996).

Early AMH reached western Asia at 100,000-80,000
years ago (Stringer et al. 1998). This implies the coexistence
of early AMH with the late Neandertals. In the Levant the
Neandertal burials were found at several cave-sites, which
included the Tabun, kebara, Amud and Dederiyeh Caves. The
date of 60 ka obtained for the Neandertal skeleton at the site
of kebara 2 suggests a prolonged temporal overlap of both
sub-species of Homo within a geographically restricted area
(Stringer et al. 1998).

Traditionally archaeologists link up the emergence of
AMH with the Upper Palaeolithic (UP), the core-and blade
technique being considered as its momentous attribute. In
view of recent observations, the association of AMH with this
technique cannot be viewed as absolute. Blade manufacture
has been observed in several Lower and Middle Palaeolithic
industries in Africa, Western Asia and Europe. This became
particularly obvious in the Near East where blade-dominated
assemblages were found in various cultural contexts
(Amudian, Pre-Aurignacian and others) in levels ranging
between OIS 8 and 5 (Meignen 1998). The remains of both
Neandertals and AMH at the time of their appa rent coexis-
tence in the Levant were found in the context of essentially
similar industries, the “Levantine Mousterian”. Both human
subspecies shared broadly similar subsistence patterns and
cultural features that included burial practices. One finds only
minor distinctions in mobility, resource acquisition strategies
and industrial subtypes (Lieberman 1998).

The fully developed UP assemblages are referred to as
Aurignacian, an umbrella term which encompasses several
blade-based industries, some of which share common features
with the “classical Aurignacian” in Europe (kuhn 2003).
Apart from that, the Levant includes at least two distinct early
Upper Palaeolithic complexes predating the Aurignacian: the
initial UP (Emiran or “transitional”) and Ahmarian (kuhn
2003). The available radiometric dates suggest the age of 50-
40 ka for the former, and 42-30 ka for the latter, possibly part-
ly overlapping with the early Aurignacian (Bar-Yosef 2000).
The IUP assemblages combine Levallois blade technology
with UP forms. The Ahmarian industries which are generally
viewed as the local development of the IUP, are rich in blades
produced from prismatic cores.

The earliest appearance of the AMH in Europe is
docu mented by the finds in level 11 of the Bacho kiro Cave
in Bulgaria which has yielded a radiocarbon age of >43 ka
(kozlowski 1998). Yet the general view prevails that the
“classic Aurignacian” appeared in Europe not older than 36.5
ka (Zilhao & d’Errico 1999). Existing radiometric dates firm-
ly establish the existence of Neandertal groups in France until

ca 34 ka and ca 33 ka on the Iberian Peninsula. The AMS
measurements for Neandertal mandibles at vindija in Croatia
(28-29 ka) provide evidence for an even later presence of
Neandertal groups in that area of Europe (Smith et al. 1999).

The so-called transition from Mousterian to UP indus-
tries is identifiable in Europe for the time-span between 40
and 30 ka. These industries are known in France
(Châtelperronian), Italy (Uluzzian), Central Europe
(Szeletian and Bohunician) and Russia (Streletzkian). They
all include archaic elements apparently inherited from the
Mousterian tradition. The same industries attest a range of
typically UP features, the tools such as burins and end-scra -
pers manufactured on blade blanks as well as tools and per-
sonal ornaments made of bone and antler.

Judging from the radiocarbon dates, the early stage in
the spread of Upper Palaeolithic on the East European Plain
lie in the time-span of 35-40 ka (Sinitsyn et al. 1997). The
sites were evenly scattered across the entire area; they are
known in Western Ukraine, Moldavia, Crimea, Pontic
Lowland, kostenki on the River Don, in the Ural Mountains
and even in the extreme North-East, including the sites north
of the Polar Circle.

In a cultural sense these early UP sites belong to at
least three distinct traditions: Streletskian, Aurignacian, and
“Protogravettian” (Sinitsyn et al. 1997:42). The Streletskian
inventories were initially identified at several sites in the
kostenki area. Later, similar industries were found on the
Severski Donets River in the Ukraine, in Central Russia
(Sungir’) and also on the kama River in the Urals (Bradley et
al. 1995). All these sites include typical Mousterian side-
scrapers and points (triangular bifacial points with concave
bases being particularly common). These archaic elements
were combined with typical Upper Palaeolithic tools. By con-
trast, both the Aurignacian, and “Protogravettian” industries
featured a fully developed Upper Palaeolithic “core-and-
blade” technique with a variety of tools manufactured on
blade blanks.

A reliable series of radiocarbon dates indicates a
group of early sites in the Altai Mountains. This group
includes se veral open-air and cave sites: kara-Bom,
Okladnikov, Strashnaya, Denisova, kara-Tenesh, Anui 2, and
Ust-karakol (Derevyanko et al. 2001). Radiocarbon dates,
both conventional and AMS, show the age between ca 40 and
30 ka; and even 42 ka (kara-Tenesh) and 43 ka (kara-Bom).
All dated sites were located in the Mountainous Altai, usual-
ly on the lower and medium elevation levels, within the river
valleys belonging to the River Ob’ catchment. The sites vary
in thickness of archaeological deposits, presuming variable
duration, seasonality and intensity of their habitation. In most
cases, the sites were stratified and included the levels attribu -
ted to the Acheulean, Mousterian, UP and later periods. The
sequence of the site of kara-Bom (Derevyanko et al. 2000)
includes two levels deemed Mousterian and six levels
conside red as UP. Yet the upper Mousterian and lower UP

Pavel M. DOLUkHANOv
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levels yielding statistically indistinguishable dates (>44 ka
and 43200±1500 respectively). These levels included identi-
cal animal remains and the pollen indicative of a steppe with
rare occurrences of broadleaf trees. Both Mousterian and
early UP levels include the same categories of artefacts:
Levallois-Mousterian, notched-denticulate and Upper
Palaeolithic. The main distinction consists in an increased
rate of “elongated blades” observable in the early UP level.
Derevyanko et al. (2000:47) note that the common elements
in these two levels outweigh their distinctions. The
Okladnikov Cave yielded human remains: five teeth and
three postcranial skeletal fragments. Alexeev (1998) has con-
cluded that all fragments except one tooth bear no deviations
from the morphology of modern humans. Only one molar
found in the third level shows an “archaic trait”. The animal
remains combine extinct species (wholly rhinoceros) with
presently existing animals adapted to forest biomes (brown
bear, wolf, bear), and steppe (wild horse, kulan wild ass,
gazelle). Significantly, the portable works of art (three perfo-
rated pendants made of mammal bones and teeth) were
recovered from “layer 6” of the kara-Bom site, for which
radiocarbon dates in the order of 34-32 ka BP are available
(Derevyanko & Rybin 2003). In view of all this evidence, the
Palaeolithic sites in the Altai Palaeolithic may be considered
as left behind by modern humans.

The existing radiocarbon dates indicate the wide
spread of Palaeolithic sites further into northern Eurasia
occurring during Isotope Stage 3 (Dolukhanov et al. 2003).
Such sites are known in the Baikal Lake area of southern
Siberia. The sites are also known in Yakutia (Ust’-Mil: 33
ka) and the Maritime Region (Geographical Society Cave:
32.5 ka).

Palaeolithic sites in the Altai Mountains in Southern
Siberia radiocarbon dated to c. 40 ka and older are considered
as Mousterian, due to the strong presence of Levallois tech-
nology. If one looks further east, archaic elements are abun-
dant in sites of similar age in China and Mongolia. The inven-
tory of the Salawusu site on the Ordos Plateau in Inner
Mongolia, dated to 50-37 ka, contains pebble cores reduced
by ‘direct percussion’ as well as flake tools (Lanpo & Weiwen
1985). The same level reportedly yielded the remains of
Homo sapiens (Xinzhi & Linghong 1985). The femur and
tibia of a child at the site of Yamashita-cho on the Okinawa,
with the radiometric age of >32 ka are considered as belon -
ging to AMH (Trinkaus & Ruff 1996).

Discussion

Based on the stratigraphic evidence of Saint-Césaire and
Arcy-sur-Cure in France, the scholars tend to ascribe the
authorship of the Châtelperronian industry to the Neandertal
humans. Two hypotheses became crystallized in the ongoing
debate. The first views the observed UP elements in the gene -
rally archaic industries as the product of contact, trade, inter-
action, transfer of technology, resulting in the ‘acculturation’
of the Neandertals under the impact of AMH (Mellars 1999).

The second argues that this was an independent and
autochthonous invention of local Neandertal groups (Errico et
al. 1998).

As stated above, there are several reasons to consider
the Palaeolithic sites in the Altai Mountains as belonging to
the AMH. Since, either on the East European Plain, in Siberia
or China, archaic-looking industries have ever been found in
clear association with the remains of Neandertals or other pre-
sapiens humans, one may advance a reasonable suggestion
that all these industries were manufactured by groups of
AMH. Their advancement proceeded from the west to the
east, covering the entire East European Plain and further lea -
ding into Southern Siberia, Mongolia, Northern and Central
China and the Russian Far East. As land bridges linked the
Siberian mainland with Sakhalin Island and Hokkaido, one
may suggest an occasional penetration of early AMH to the
Japanese Archipelago at that stage. The most plausible sce-
nario implies a gradual spread of AMS from Africa into
Western Asia between 200,000 and 100,000 BP, and then into
northern Eurasia (including Europe and Siberia) between
50,000 and 40,000 BP. The occurrence of AMS sites in the
caves of the Altai Mountains with an age in excess of 42,000 BP
may be due to better conservation of organic material in that
area. Similarly old samples might not have survived further
west, perhaps because of differences in the post-depositional
environment.

Existing genetic evidence places the Neanderthals
both from the Caucasus and Germany in a group distinct from
modern humans, suggesting that their mtDNA types have not
contributed to the modern human mtDNA pool (Golovanova
et al. 1999; Ovchinnikov et al. 2000). In other words, the
groups of modern humans expanding from Africa were not
interbreeding with local groups of Neanderthals.

Archaeological evidence shows the absence of any
rigid links of the advancing groups of AMS with any specific
industrial tradition; this may be Mousterian facies, the “ar -
chaic” UP with strong Mousterian elements or fully develo -
ped “core and blade” technology. Archaeological assem-
blages may be rather conceptualized as iconic and indexical
signs symbolizing the groups’ adherence to a certain spiritual
entity. Since with the AMHs were already in control of fully
develo ped human-like speech, one may reasonably suggest
the emergence of symbolic signs forming “natural languages”
already at this early stage.
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introduction

Changes of spirituality taking place at the Middle-Upper
Palaeolithic transition are difficult to consider out of context
of cultural and anthropological changes that had occurred in
this period. Even more so just the attitude about the nature of
the transition had decisive influence on understanding of
cogni tive abilities of the Neanderthal men, their creativity and
symbolic thinking. As when Europe is concerned hypotheses
about sudden population and cultural change at the transition
from Middle to Upper Palaeolithic have priority over other
explanations it is not surprising that among experts prevails
an opinion that bearers of Middle Palaeolithic cultures had
not been able to advance radically their technology, economy
and social life. Many recognize the reasons for this in limited
intellectual abilities of Neanderthals and in all specific
aspects of their way of life. However, it remains unclear why
intellectually superior Homo sapiens sapiens needed many
tens of thousands of years to develop Upper Palaeolithic tech-
nology and offer convincing evidence about his cognitive and

artistic potential. It is common knowledge that in Europe cul-
turally differentiated technocomplexes and the distinct cre-
ative explosion confirmed by Aurignacian figurines and pari-
etal art of Chauvet (Hahn 1977; Clottes 1996) occurred only
34.000-32.000 years ago.

Early occurrence of figurative parietal and mobiliary
art certainly had its background so it could be assumed that
the pe riod from 43,000 to 34,000 years ago is of crucial
importance for understanding its provenance. There is no
need to remind particularly that just at this period in many
parts of Europe could be observed a chronological overlap
between Neanderthals and modern humans, or that the Balkan
peninsula is one of the areas where this coexistence lasted
longest. Against that background, the question can be raised
of whether there were contacts and influences between
Neanderthals and anatomically modern humans, the nature of
their relations and to what degree their mutual interaction had
an effect on culture development and changes in the way of
life of human communities in this period. This is the very rea-
son why in the course of study of the Middle to Upper
Palaeolithic transition in the Balkans (fig. 1), we take into
account not only direct but also indirect evidence of spiritual-
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ity: those that are manifest in cultural identity, tradition and
different forms of exchange.

evidence of spirituality in the Middle palaeolithic

The most reliable confirmations about graphic expression in
the Middle Palaeolithic have been encountered at sites in
Bulgaria. In layer VI of sector TD of Temnata Dupka, dated
about 50,000 b.p., a stone of quadrangular shape decorated on
two sides with engraved parallel lines was found (Crémades
2000), while in layer 12 of Bacho Kiro, dating from before
47,000 b.p., had been found a bone with an engraved motif of
zigzag lines. It has already been indicated that it was a rela-
tively complex motif characteristic for the late pha ses of the
Upper Palaeolithic (Marshack 1982). In contrast to common
parallel incisions and other motives encountered on objects of
bone and stone from this period, the zigzag pattern could have
diverse symbolic meanings.

The possibility that there was also musical expression
in the south European Palaeolithic had been for a long time
associated with the find of a perforated cave bear mandible
from the Aurignacian layer at Potočka Zijalka (Brodar &
Osole 1979) and perforated bones, which could have possibly
be used as musical instruments are also confirmed at sites in
neighboring areas (Basler 1979). However, a few years ago in
Slovenia, one much more credible find was discovered, the
well-known flute from Divje Babe I in Slovenia (Turk et al.
1997). A flute made of a cave bear femur was found in a

Mousterian layer assumed to be more than 45,000 years old.
The flute has at least two holes and by its shape and manufac-
ture technique it resembles specimens from the later period
whose intentionality of manufacture and purpose is not dis-
putable. Still, opinions about whether holes were perforated
on purpose and was it really a musical instrument differ
(d’Errico et al. 1998; Otte 2000). It seems that assumption
about animal inflicted perforations on the bone from Divlje
Babe I (d’Errico et al. 1998) is more difficult to prove than
the assumption that these holes were produced as a result of
human activity.

It should be borne in mind that traces of gnawing, pit-
ting and scoring on the bone surface do not prove by them-
selves that the bone could not have been used for the making
of a musical instrument – as this is the case of cultural choice,
which should not be rejected a priori (about this see also Otte
2000). Also, the technology of hole making that had been
eventual ly used in the Middle Palaeolithic should not be
judged against the evidence of perforations on the objects
from a much later time as are the bone pipes from
Geißenklösterle and Isturitz (d’Errico et al. 2003). It is well-
known that technology of bone-working developed gradually
as is confirmed by simple awls from Blombos and Arcy-sur-
Cure (Henshilwood et al. 2001; d’Errico et al. 2003).

The fact that gnawed bones could have been used for
production of various objects (or that damage occurred later –
which is difficult to ascertain on the basis of few negatives on
the edge of the aperture) is confirmed by the almost forgotten
ibex phalanx from the Middle Palaeolithic layer XII at Crvena
Stijena dated to 40,777+900 b.p. (Basler 1975a and b). In
contrast to two phalanxes from horizon Xc (Upper Palaeo -
lithic) that have holes, which are almost certainly the result of
animal activities (Mihailović 1999), this heavily gnawed pha-
lanx is at one end perforated in its entire width (fig. 2). The
apertures on both sides of the bone are of same shape and size
(8 x 11 mm) and their edge is partially jagged (suggesting that
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Figure 1. Middle Palaeolithic and Upper Palaeolithic sites in the
Balkans, mentioned in the text. 1, Divje Babe I; 2, Mokriška Jama; 3,
Potocka Zijalka; 4, Mornova Zijalka; 5, Krapina; 6, Velika Pecina; 7,
Vindija; 8, Veternica; 9, Mujina Pecina; 10, Kamen; 11, Crvena
Stijena; 12, Petrovaradin fortress; 13, Risovaca; 14, Hadži Prodanova
Pecina; 15, Mališina Stijena; 16, Smolucka Pecina; 17, Samuilitsa II;
18, Temnata; 19, Muselievo; 20, Bacho Kiro; 21, Morfi; 22,
Kokkinopilos; 23, Theopetra; 24, Elaiochori; 25, Klisoura; 26,

Figure 2. Perforated phalanx (Capra ibex) from layer XII of Crvena
Stijena



the bone was perforated from the outside in both directions)
and partially flattened - at right and blunts angle in relation to
the bone surface. Preliminary analyses performed on this
bone (V. Dimitrijević and D. Mihailović) revealed that at the
flattened spots, there are traces of work parallel to the aper-
ture edge (fig. 3). This is the reason why we think that holes
on the phalanx are man-made although we are more inclined
to interpret this object as a pendant and not a whistle.

About the spirituality in the Middle Palaeolithic, in
addition to engraved and perforated objects, there is also the
distribution of rare minerals, crystals and fossils. When rare
minerals are concerned, it should be said that objects of quartz
crystals were encountered at the Palaeolithic site Hadži
Prodanova Pećina in western Serbia (Mihailović & Mihailović
in press). Near the top of the Middle Palaeolithic layer were
found sidescrapers, retouched flakes and quartz implements in
close association with numerous remains of cave bear and also
one sidescraper of pure rock crystal (fig. 4). This artifact was
not found in any specific context but the fact that in the same
layer a quartz crystal was discovered (fig. 5), which could not
have utilitarian function, might indicates a special attitude to
this mineral. It is known that quartz crystals had been collected
since the Lower Palaeolithic (Bednarik 1995) and that tools
made of this raw material occur in the Middle and Upper
Palaeolithic (Reher & Frison 1991; Walker 2003).

Direct evidence about the spiritual life of Neanderthals
in the Balkans, although sparse, reflects all the dilemmas
already present in the explanation of this type of finds. Graphic
expression, aesthetic feelings and symbolism are confirmed
with certainty and there are strong indications for musical
expression. On the other hand, evidence about religion is still
controversial although D. Gorjanović Kramberger a century
ago suggested the possibility of cannibalism (Basler 1979).
More recent investigations of this phenomenon indicate that in
Krapina (Russel 1987) and Vindija (Malez 1985) was practiced
post mortem manipulation of remains of Neanderthals in con-
trast to the so-called cave bear cult in Veternica and Mornova
Zjalka (Malez 1983) for which there is no reliable proof and
which could to a great extent be explained as a result of tapho-
nomic processes (Pacher 2002). Nevertheless, account of spiri -
tual life of the Neanderthal men could not be complete without
studying other aspects of their spirituality – consciousness of
cultural identity, role of tradition and finds suggesting cultural
influences and direct contacts between communities.

Spirituality and cultural identity

As other indicators are missing, we can assess the cultural
identity of Palaeolithic communities usually only according
to the style of production of artifacts and homogeneity of
industries within more restricted spatial and chronological
limits. Of course, when the Middle Palaeolithic is concerned,
the issue is not only whether Neanderthal communities were
aware of their identity, which is mostly challenged but also
what consequences to their culture and way of life could had
been inflicted by contact with bearers of Upper Palaeolithic
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Figure 3. Perforated phalanx from layer XII of Crvena Stijena.
Détail.

Figure 4. Rock crystal implement from Hadži Prodanova Pećina.

Figure 5. Quartz crystal from Hadži Prodanova Pećina.



cultures. Finally, from the aspect of studying spirituality and
the cognitive potential of Neanderthals, of no lesser impor-
tance is the question whether Neanderthals were able to inde-
pendently realize cultural transformation (towards Upper
Palaeolithic) or if they have almost in all cases had been influ-
enced by bearers of Upper Palaeolithic cultures.

The Carpathian basin characterized by great complexi -
ty when spatial and chronological relations between certain
cultural facies of Middle and Early Upper Palaeolithic are con-
cerned, is of particular significance for studying these themes.
It is generally considered that late Middle Palaeolithic indus-
tries with leaf-shaped points originated from the earlier
Micoquian tradition, the presence of which has not yet been
confirmed in the southern regions of Pannonia. New finds
acquired during this year’s investigations at Petrovaradin
fortress by Novi Sad (Serbia) suggest, however, somewhat
different conclusions (Mihailović in press).

In the lowest layer at Petrovaradin, above the virgin
rock, was collected, for the time being, a rather poor Middle
Palaeolithic industry including a massive bifacial side-scraper
with back, which resembles the tools characteristic for the
Micoquian of Central Europe (fig. 6). However, in the super-
imposed layer, a Middle Palaeolithic industry with pseudo-
Levallois flakes (mostly without faceted platform), transver-
sal scrapers, quartz tools and numerous products of chipping
has been confirmed. The cultural and chronological position
of these finds is still being assessed. Nevertheless, the pre -
sence of a bifacial sidescraper in the lower layer indicates that
in south Pannonia could be observed an earlier substratum,
which represents the basis for the emergence of industries
with leaf-shaped points in the larger segment of central
Europe. On the basis of this, as well as some other indicators
(quartz and Charentian component), it can be assumed that
finds from Petrovaradin suggest a certain degree of cultural
unity in the Middle Palaeolithic of the Carpathian basin.

In contrast to the larger part of central and eastern
Europe where development of industries with leaf-shaped
points could be well observed in the Middle as well as in the

Upper Palaeolithic, the situation in the Balkans is different.
Middle Palaeolithic industries with leaf-shaped points are
confirmed with certainty only in Bulgaria, at the sites of
Muselievo, Samuilitsa II and Temnata (Haesaerts & Sirakova
1979; Sirakov 1983; Gatsov et al. 1990; Ivanova & Sirakova
1995) while they appear in small quantity and mostly uncer-
tain stratigraphic and cultural context on many sites in va rious
regions of the Balkans: in Slovenia (Divje Babe I), Croatia
(Vindija), Bosnia (Kamen), Serbia (Risovača – figs. 7 et 8),
Montenegro (in the vicinity of Nikšić) and in Greece
(Kokkinopilos, Morfi, Elaiochori, Kephalari, Theopetra)
(Brodar 1999; Malez 1979; Gavela 1969; Vušović-Lučić
1996; Darlas 1994; Panagopoulou 1999). In the Middle
Palaeolithic the leaf-shaped points mostly occur in industries
characterized by the Levallois technique of flaking. Also,
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Figure 6. Bifacially retouched sidescraper from lower layer at
Petrovaradin fortress. Figure 8. Leaf-shaped point from Risovaca (after Gavela 1969).

Figure 7. Leaf-shaped point from Risovaca (after Gavela 1969).



there is the opinion that their appearance in the south of the
Balkans could be associated only with the phase of Middle-
Upper Palaeolithic transition or with the very beginning of
Upper Palaeolithic (Darlas 1994).

For the time being there are not enough elements to
draw the conclusion that Middle Palaeolithic industries with
leaf-shaped points in the areas to the south of Sava and
Danube (except in Bulgaria) occur as a differentiated cultural
facies. It was probably a question of the spreading of a certain
type of implements related perhaps to entirely specific hun -
ting activities (Hopkinson 2003). However, with the emer-
gence of the Upper Palaeolithic, the symbolic character and
social role of this type of tools became much more conspicu-
ous. It is evident, namely, at least in Central Europe, that leaf-
shaped points became a product, which because of its practi-
cal, aesthetic or symbolic characteristics, had been distributed
from a limited area and there were specialized workshops for
their production (Svoboda 1988). Tools of this type have been
encountered in the Aurignacian, culture associated with emer-
gence of modern humans as well as in the Bohunician, which
originated from Middle Palaeolithic foundations the bearer of
which was probably Neanderthals (Oliva 1984, 1990;
Svoboda 1990; Valoch 1995). It speaks sufficiently about the
fact that influences between populations were not of one-way
character, but also that the local population succeeded in reali -
zing cultural transformation, establishing contacts, expanding
social networks within a wider geographic area (also con-
firmed also by exchange of raw materials within a larger dis-
tance) and imposing of their style at least for some time.

There is no similar evidence in the central and western
part of the Balkan peninsula before the beginning of the
advanced Upper Palaeolithic when there emerged cultures
with a distinguished style of tool production and many ele-
ments indicating internal stylistic and technological develop-
ment. The Middle Palaeolithic of this region is characterized
by a regional tradition lasting thousands of years: in north-
western Croatia based on Charentian and typical Mousterian,
in north Bosnia and Bulgaria based on typical Mousterian with
a more or less distinct Levallois component (Ivanova 1979;
Sirakov 1983; Montet White et al. 1986) and in the littoral hin-
terland based on Pontinian and Typical Mousterian with a cer-
tain number of Charentian elements (Ivanova 1979; Darlas
1994). Yet, everything indicates that this regional tradition is
of technological character and that it does not satisfy criteria
that could suggest the existence of cultural identity. This
essentially uniform picture of development in the Middle
Palaeolithic of the Balkans changed after 40,000 years ago
when changes in the settlement system of Middle Palaeolithic
communities could be registered as well as the more frequent
occurrence of Upper Palaeolithic types of implements.

Cultural interactions in the period of transition

Results of recent investigations and analyses offer the possi-
bility for different explanations of the Middle to Upper
Palaeolithic transition in the Balkans. In Temnata, a Middle

Palaeolithic industry with the elements of transition from
Levalloisian to Upper Palaeolithic chipping technique has
been discovered (Drobniwicz et al. 2000a). The question has
been raised of technological continuity between Middle and
Upper Palaeolithic not only in the cave Bacho Kiro (Tsanova
& Bordes 2003) but also in the entire eastern Balkans (Tsonev
1999). Absolute dates acquired for the remains of
Neanderthals from Vindija (Smith et al. 1999) indicate a long
coexistence of Neanderthals and modern humans in Hrvatsko
Zagorje and the assumption was stated that Neanderthals
were responsible for Aurignacian-like assemblages at the sites
of Vindija, Velika Pećina, Divje Babe and Mokriška Jama
(Karavanić & Smith 1998; Straus 1999; Ahern et al. 2004).
Finally, in Klisoura cave in Peloponnesos, there is an industry
related to the Uluzzian, that is considered to be a possible
confirmation for the distribution of ‘Upper Palaeolithic pack-
age’ in the area of north Mediterranean even independently of
the distribution of the Aurignacian (Kouzumelis et al. 2001).

In spite of new interpretations, which emphasize more
and more the role of Middle Palaeolithic populations in the
emergence of Upper Palaeolithic in the Balkans, we think that
for the time being there is not enough evidence to confirm the
assumption that Upper Palaeolithic had been established in
the Balkans on the Middle Palaeolithic foundations without
any other influence. The reason for this is the fact that there is
chronological overlapping of the earliest Upper Palaeolithic
industries in the Balkans (Bacho Kiro 11, Temnata TD-I layer
4) and in the Danube basin (Geißenklösterle, Willendorf II)
with almost all industries of the transitional type in Central
and Southeast Europe (Bohunician, Szeletian, Uluzzian)
(Djindjan et al. 1999; Drobniewicz et al. 2000b). The only
exception is the transitional industry from Temnata, horizon
VI in trench TD II dated in the period around 50,000 years bp
(Ferrier 2000).

An attempt to bestow a transitional character to the
industry from level 11 of Bacho Kiro in such a way to relate
it to the Levallois technique and to classify all fragments of
retouched blades with pointed tip as Mousterian points does
not seem justified (Tsanova & Bordes 2003). On one hand,
the complete technological and typological structure of the
assemblage from level 11 clearly indicates its Upper
Palaeolithic character (Kozłowski et al. 1982). On the other
hand, even according to selected illustrations, it is the impres-
sion that this assemblage does not include typical Levallois
flakes and points of triangular shape with broad faceted plat-
form. In contrast to Bacho Kiro, the Levallois technique is
well represented in the transitional industry of Temnata that,
besides Middle Palaeolithic ones, also includes many Upper
Palaeolithic elements in the technology of flaking as well as
in the repertoire of tools (Drobniwicz et al. 2000a).

The assumptions that Neanderthals are responsible for
establishing Aurignacian-like or Olschewian assemblages at
the sites in Slovenia and Hrvatsko Zagorje (Karavanić &
Smith 1998; Karavanić 2000; Ahern et al. 2004) is also hard
to accept because it was the period when already developed
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Aurignacian industries and even remains of modern humans
occurred in central Europe (Conard & Bolus 2003).
Concretely, where level G1 of Vindija is concerned, there
have already been stated many problems related to disturbed
layers, spatial distribution of finds, cultural heterogenity of
assemblage and different dates obtained for them (Smith et al.
1999; Zilhao & d’Errico 2000). On the other hand, it should
be taken into account that Vindija, Velika Pećina, Divje Babe
I and Mokriška Jama have very few finds with no more than
10-15 tools within each layer (Brodar & Osole 1979; Malez
1979; Karavanić & Smith 1998; Brodar 1999). All this
serious ly compromises the possibility of definite cultural
attribution of these assemblages, which could be associated
with the Aurignacian mainly on the basis of bone points, and
especially the claim that they were produced by Neanderthals.

The Upper Palaeolithic types of tools occur, except at
the sites in the northwestern Balkans, also in rather small
ratio at the Middle Palaeolithic sites in central and south-
western Balkans. Among published finds from layers 3b13-
3b16 of Mališina Stijena, there are few Upper Palaeolithic
types of tools: two endscrapers (one of them typical carina -
ted), one burin and two retouched blades (Radovanović
1986). Smolućka Pećina (according to the drawings of
finds) yielded a couple of endscrapers (Kaluđerović 1985),
while in level XII of Crvena Stijena we have been able to
identify one carinated endscraper and a few retouched
blades. Nevertheless, the complete assemblage from these
sites unambiguously indicates their Middle Palaeolithic
character.

The occurrence of Upper Palaeolithic elements in final
horizons of many Middle Palaeolithic sites in the Balkans
suggests that there were contacts between Middle Palaeolithic
and Upper Palaeolithic communities. Where the region of
central and southwestern Balkans is concerned, it should be
said that Mališina Stijena, Crvena Stijena and Smolućka
Pećina are located in the same area – southwestern Serbia and
Montenegro (Crvena Stijena in the immediate Adriatic hinter-
land), that all three are situated in the mountainous zone (at an
altitude higher than 500 m) and that they have been dated to
approximately same period: Mališina Stijena and Smolućka
Pećina in the period before 38,000 b.p. (Hedges et al. 1990),
and Crvena Stijena to 40,777+900 b.p. (Basler 1975a). Taking
into account these facts, but also the situation in other Balkan
regions we have already suggested the possibility that the dis-
tribution of the Upper Palaeolithic in the Balkans had been
running along main natural communications - the river val-
leys - and along the coast and that it was followed by the topo-
graphic retreat and geographical isolation of Middle
Palaeolithic communities in this area (Mihailović 1998;
Mihailović 1999).

Even though for such an assumption there is still not
enough evidence mainly because of the poor state of investi-
gation of the entire region the following is evident: a) moun-
tainous areas were not been in the previous period intensively
inhabited by Middle Palaeolithic populations, which mainly

remained in the lowlands and lower hilly terrain up to 500 m
(Rajkovača 1987; Bailey 1999); b) evidence for aban doning
sites in the coastal zone like Crvena Stijena (Basler 1975a) and
Mujina Pećina (Rink et al. 2002) seems to be somewhat earli-
er (40-42,000 years b.p.) compared to the sites in north
Montenegro and southwest Serbia (more than 38,000 years
b.p.); c) the beginnings of the Upper Palaeolithic in the coastal
area and the Danube basin have been dated rather early i.e. in
the period before 38,000 years b.p. Therefore, it is obvious
that, at least in the most general sense, there was simultaneity
of Middle and Upper Palaeolithic in the wider area of the cen-
tral and eastern Balkans while the theory of the spreading of
Upper Palaeolithic along main natural communications has
also confirmation in assumptions about the existence of the
Danube corridor (Conard & Bolus 2003), and the ‘Upper
Palaeolithic package’ from Klisoura (Kouzumelis et al. 2001).

The fact that there are no Middle Palaeolithic sites
later than 38,000 years b.p. in the central and eastern Balkans
suggests that the Upper Palaeolithic in this region spread
very fast while evidence that habitations were abandoned
even in the areas where there are no traces of habitation in
the beginning of the early Upper Palaeolithic (coastal area
and hinterland) suggests that among the bearers of Middle
Palaeolithic and Upper Palaeolithic cultures existed not only
competition in resource exploitation but also territorial (basi-
cally social) competition. This is perhaps also the reason why
it is so difficult to find evidence about coexistence of
Neanderthals and modern humans within more restricted
geographical regions.

Conclusion

Evidence of spirituality and cultural manifestations of
Neanderthal populations by the end of Middle and in the
beginning of Upper Palaeolithic rather compromise the opi -
nions that this species is characterized by cultural stagnation,
lack of cultural identity and incapability to achieve more
complex forms of social organization and artistic expression.
In the period between 45,000 and 32,000 b.p., members of
this species succeeded in cultural transformation, developing
of a social network including exchange of information, raw
materials and goods and imposing leaf-shaped points as
authentic symbol of their identity.

Nevertheless, there is no reliable proof that transforma-
tion of the Middle Palaeolithic occurred in southeast Europe
before the emergence of Homo sapiens sapiens and his mate-
rial culture. The eventual confirmation of this could be only
the finds from layer VI in trench TD-VI at Temnata (industry
of transitional type and engraved stone) and perforated bones
from Divje Babe I and Crvena Stijena. We have already men-
tioned different opinions about most of these finds.

Where the Balkan Peninsula is concerned, there is
contradictory information and assumptions about cultural
influences and cultural transformation, changing of popula-
tions and cohabitation. Everything so far suggests that the
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Upper Palaeolithic in this area had been spreading fast fol-
lowed by withdrawal of Middle Palaeolithic populations in
inaccessible and geographically isolated regions of central
and western Balkans. There is also an impression that Middle
Palaeolithic and Upper Palaeolithic communities were territo-
rially separated, but maintained mutual contacts parallel to
the advancement of Upper Palaeolithic cultures.

Finds from the sites in Hrvatsko Zagorje and Slovenia
(Vindija, Velika Pećina, Divje Babe), southwestern Serbia
(Smolućka Pećina) and Montenegro (Mališina Stijena,
Crvena Stijena) could bear witness to social and cultural
interactions in this period. However, while the presence of
typical Upper Palaeolithic artifacts in Middle Palaeolithic
context could be explained as a result of cultural influences,
it is not simple to explain poor assemblages with Aurignacian
bone points from the sites in Slovenia and Croatia. In order to
reach more decisive conclusions about them, it is necessary to
investigate sites with more abundant finds that would offer
more information about cultural development in this area.

Regardless of the poor state of investigation, it is sur-
prising that there is an almost complete absence of artistic and
decorative objects in the beginning of Upper Palaeolithic in
the Balkans. Perforated teeth and bone pendants with a
groove were found at Bacho Kiro in layer 11 and a ‘diadem’
of rib bone with holes and lateral cuts in layer 9 (Kozłowski
et al. 1982). According to the colonization theory and early
finds of beads and pendants from Ksar ‘Akil and üçagizli
(Kuhn et al. 1998), it could be assumed that the earliest and
most convincing testimonies about spiritual life of contempo-
rary people in Europe occur just in this area. That these
expectations are not unfounded is confirmed by the transition
from the Mesolithic to the Neolithic where limits of distribu-
tion of Anatolian and Near Eastern influences in the central
Europe and the Balkans can be very well observed in the dis-
tribution of figurines and painted pottery (King & Underhill
2002). But, in contrast to the Early Neolithic, the first indu-
bitable confirmations about artistic expression in the Upper
Palaeolithic of Europe are encountered in somewhat more
distant areas: in the Upper Danube basin at Geißenklösterle,
Vogelherd and Hohlenstein Stadel (Bolus & Conard 2001;
Conard & Bolus 2003).

For these reasons we are open to the assumption that
emergence of art could have been influenced by other factors
as well. It is obvious that in the background of acculturation
and driving Neanderthals out of their indigenous regions and
competition for resources and territory the specific process of
social and ideological integration based on striving of com-
munities to create and impose their identity were under way
(Otte 1999; Kuhn et al. 2001; Conard & Bolus 2003). We
think that, at least in Europe, this conflict had a decisive
impact on establishing stylistically distinguishable Upper
Palaeolithic technocomplexes - regardless of which popula-
tion was their bearer. This more than belated emergence of
Aurignacian and modern people as suggested by some
authors (Zilhao & d’Errico 2000) could have been the reason

why they did not appear earlier.

When studying social circumstances, which could have
resulted in the emergence of Upper Palaeolithic art, we must
take into account that contacts and influences between com-
munities on both sides of the border separating different cul-
tural entities could have encompassed a larger territory and
hence could have lasted a longer time. Within this context, we
think that temporal coexistence or interstratification of Middle
and Upper Palaeolithic at sites in certain areas does not neces-
sarily represent an indispensable prerequisite for accepting of
the competition hypothesis (Conard & Bolus 2003). Finally it
should be borne in mind that the earliest artistic manifestations
in central Europe appear in already completely developed
form and that they could have been preceded by various forms
of graphic or musical expression of which for the time being
we do not have enough information.

The impression of discontinuity at the transition from
Middle to Upper Palaeolithic but also between initial and
somewhat later phase of the early Upper Palaeolithic (around
34-33 millennia b.p.) is additionally reinforced by the fact
that from the very beginning in Upper Palaeolithic parietal
and mobiliary art appear figurative representations and there
is no need to explain that richness of spiritual life and art
could not be judged only by its iconic character (Bednarik
1993). However, there is no doubt that occurrence of figura-
tive art opens a vast space for symbolic manipulation – illus-
tration of myths, rituals and religious ideas as well as objecti-
fication not so much of individual (as in the previous period)
but of collective ideas and conceptions. Within that context
this art could bear witness to the existence of specific histori -
cal conscience (expressed in the myths – Heler 1984) and to
the spiritual identity of communities and the history of places
where they lived.

The emergence of Upper Palaeolithic art, however,
almost symbolically announced the end of an epoch in which
the contemporaries of anatomically modern humans had
shown an ability to achieve cultural transformation and reach
a considerable level of social and cultural integration.
However, in their belated achievements lie the main reasons
for their disappearance, the cause of which should be looked
for in the somewhat earlier pe riod when bearers of Middle
Palaeolithic cultures accepted new technology and imple-
ments and all the values and messages represented by them.

Translated by Mirjana Vukmanović
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M. Otte (dir.), La Spiritualitd.
Actes du colloque de la commission 8 de I'UISPP (Pal6olithique sup6rieur), Lidge, l0-12 d6cembre 2003.

Lidge,  ERAUL 106,2004, p.2 l  i r26.

Plaine de I'Europe du Nord, d6placement vers le sud des
zones dcologiques latitudinales, obturation graduelle du cou-
loir enfte les glaciers alpins et I'inlandsis qui assurait la com-
munication entre I'Occident et I'Est de I'Europe, r6gression
marine qui a change le contour de notre continent en 6largis-
sant I'Gcoumdne sur les shelfs continentaux et sur certaines
iles li6es au continent par des isthmes.

Il existe plusieurs hlpothdses concemant I'origine du

Gravettien (tabl. l). Ces hypothises ont 6t6 basees sur I'en-
semble polyhetique des 6l6ments qui ont servi d distinguer le

"complexe gravettien". Ces 6l6ments representent les diff6-
rents sub-systdmes de la culture "vivante" des soci6t6s du
Gravettien, mais parmi ces sub-systdmes seuls ceux qui ont
pu 6tre fossilis6s laissent des traces mat6rielles.

L'analyse de ces hypothdses sur l'origine du
Gravettien, nous conduit i la conclusion qu'aucune explica-
tion simple, bas6e sur un seul modele explicatif, ne pourrait

6tre satisfaisante pour interpr6ter le ph6nomdne du

Gravettien. Seule I'hypothdse qui combine les diff6rentes
modalit6s pourra nous approcher de la meilleure compr6-
hension du processus historique qui a conduit ir la formation
de ce complexe. Un exemple d'une telle hypothdse pourrait

€tre une origine multicentrique, sur la base d'un fond local
diff6renci6 pr6-gravettien, due aux facteurs environemen-
taux, suivie des migrations i partir de centres primaires et
combin6 avec une diffusion des id6es dans une aire de com-
munication commune.

Essayors maintenant d'examiner les causes qui ont
d6termin6 la formation de sub-systdmes, aussi bien de la cul-
ture matdrielle que spirituelle et les diff6rents aspects de leur
variabilit6 au sein du Gravettien (tabl. 2).

Ce tableau montre que les deux dlements essentiels
d6cident du regroupement d l'dchelle europ6enne des assem-
blages gravettiens:

1. les caractdres technologiques (surtout la m6thode de pro-

2 l

ELEMENTS STYLISTIQUES DANS LA CULTURE
MATERIELLE ET SYMBOLIQUE COMME

INDICATEURS DE L'IDENTITE ETHNIQUE:
L'EXEMPLE DU COMPLEXE GRAVETTIBN

Janusz K. KOZLOWSKI*

Le probldme de la signification des entit6s taxonomiques en
pr6histoire est discut6 depuis trds longtemps dans la litt6ratu-
re. David Clarke (1968) dans son ouvrage "bleu" a d6fini une
entit6 taxonomique qu'il a nomm6 "archaeological subcultu-
re"ou "subcultural assemblage" comme "an infra-culturai
segment or activity alignement characterized by a specific
type complex - a polythetic set of different artefact types".
Ces entit6s taxonomiques peuvent correspondre aux:

1. entit6s ethniques ou ethno-culturelles,
2. variations r6gionales de la culture,
3. subcultures liees i diff6rentes activit6s ou types d'exploita-
tion du milieu naturel,
4. subculrures sociales,
5. subcultures li6es i diff6rents sexes.

Tenant compte de I'enregistrement seulement partiel

des cultures "vivantes" dans les sources fossiles, il est diffrci-
le d'interpreter les taxons regroupant les t6moins fossiles dans
les termes socio-anthropologiques. En plus, nous savons,
cornme I'avait d6mont6 GP. Murdock (1940, 1967) et de
nombreux anthropologues et ethnographes, que les limrtes de
diff6rents segments (ou sub-systimes) de la culture "vivante"
fr6quemment ne se superposent pas, mais s'entrecroisent.

Je voudrais examiner ici la question de la signification
des entit6s taxonomiques du Pal6olithique sup6rieur moyen,
sur I'exemple du complexe Gravettien, dans les termes socio-
anthropologiques, en d6veloppant les id6es pr6sent6es au col-
loque de Lidge en 1984 (Kozlowski 1985). En effet, le

Gravettien est la deuxidme entitd de cette p6riode, aprds

I'Aurignacien, dont I'aire de difhrsion est transeurop6enne,
englobant le territoire entre I'Atlantique et I'Oural (fig. l).

Cette entit6 apparait dans la p6riode de p6joration climatique

entre 30 et 20 Kyr B.P., qui a conduit au maximum du
Pl6niglaciaire sup6rieur, dont les cons6quences sont bien
connues: transgression de f inlandsis sur la grande partie de la

(*) Kozlowsk@,argo.hist.uj.edu.pl
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Figure I. Carte de repartition du Gravettien en Europe entre 30 et
24/23 Kyr B.P. Points: les plus importants sites; lignes: extension de
I'inlandsis et les rivases env.23-20 Kw B.P

Tableau I.

duction des lames rectilieales et la formation des armatures
par retouches abruptes),
2. le type des statuettes f6minines dites "V6nus".

Si les caractdres technologiques r6sultent d'une interac-
tion entre les innovations technologiques et une certaine
homog6neit6 du milieu naturel avant le maximum du
Pl6niglaciaire, I'apparition des "Venus" gravettiennes est sans
doute une expression d'un systtme religieux, qui a 6td d6ter-
min6 par la structuration de la soci6t6 et les conditions de vie.

Tableau 2.

Gravettien ont une variabilit6 plus prononc6e, aussi bien dans
I'espace (ceux qui diff6rent d'une region d I'autre) que dans
le temps (ceux qui difTbrent d'une phase d I'autre). Ces carac-
tdres variables dans le temps et dans I'espace dependent:

l. du milieu naturel, comme par exemple, les structures d'ha-
bitat dont la construction est liee i I'accessibilit€ des matidres
premidres telles que le bois v6getal, I'os ou la pierre
(Desbrosse & Kozlowski 2002). Notons que I'utilisation de
I'os comme matidre de construction a eu lieu aprds 24 Kyr 8.P.,
donc avec I'avdnement du maximum glaciaire et la dispari-
tion des milieux forestiers:
2. sont I'expression de I'identit6 des groupes. Ce sont surtout
les objets embldmatiques cornme par exemple les objets de
parure diversifi6s par leurs supports et leurs d6corations (figs
2 et 3). Il est possible que certaines matiires premidres, par
exemple certains types de silex, ont eu aussi le caractdre
embldmatique. Certains groupes gravettiens ont utilis6 les
matidres extralocales d'un type particulier, qui repr6sentent
parfois presque 90% du mat6riel taill6. n s'agit pour le grou-
pe morave de silex erratique de Sildsie et/ou de silex
Jurassique du Plateau de Krakow-Czestochowa (fig. 4). Dans
le bassin du Don moyen, c'6tait le silex de la vallde d'Oskol
et dans le Sud-Ouest frangais le silex de Bergerac (fig. 5). Le
caractdre embldmatique, peut-6tre aussi lie au prestige,
concerne sans doute aussi les mollusques provenant parfois
de regions nds 6loign6es, surtout dans le bassin du moyen
Danube, en Rhenanie et en Dordogne;
3. certaines domaines de la culture mat6rielle changent d'une
fagon diachronique, correspondant i des horizons spacio-tem-
porels. Ce caractdre concerne surtout les modes d'emmanche-
ment d'outils lithiques strictement li€s aux formes d'armatu-
res. Nous observons, par exemple, I'horizon des microlithes
parag6om6triques dans le bassin du moyen Danube et sur la
Plaine russe autour de 26-24 Kyr B.P., et I'horizon d pointes
ir cran autour de 24-21 Kw B.P. sur le vaste territoire de
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ElCnrents stylistiques dans ta culture rnatdrielle et symbolique comme indicateurs de l'identitd ethnique: I'exemple du cornplexe Gravettien
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Figure 2. Objets de parure (pendentifs, dl€ments de colliers) dans le
Gravettien du Moyen Danube (Pavlovien) et du Haut Danube (Jura
Suabe).

Figure 3. Diaddmes en ivoire du bassin du Moyen Danube
(Pavlovien) et du bassin du Don (Kostenki I, niveau sup6rieur).

Figure 4. Systdmes d'approvionnement en matidres premiires dans
le Gravettien du bassin Carpathique - voir les liens syst6matiques
entre le Sud de la Pologne et la Moravie. Le silex des bassins sup6-
rieurs de I'Oder et de la Vistule 6tait utilisd syst6matiquement dans
le Pavlovien.

I'Europe centale et orientale. Dans ce cas, il faut supposer
qu'il s'agit de vastes aires de communication, facilit6e par la
communaut6 de langage, qui ont connu la diffirsiou de modes
d'emmanchement et les types d'armatures approprids.
L apparition de ces aires de diffirsion correspond g6n6ralement
arx oscillations climatiques plus rigoweuses, qui ont 6t6 ir I'o-
rigine de certains ddplacements de populations, ou au moins
de changements d'amplitudes des migrations saisonnidres.

Dans la formation de certaines domaines de la culture
symbolique ont pu jouer un certain r6le les traditions h6rit6es

Figure 5. Systdmes d'approvisionnement en matidres premidres

lithiques dans le Gravettien de Dordogne. Voir I'utilisation syst€ma-
tique du silex de Bergerac dans les sites gravettiens (d'aprds J.M.
Geneste).

de cultures pr6cddentes, surtout de I'Aurignacien dans le bas-
sin du Haut Danube et en France (Hahn 1987). Il s'agit aussi
bien du r6pertoire du bestiaire sculptd (dans le bassin du Haut
Danube) que peint ou grav6 (dans la province franco-canta-
brique).

Par contre, l'6l6ment le plus largement distribu6 dans
le complexe gravettien sont les statuettes f6minines dites
V6nus. L'existence d'un moddle transeurop6en de ces statuet-
tes, qui sont g€n6ralement inscrites dans le rhombe, et qui

sont caract6ris6es par le m€me degr6 de schdmatisation et par
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Figure 6. Canon des ,,V6nus" gravettiennes, provenant de diffdren-
tes parties de I'Europe.

I'hypertrophie de m€mes parties des corps, tdmoigne en
faveur de I'unit6 stylistique de ces reprdsentations entre
l'Atlantique et I'Oural (fig. 6). Ces statuettes ont 6t6 interpr6-
t6es comme expression du statut social des femmes, r6cem-
ment li6 avec la production des vanneries et des textiles, tech-
nologies qui ont assur6 aux femmes, d'aprds O. Soffer, "le
prestige, le pouvoir et la valeur" (Soffer et a|.2000).

N6anmoins, le sens uniquement social des statuettes
gravettiennes nous parait insuffisant, surtout pour expliquer
leur r6partition aussi large dans ce complexe. L'apparition
des techniques qui ont utilisd la fibre v6gdtale et I'argile
cuite est gdn6ralement li6e, i son tour, avec la stabilit6 des
habitats et les modes de vie semi-s6dentaires, ce qui nous
parait particulidrement caract6ristique pour le Gravettien
(Soffer 1989; Svoboda 1994). C'est dans ce complexe que
nous observons I'apparition des premiers "colonies" ou
"proto-villages" (fig. 7) construits sur le plan pr6d6termin6
(par exemple, d Kostenki I niveau I - Serguin 2002 et ir
Avdeevo - Bulochnihova, Grigoriev 2004), anticipant de
15.000 ans. les premiers villages des soci6t6 n6olithiques du
Proche Orient.

Dans ces conditions de semi-s6dentarit6, il nous parait
waisemblable que les soci6t6s gravettiennes ont pu d6velop-
per les 6l6ments de systdmes religieux t)?iques pour les
soci6t6s s€dentaire d'aprds la "r6volution n6olithique". Ces
6l6ments sont repr6sent6s surtout par:

l. une 6quivalence entre la feconditd des femmes et la f6con-
dit6 de la nature en g6n6ral,
2. une sacralisation de la vie sexuelle,
3. la mythologisation du mystdre de la procr6ation,
4. la sacralisation de l'espace.

Figure 7. Lex deux ,,villages" de Kostenki I niveau sup6rieur cons-
truits sur Ie plan pr6d6termin6 (d'aprds N.D. Praslov). l: cabanes; 2:
foyers.

Ces dl€ments de la culture symbolique sont confrmds
par les tdmoins mat6riels provenant des soci6t6s gravettien-
nes. La pr6sence de statuettes de femmes enceintes (i
Kostenki XIII et Gagarino - Praslov & Rogatchev 1982, frg.
45) et I'association des femmes et des bovid€s (par exemple,
les cornes des bovidds dans la main de la femme sculpt6e de
Laussel - Roussot 1995) ont des analogies tris proches dans
l'iconographie du Proche Orient n6olithique. Le sens sexuel
de ces statuettes est confirm6 par le fait que la sch6matisation
des figurations f6minines qui apparait dans la phase moyenne
du Gravettien et devient dominante dans la phase dpigravet-
tienne dans I'Est de I'Europe, ne laisse que des attributs
sexuels cornme le triangle pubien, les seins, les fesses
(Svoboda I 997). D'ailleurs, les bandeaux qui sont represent6s
sur certaines statuettes, et qui d'aprds O. Soffer et al. (2000)
t6moignent de I'utilisation des textiles en matidres v6g6tales,
ne recouvrent rien, mais plut6t soulignent la nudit€. Cette
nudit6 est aussi l'attribut des d6esses de la f6condit6 chez les
soci6t6s s6dentaires du Proche Orient et du Sud-Est europ6en.

Dans les conditions environmentales qui ont d6termi-
nd la semi-s6dentarit6 du Gravettien, r6alis6e grAce au stocka-
ge alimentaire possible dans les conditions p6riglaciaires
(Soffer 1985), et dans le cadre d'un m€me systdme de com-
munication possible gr6ce au langage commun (Otte 1997),
sont apparu les pr6mices d'un systdme religieux coh6rent,
probablement le premier en Europe, qui s'int6grait autour du
culte de la f6condit6. Ce systdme religieux implique un haut
statut social des femmes li6 avec le rdle des femmes dans la
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Figure 8. Sch€ma qui explique les relations entre les diff6rents sys-
tdmes (environnemental, technologique et socio-religieux) dans le
Gravettien.

procr6ation, mais aussi r6sultant de I'importance des domai-
nes de production attribudes aux femmes (y compris la pro-
duction des vanneries et des textiles).

Le r6le que la production de nourriture surtout v€gfta-
le a pu jouer dans la formation de ce systdme religieux chez
les soci6t6s n6olithiques, ici, dans le Pal6olithique sup6rieur,
a 6t6 remplac6 par le r6le du stockage de nouriture qui 6tait
une condition essentielle de semi-s6dentarit6. Notons aussi
que les recherches r6centes montrent que pendant toute la
phase initiale du N6olithique pr6c6ramique au Proche Orient,
l'6conomie est rest6e essentiellement pr6datrice, la produc-
tion de nourriture ne devenant pas plus importante que seule-
ment dans la phase moyenne du PPN (voir Ozdogan 1999). n

n'existe donc pas une diff6rence essentielle, du point de vue
de l'6conomie de subsistance et des modes de vie, enfre les
groupes semi-s6dentaires gravettiens et les populations du
d6but du PPN au Proche Orient.

Ce systdme socio-religieux 6tait un 6l6ment d6termi-
nant de I'unit6 gravettienne i 1'6chelle paneurop6enne, au
m€me degr6 que la technologie. Ces deux domaines de la cul-
ture gravettienne sensu largo ont 6t6 conditionnes par I'envi-
ronnement et la communautd de systdme du communication
(fig. 8).

La diff6rentiation de cette unit6 gravettienne, marqu6e
par exemple entre le bassin du Danube Moyen et le Haut
Danube et ente le Moyen Danube et le Do4 consiste sudout
des 6l6ments auxquels nous pouvons attribuer une significa-
tion embl6matique, tels que les objets de parure personnelle
(pendentifs, diaddmes; figs. 2 et 3), les d6corations des objets
utilitaires (par exemple les coins - fig. 9), peut 6he aussi cer-
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Figure 9. Les d6corations sur les ,,coins" en ivoire et omoPlates de
mammouths provenant du Pavlovien morave et du Gravettien r6cent
du bassin de Don (Kostenkien).

taines matidres premibres. Le caractdre local de I'utilisation
des mollusques indique, en plus, la stabilitd de tradition de
I'usage de ces 6l6ments de parure. M. Stiner (1999) dans son
6tude rdcente sur les mollusques utilis6s en Ligurie a consta-
t6e que les types de mollusques utilis6s dans I'Aurignacien
n'ont pas changd pendant le Gravettien.

Les 6l6ments qui changent diachroniquement et dont
la diffirsion est limit6e par rapport i la totalit6 de l'ccoumd-
ne gtavettien (par exemple, les modes d'emmanchement et
les outils correspondant - cornme pointes i cran) repr6sentent
probablement des modes stylistiques dont la diftrsion 6tait
aussi bien due aux contacts entre les groupes humains qu'aux
migrations (Kozlowski 1986, Soffer 1993).

Le dernier 6l6ment de la differenciation du Gravettien -

qui intervient au niveau des sites - c'6tait le style individuel
du tailleur, qui est marqu6 particulidrement dans les d6tails de
la production laminaire et dans la corrdlation des attributs
morpho-techniques de certains outils, surtout des armatues.
Ce style individuel, nous avons essayd de le percevoir, dans
une 6tude publi6e avec Michel Lenoir (Kozlowski & Lenoir
1984) sur les grandes s6ries des pointes i dos fabriqu6es dans
certains gisements gravettiens du Pdrigord.

Nous n'avons pas examind ici les sepultures qui sont
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sans doute les porteurs de I'identitd ethnique, exprim6e aussi
bien dans les c€rdmonies que dons le mobilier fun6raire.
Malheureusement le segm€nt de la population vivante ense-
velie dans les sipultures n'est que partiel et s6lectif. Dans le
cas de populations gravettiennes, il s'agit probablement sur-
tout des personnes impliqu6es dans la sphire c6r6moniale et
symbolique. En plus, les s€pultures sont connues seulement
dans certaines r6gions de l'Europe, comme le bassin du
Moyen Danube et la M6diterrann6e centrale. On ne peut pas
utiliser les documents fun6raires dans l'6tude de la diff6ren-
tiation spatiale et diachronique du Gravettien, saufrares cas
(par exemple, les differences entre lazone m6diterran6enne et
centre-europ6enne).
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The approaches

The origin of the human mind and the formation of its struc-
ture evoke broader questions than archaeology, given its bia-
sed record, may answer. Rather, these questions fall into the
field of psychological anthropology. Nevertheless, various
efforts to use archaeological data to enlighter this provocative
problem continue to appear since the beginning of Paleolithic
research (Mellars & Gibson 1996; Mithen 1996; Noble &
Davidson 1996; Corbey & Roebroeks 1997).

From the methodological viewpoint, three approaches
are usually implied: analogies, evolutionary interpolations,
and deductions from the anthropological and archaeological
record. Analogies were  predominantly barrowed from ethno-
logy (Lévi-Straus 1962) rather than ethnoarchaeology (given
its orientation on settlement, subsistence and technology, cf.
Lee & De Vore 1976; Yellen 1977; Binford 1978; Gould
1980), from actual experiments (demonstrating the operatio-
nal sequences in technology), and even from the behavior of
actual children (which, of course, is a more than simplistic
type of a parallel), or primates. Evolutionary interpolations
are, in fact, combined analogies based on a presumption of
linear evolution which tend to place Palaeolithic humans
somewhere mid-way between primates and recent hunters-
gatherers (fig. 1, Svoboda 2000). Evolutionary determinism
contributes to these schemes by underlining the tendency of
any organism not to act against its genetic interests

(Alexander 1989), but human adaptation, since the very
beginning, differs by its intentionality (Gowlett 1995).

Anthropologically focused deductions from morpho-
logy may or may not support the idea that language was phy-
sically possible (Lieberman & Crelin 1971; Lieberman 1984;
Tobias 1991; Wind 1991), a view further completed by the
viewpoints of archaeology, psychology, and linguistics (Isaac
1972; Gibson & Ingold 1993; Otte 1995; Wynn 1995;
Davidson & Noble 1989; Noble & Davidson 1996; Mellars &
Gibson 1996). Of course, symbols such as words and action
are time-limited and remain invisible archaeologically. Thus
deductions from archaeological record center on longer-term
symbols as preserved in durable materials – the “art”. These
aim to explain (“read”) archaeologically visible features, and
to look for the presumed underlying systems and structures.

Our actual view of the modern hunter as a highly deve-
loped being, and the lack of understanding of the original,
archaic hominids, lead us to presume an evolutionary break
within the Paleolithic. First, about 200 ky ago, in human phy-
sical habitus, and later, between 40 ky to 30 ky, in behavior
and thinking. Given the large spatio-temporal dimension of
the Pleistocene, however, the variability of past behaviors and
minds is so broad that it is difficult to create a unique model
of the Paleolithic mind.

As an example, the large hunter´s settlements of the
Moravian Gravettian (Předmostí, Dolní Věstonice, Pavlov),
with the complexity of the archaeological record (settlement
and workshop structures, mammoth-bone deposits, ritual
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This paper emphasizes time-awareness as a part of the Upper Paleolithic adaptation system. Focusing on the cases of
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burials, areas of symbolic meaning…), offer a contextually
inter-related and systemic network for analysis, interpretation
and deduction, at least within one episode of the Upper
Palaeolithic. In this context, we observe symbolic behavior
tied to time and memory, such as aspects of communal iden-
tity, self-awareness and self-vision, complex ordering and
reading of individual symbols, symbolic actions, stories and
rituals, and life-and-death concepts.

Creating temporal frameworks: The dispersal
of modern humans

Between 40 – 30 ky, the already completed formation of
modern human anatomy was succeeded by the formation of
modern behavior (Mellars & Stringer 1989). Patterns of this
change are visible in the archaeological record, but a debate
is being raised about what lies behind them (e.g., d´Errico et
al. 1998, with discussion). Some of the authors seek for ra ther
materialist explanations of this change that would lie in diet,
storage and sedentism, hunting strategies, lithic raw materials
and technologies, while others center on cognition and the
human mind: the emergence of self-awareness, language and
symbolism, as reflected in images, body decoration and use of
ochre. This paper argues that defining time and temporal
sequences may be one of the important Upper Paleolithic
innovations which, in consequence, provided the dimension
in which symbols gain meanings and symbolic behavior is
realised.

Part of the theoretical literature rightfully emphasizes
the social effects of different constructions of time (Leone
1978; Shanks & Tilley 1987; Adam 1990; Gell 1992). Ingold
(1993), based on Sorokin and Merton, mentions the distinc -
tion between astronomical and social time, while others
distinguish cyclical and linear time. In agricultural societies,

cause-and-effect relationships are understood in a longer, at
least several-years, scale of cyclical time, while our own
modern perspectives are typical for further, linear expansion
of the mind between past and future. Generally, all these
distinctions lead to question about where does time-aware-
ness begin, what consequences the once established temporal
contexts had on the mind, the activities and the technologies
of archaic and modern populations, and how would these be
reflected in the archaeological record.

Due to the nature of the archaeological record, recent
archaeology (settlement archaeology in particular) investiga-
tes rather past approaches to space than to time. It focuses on
changes in spatial patterning of landscapes, clearly visible
from the archaeological record, rather than on underlying
temporally structured frameworks which are readable only
from random results of past actions. These sequences and pro-
cesses are natural, but the concept of time is a construct of
social convention.

After Binford (1989), many of the differences obser-
ved across the Middle-to-Upper Paleolithic transition may be
understood from the point of view of different planning depth.
However, the structure of planning lies not only in the mind
of the producer, but in mutuality between the actor, his mate-
rials and landscapes. A number of analyses investigate Lower
and Middle Paleolithic evidence in terms of plans, intentions,
and knowledge of the cause-and-effect relation ship (Leroi-
Gourhan 1964-65; Binford 1989), but the archaeo logical
record does not give us these plans, only the results of past
actions: site-location patterns, hunting and flint-knapping
technologies (“chaînes opératoires”, fig. 2a). In addition, the
Lower and Middle Paleolithic record should be evaluated
together with the rather negative evidence concerning symbo-
lism. The human brain certainly developed towards a time-
determined and time-determining organ, but the biased Mid -
dle Paleolithic record on the one side (Chase & Dibble 1992)
and the sudden appearence of fully developed Upper Paleoli -
thic art on the other (Clottes et al., 1995) suggest that this pro-
cess was punctuated.

Another group of studies addresses the problem of
time during the Upper Paleolithic from various other view -
points. Torrence (1983) showed how tool curation is associa-
ted with overcoming problems to do with time, Marshack
(1991) accentuated the place of images and symbols within
seasonal and other temporal cycles, Svoboda (1976) differen-
tiated the “long-term art” and “short-term-art”, and Ingold
(1993) correlated time and landscapes, or, rather, “tasksca-
pes”. In all these cases, placing an object into a process or
action and ascribing it a meaning in such a process, presuppo-
ses that a temporal framework existed in the society under
study.

There is even “hard” archaeological evidence for awa-
reness of rhythmical sequences, supplied by regularly ordered
symbols or notations in bone and stone (fig. 2b, Absolon
1957; Chollot-Varagnac 1980), but the interpretation as lunar
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Figure 1. Reconstructing the prehistoric mind is - to a large extent -
based on linear evolutionary interpolation between simple analogies
from recent primates and recent hunters-gathereres. Combining ani-
mal and human patterns in reconstructing “strange” beings has a lon-
ger tradition in Western thinking.



or other calendars remains rather “soft” (Marshack 1972;
Frolov 1974, and, for the Dolní Věstonice case, Emmerling et
al. 1993). Marshack´s approach was empirically based on mi -
croscopic the method, while Frolov´s approach is more influ-
enced by recent Siberian mythologies, but both are united by
a common, time-factored perspective. Naturally, formal ana-
lyses of engraved sequences alone are insufficient as proof of
temporal systems and evoke formal criticism (Elkins 1996).

Thus, we are unable to date the „discovery“ and defi-
nition of time by archaeological means. However, the existen-
ce of a temporal construct behind human planning, behaviour
and activities may be visible in the archaeological record.

The hunter’s complexity: The Gravettian of moravia

This paper argues that establishing the hunter-gatherer tempo-
ral framework, structured along seasonal sequences and
resource availability in the course of a year, may be conside-
red to be a part of the Upper Paleolithic adaptation system.
Time-awareness brings along memory and epics, self-aware-
ness and and life and death concepts. Possible effects of these
phenomena are searched for in the case of a fully developed
Upper Paleolithic site-complex.

In Moravia, the human revolution was fully realised
only with the Gravettian. One to a favourable coincidence of
circumstances, a group of Upper Paleolithic sites is concen -
trated in a relatively small territory. These sites provide seve-
ral findings of importance to the entire world: the largest
representative assemblage of modern human skeletal remains
within a complex cultural context (remains of dwellings,
hearths, mammoth bone deposits, and a specific hunter´s art);
the world´s earliest ceramics and textile imprints were disco-
vered at Dolní Věstonice and Pavlov; the famous Venus of
Věstonice, an object of deeper cosmological meaning than we
normally expect, became a real symbol of early art (see
below); the female head from the same site, finely stylised,

probably shows the earliest realistic face, while the slim
female torso from Petřkovice demonstrates, for the first time,
the beauty of the female body in a sense understandable to us
today. However, the new technologies only marginally contri-
buted to the efficiency of this system: clay was used for figu-
rines (- instead of pots), and textiles, most probably, for sup -
plementary products (- rather than for clothing). The effecti-
veness of this complex system was supported not only by the
new technologies, but also psychologically, by rituals, where
a certain role was played by ceramics, ochre and dead human
bodies.

Since the late 19th and over the 20th century, studies
of prehistoric symbolism and art passed a long intellectual
history, emphasizing a variety of approaches and methods. At
present, the predominant position accentuates the contextual
approach to symbols and images. In Eurasia, there are few
places where contextual approaches may be addressed in full,
and the Dolní Věstonice-Pavlov area represents one of them.
Images may be understood better if we are able to locate them
in their original setting.

Past publications centered on the introductory presen-
tation of Dolní Věstonice and Pavlov art (Absolon 1945;
Klíma 1958, 1978, 1988, 1989), chronology (Svoboda 1995),
and placing them in broader cultural context (Absolon,
Klíma), rather than interpretation (Absolon 1957; Svoboda
1997, 2000). In this paper, we consider the images as symbols
that were materialized, be it in clay, bone, ivory or stone, and
thus of shorter or longer-term value.

spatial context: the Gravettian landscape

We assume that the hunter´s attitude to space is more or less pat-
terned. Thus by identifying pattern in the archaeological record,
and by excluding factors of taphonomy and postdepositional
change, archaeologists should be able to reconstruct the patterns
of decision making and this thinking. Or so it would seem.
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A B

Figure 2 (a et b). Time? The pattern of sequences and planning is visible in many aspects of archaeological record, most clearly as the “chaî -
nes operatoires” (Ondratice I). More problematic is interpreting regular (rhythmical) patterns engraved in bone or stone as calendars (Dolní
Věstonice II).



Several previous studies stressed the environmental
and economic roles that the geographic corridor of Moravia
played within the Upper Paleolithic of Central Europe, and its
importance for intergroup communication. The bio-cultural
system of the Gravettian is characterized by large settlements
following the interconnecting rivers, by long-distance trans -
port of lithic raw materials, and by exploitation of the smal-
lest and largest animals (the mammoths), avoiding, surpri-
singly, the middle-sized herd animals (such as horses). From
the viewpoint of interpretation, we observe a certain contra-
diction: on the one hand, settlement stability within limited
areas of the large settlements, and on the other hand a control
over a large territory between the Middle Danube and Upper
Vistula.

We expect that this complex of lowlands and natural
„gates“ through the Central European highlands, uniting the
Danube valley in the southwest and the East European plains
in the northeast, was structured by patterns of cognitive and
symbolic meaning. Gravettian site-location strategies within
this landscape follow common patterns such as preference for
river valleys, location on the slopes, altitudes (200-300 m
a.s.l.), and regular distances between the site-clusters (80-120
km), but also patterns of difference. In contrast to the narrow
gates controlled by sites like Willendorf and Aggsbach at the
Wachau Gate, or Předmostí and Petřkovice at the Moravian
Gate, the sites of Dolní Věstonice and Pavlov are located at
the foot of an imposing mountain chain, zoomorphic in shape,
dominating the South Moravian Plains). We suggest that
morphology of the Dolní Věstonice-Pavlov landscape, and,
especially, the characteristic zoomorphic outline of the moun-
tain directly above, is the first mega-symbol to be recogni zed
in the Gravettian symbolic system.

What would be the symbolic reflection of this landsca-
pe? A highly complex pattern engraved on a mammoth tusk
from Pavlov I has been interpreted in a spatial sense by Klíma
(1988), implying a sort of „map“ with meandering river and
the mountain behind. In the sense of this interpretation, the
site itself would be represented only by a small double circle
(fig. 3, see also the Ukrainian parallel from Kiev –
Kirillevskaya street).

Objects interpreted as symbols are concentrated at the
largest Gravettian sites of Moravia, in places where we expect
population aggregation during longer time-intervals: Dolní
Věstonice I, Pavlov I and Předmostí I. After the C 14 chrono-
logy, most of these objects date to a relatively well-defined
time-span, the Evolved Pavlovian stage (27.000 - 25.000
B.P.) of the Gravettian.

symbols and memory

Concepts of time are linked to memory (Yates 1966). In addi-
tion, memory and prognosis create a basis for self-awareness.
Objects having function, status and roles related to events of
past and future (“aide-mémoire”) help mechanically to
expand temporal frameworks in which the mind operates.

Objects may also inform about function, status and role of an
individual, and all this in a longer time-span than just the
words and actions. In addition, the items of the Upper
Paleolithic material culture may be ordered into sequences, a
„language of forms“ (Leroi-Gourhan 1964-65). This speech
of objects has a kind of rhetoric and it is filled with metap-
hors, even if we are rarely able to read them (Hodder 1993).

Dolní Věstonice - Pavlov provides few readable
synecdochs: the zoomorphic one, which replaces (and multi-
plies) the upper outline of a mammoth body for mammoth
(fig. 4, below left), anthropomorphic ones, centering of sexu-
al organs and stylizing the rest of the body (fig. 6), and mul-
tiple arches that separate an inner space, and, perhaps, imply
shelters or huts (fig. 4, center; cf. an Ukrainian parallel from
Mezhirich). By multiplication of these patterns, we arrive
back to the above-mentioned complex design on the mam-
moth tusk from Pavlov I (fig. 3).

Communal identity

Repetitive geometric patterns of unknown meaning fill space
on objects of various use. Any formal distinction between
notation and decoration is impossible in these cases. The
Moravian Gravettian, especially the three main sites of Dolní
Věstonice, Pavlov, and Předmostí, is typified by geometric
parallel and cross-cut patterns, recalling even some textile
structures, and covering the surfaces of bones, bone tools and
items of decoration (fig. 4). The basic schema seems standar-
dized at the sites, even if their shape is different (the lines are
more curved at Pavlov, compared to the other sites).
Decoding the meaning requires, first, understanding metap-
hors of the pattern, second, the function of the decorated
objects, and, third, the action in which the object was used
and the status of its manipulator. Such a complex of informa-
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Figure 3. Space. Above: a highly complex pattern engraved on a
mammoth tusk from Pavlov I, interpreted by Klíma as a space, a sort
of „map“ with meandering river (center - left), the mountain behind
(center - right) and the site represented by a small double circle (cen-
ter - center). Below a comparable pattern form Kiev-Kirillevskaia
street.



tion is hardly avai lable in the archaeological record. For the
exterior, however, we may assume that the Gravettian decora-
tive system provides information on a social unity and aware-
ness of this unity and communal identity (in the sense of
Wobst 1977).

self-awareness

The archaeological record suggests certain support to these
presuppositions. White (1989, 1993) who collected the earliest
sound evidence for body decoration in Europe, recorded the
appearence of this activity together with the Chatelperronian
and Aurignacian and related it to the awareness of „self“, of
individual status and one´s role in a complex society. The
Gravettian of Dolní Věstonice and Pavlov already brings a
relatively large variability of shapes, but also standardization
of some of them, starting with the ivory rings with carved
symbols (“owls” in the view of Klíma), simple animal stylisa-
tions, geometric forms, and ending with pierced natural
objects such as carnivore teeth and mollusc shells. Naturally,
there are a number of artifacts where standard shape may lead
to confu sion of symbolic meaning with an unknown practical
function. This is the case for the large, perforated discs of
Předmostí I, Pavlov I, Brno II, cut and ground of Tertiary silt-
stone, reaching 14-19 cm in diameter, and interpreted as a sha-
manic sign (Oliva 2000). Another example are the numerous
objects with carved head ready for fixation as weights, some
of them being weights and some pendants, but also interpreted
as “anthropomorphs” in the earlier literature (Svoboda 2001).

Hence, we expect that both items of body decoration

and patterns “decorating” objects and tools document the way
a group and an individual presented himself in a social con-
tact. Some of the carvings show a pattern of wear, and thus, a
long-term function.

Anthropomorphs: the self-vision

There is a paradox, however. The definition of self through
items of body decoration is contradicted by the anonymity of
most of the anthropomorphs, as recorded in Upper Paleolithic
art. An explanation offered by McDermott (1996), suggesting
that this art reflects the perspective of a self-viewing women,
is an elegant one but is generally not accepted because it does
not reflect the complexity of Upper Paleolithic anthropo-
morphs, females, males, and intermediates. Nevertheless,
head and face as an expression of individuality is usually
reduced in the Gravettian of Moravia (fig. 5), following seve-
ral rules: a biconical or “mushroom” shape (typical at
Pavlov), a globular head covered by network of small points
(also from Pavlov, but recalling the pattern of the slightly later
Willendorf venus), simple protraction, in one case with eyes
and, in two cases with four holes on the top (the Black Venus
of Věstonice), and, finally, a triangle (the engraved female
from Předmostí). Thus we may conclude that these reductions
have a stereotypic range of shapes derived from geometry
(similar to the geometric masks documented by ethnology).
The only more important detail, visible in the Pavlov ceramic
collec tion, are belts or cords depictded in various places on
human bodies, and these may add a meaning to the images (as
an “adjective”), but hardly refer to an individuality. Similarly,
as the zoomorphs of Dolní Věstonice and Pavlov are not
expected to represent a particular animal, the anthropomorphs
are understood as symbols tied to their contexts.

Apart from stylizations, however, the relatively realis-
tic female head of ivory from Dolní Věstonice (and a rough
mask with similar pattern of facial asymmetry) suggests that
in this particular case we meet a concrete individual. Absolon
(1945) mentioned „breaking tribal rules“ in this context. After
Klíma, this feeling is supported by analogy between the faci-
al asymmetry of two carvings, and also by the pathology of
the female skull found by him in 1949 and numbered DV 3.

The Hunter´s Time

31

Figure 4. Communal identity. The Moravian Gravettian is typified
by complex patterns covering surfaces of bones, bone tools and
decorative objects. The basic patterns are identical in all three sites,
even if their shape is different (the lines are slightly curved at Pavlov
and more rectilinear at Předmostí). At least partly, these patterns are
stylisations: some are zoomorphic (the mammoths of Dolní
Věstonice) and some, possibly, may represent huts. As a complex,
however, the decorative system of the Gravettian represents social
unity and awareness of this unity. The table refers to the largest sites,
numbered Dolní Věstonice I, Pavlov I and Předmostí I.

Figure 5. Self-vision. Stylisations of the human head: biconical, or
“mushroom” shaped (typical at Pavlov I); globular head covered by
a network af small points (also from Pavlov I, but recalling the pat-
tern of the slightly later Willendorf venus); simple protraction, in one
case with eyes, and in two cases with four holes on the top (Dolní
Věstonice I); and triangle (the engraved female from Předmostí I).



Nevertheless, the identification and presentation of an indivi-
dual, even if unusual as a practice, fits into the temporal fra-
mework and the ego concept we propose to have already exis-
ted on the basis of the body decoration.

Figurines

The most frequent anthropomorphic representations are the
Gravettian female figurines, interpreted in the rich literature
either as depictions of living females, long-dead ancestors,
mythological goddesses, or as symbols of fertility, life, home
and beauty. Cross-European comparisons (Abramova 1963;
Leroi-Gourhan 1965; Delporte 1993) usually led to state-
ments about similarity of the design, which, after Gamble
(1982), may reflect long-distance interaction and alliance net-
works. Between Central and Eastern Europe, for example,
surprising morphological analogies are attested by cases such
as Willendorf - Gagarino or Moravany - Kostenki (all from
the Upper Gravettian; Svoboda 1995: figs. 22-23). On the
other hand, one-site focus on sites where female figurines are
found in groups and in a context of other anthropomorphic
symbols (Brassempouy, Grimaldi, Dolní Věstonice - Pavlov
and some East European sites) reveals more closely patterns
of local variability. Therefore, suggestions based on the Dolní
Věstonice and Pavlov assemblages are not to be generalised
at an European level.

double readings

Reading the simplified anthropomorphs and derived synec-
dochs, in the lack of parallels and keys, was equally based
on continental comparisons, and influenced by different
intellectual traditions of the west and east. The bipolar divi-
sion of symbols into male and female groups on the basis of
their morphology is rooted in the western structuralist ap -
proach (Leroi-Gourhan 1965), while the eastern, Russian
view, traditionally more closely related to the Eurasian eth-
nographic record, is ready to accept a dual meaning of cer-
tain symbolic objects, such as the „transitional“ bird-fema-
le or phallic-female carvings from Mezin (Shovkoplyas
1965).

The anthropomorph symbolism of Dolní Věstonice
and Pavlov has traditionally been explained as predominantly
female, centered on stylizations of breasts and vulvas (Klíma
1989). The fact that both symbols may be combined - i.e., a
vulvar symbol may placed between the breasts (fig. 6, above),
led researchers to conflicting determinations rather than to a
more synthetising, or metaphoric, view of their meaning.
However Kehoe (1991) suggested the possibility of double
reading of certain objects, where the breasts may change to
testicles and the stylised body to penis.

Figure 6 orders the symbols of Dolní Věstonice along
the bipolar reading: above, the breast-or-penis symbols, and
below the typical triangular symbols of the vulva. In the light
of this reading, image of the famous Black Venus of
Věstonice becomes, in fact, a sophisticated cryptogram, a

synthesis of the female organ below with a male organ above,
in the shape of a female figure. This way of double reading a
female figurine is related to symbolic context of this particu-
lar site, and should not be applied to figurines of Eurasia in
general. It may symbolize cosmic unity of the opposed sym-
bols, as well as be a joke.

symbols in action: stories and rituals

Time-awareness not only creates individual symbols, but also
orders them in epic sequences. Contrary to certain deep-cave
sites of western Europe, the Pavlovian settlements do not pro-
vide evidence for the separation of “sacred” and “profane”
lives. The occurence of ceramic figurines and fragments, as
the most typical example, correlates with the central settled
areas, around hearths, and, presumably, inside the hypotheti-
cal dwellings (fig. 7). There are either fragmented heads,
extremities, or bodies of mammoths, of other larger herbivo-
res, carnivores (mainly felines), and humans (mainly fema-
les). Some of them display intentional incisions, done while
wet, or deformations caused by thermal shock during and
after heating (Absolon 1945; Soffer et al. 1993). What does
all this damage mean ?

There is a sort of story in this action, and earlier
Cen tral European literature supposed a simple hunting
magic scenario. However, similar to other areas of Euro -
pean hunters’ art, the subjects depict important and impo-
sing animals (mammoths, carnivores, Klíma 1978) and
humans (Klíma 1989), rather than the smaller animals that
formed the real subsistence base. Therefore, we agree that
these symbols entered in ritual actions, but the story
behind these rituals was probably more complex and more
„mythological“ than we expected. One of the interpreta -
tions is a deliberate process of formation and destruction,
a process which evidently had a ritual character and a sym-
bolic meaning.

In relation to time, it is important that the objects were
left in place. It appears that meaning of the story (and the
value of the objects) was directly connected to the act of their
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Figure 6. Double readings. Above, the breast-or-penis symbols;
below, the triangular vulva symbols. In the light of this reading, image
of the famous Black Venus of Věstonice becomes a cryptogram com-
bining the female organ below with a male organ above into the shape
of a female figure (all objects are from Dolní Věstonice I).



production - destruction, and thus time-limited.
Life-and-death concepts

Another consequence of defining the temporal framework,
and of self-identification of an individual in it, is understan-
ding the life cycle. With time-awareness, death appears most-
ly as a negative phenomenon, and humans try to oppose it,
usually by means of a ritual. Some interpretations of mortua-
ry rituals may be derived from archaeological records.

Burials are events where ritually lain human bodies
and artefacts of symbolic meaning may be associated. This
aspect is important even in cases where the burials are „poor“
or totally lack all items of body decoration.

On the evening of 13 August 1986, skeletons of three
young people were discovered at the top of the site Dolní
Věstonice II. The central individual, of still unknown sex, was
lain on the back, the right male on his belly, and the left male
also on his back, but sligtly inclined towards the central per-
son, with both arms directed to his or her pelvis. Given the
good state of preservation of the whole situation, it was
immediately clear that the strange position had a meaning,
and a number of possible answers were suggested. One of the

questions was about deliberate violence as a cause of the three
simultaneous deaths, which, however, remains unprovable.
Of more interest is the central position and the still unknown
sex of the individual in the middle, which may even point to
a “between-sex” personality, and where just this uncertainty
may have provided a special social statuts of such a person
(e.g., Hollimon 2001). Whatever the meaning, there is a story
behind, so that some colleagues even talk about “paleothea -
trology” in this context.

Let us summarise the situations at certain Czech Upper
Paleolithic sites which imply ritual actions: human skeletal
remains, found dispersed in debris cones in deep parts of the
Mladečské Caves (Moravia) and Koněprusy Caves
(Bohemia), together with a few tools and decorative artifacts,
have probably been intentionally thrown inside the caves. In
the Gravettian (Klíma 1990, 1995; Svoboda 1991), skeletons
were ritually deposited in central, densely settled parts of the
settlements, partly or wholly covered by ochre, and protected
by mammoth bones, stones or, possibly, wooden structures,
but still damaged by postdepositional disturbances. In addi -
tion, Gravettian human bones display postmortum cutmarks
and other artificial modifications (Předmostí I, Absolon 1930;
Dolní Věstonice I and II, Vlček et al. 1993).

Compared to the Aurignacian, the Gravettian evidence
suggests that there was more complex ritual behavior, and
that it was organised in places of population aggregation ra -
ther than in deep cavities. In this context, position of the bo -
dies and their gestures, or position of the deceased in relation -
ship to the nearby central hearth, and, especially, all post-mor-
tum activities with the corpses, may have epic meanings and
may be related to memories. Compared to burials from Italy
and Russia, the equipment is rather poor, and limited to ochre
and a few pendants, especially in the area of the skulls.

Conclusions

Archaeologists do not touch past time-constructs, but only a
few of their possible effects. In addition, they tend to apply
our own, actualistic definition of time on the hunter-gatherer
societies of the past.

Concerning our own way of thinking and behavior, as
reflected in symbolism and namely in communication
through symbols, the archaeological record is unable to fol-
low it down to the presumed modern human origins during
the Middle Paleolithic, but only to the Early Upper Paleoli -
thic. This suggests that the nature of this change was not pri-
marily biological, but rather social and psychological.

It is well known that the emergence of artefacts with
regular notations, items of body decoration, images, symbols
and archaeological evidence of rituals is correlated in time
and space with the Eurasian Upper Paleolithic, but contextua -
lization of these features, and seeing them from the temporal-
frameworks perspective, may expand the level of interpreta -
tion. The sites of the Dolní Věstonice – Pavlov area offer one
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Figure 7. Symbols in action. Accumulation of ceramic figurines and
fragments around a hearth where they were made and destroyed
(Dolní Věstonice I, after Absolon 1938). Note the location of the
Black Venus in square 8.



of the cases where continuous excavation recovered all these
categories of objects in context. Their co-appearence at a
single site, or group of sites, seems not accidental, and it is
suggested that time-awareness, communal identity, self-iden-
tity, epics and life and death concepts under lie these objects
and actions.

The origin of symbolism is in fact a technological pro-
cess, a kind of “domestication of features”, including the
deformations that are usually related to domestication. It is
not decisive whether communication is realised by means of
words and gestures or by objects. However, “art”, with its
capacity to express and conserve meanings by objects, credits
a more permanent character to the transmitted information.
Somewhere beyond these changes lie deeper structural chan-
ges in the human mind, including definitions of time and tem-
poral sequences. Defining time and space creates the dimen-
sions in which the formation and development of symbolic
meaning may take place.
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PEOPLE, MOBILITYAI{D ORNAMENTS IN UPPER
PALAEOLITHIC EPIRUS, NW GREECE

Eleni KOTJABOPOULOU & Eugenia ADAM*

Introduction

In the 1960's claims were made conceming the discovery of
Palaeolithic art in Greece, either in the form of
engraved,/painted slabs or parietal representations, but they
have not withstood authentication or Pleistocene chronologi-
cal assignment (see Kourtessi-Philippakis 1986). To date,
then, Palaeolithic imagery from the Greek tenitory is con-
fined to elements of personal ornamentation and examples of
'symbolically marked' organic artifacts originating from
habitation fiIls, and can only be characterized as limited in

Figure 1, Map of Epirus with Upper Palaeolithic sites (indicated
with a triangle) mentioned in the text.

(+) lB' Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, loannina, Greece
eleniktz@otenet.gr, eadam@otenet.gr

quantitative terms. No doubt this paucity is partly a function
of the status of Palaeolithic research in this country, which
remains the Cinderella of archaeological practice. Excavated
sites preserving Upper Palaeolithic (UP) occupational debris
are still few, and soundly controlled cultural sequences are
confined to cave/rockshelter formations. In addition, undis-
turbed Palaeolithic burials, i.e. contexts that can potentially
produce substantial and informative elements of symbolic
gear, have not as yet been encountered. Neither have the few
Mesolithic inhumations from Greece produced unequivocal
evidence of personal ornaments or grave offerings (Cullen
1995:277 ; Kyparissi-Apostolika 2000:21).

In this paper we present an overview of the non-utili-
tarian organic and stone artifacts from four UP sites in Epirus,
North Westem (NW) Greece. A preliminary report on the
assemblage from one of these sites, namely Klithi, has been
previously published (Adam & Kotjabopoulou 1997), while
the artifacts from the other sites receive herein for the first
time a systematic account. The assemblages are also dis-
cussed on an inter-site and regional basis. The implications
raised as regards the construction ofsocial landscapes in this
rugged and dissected corner of the South Balkan Peninsula
receive particular attention.

The Epirus Upper Palaeolithic record: Background
information

The region of Epirus, in the northwest mainland (fig. l), pro-
vides the best-documented area of Pleistocene occupation in
this part of the northern Meditenanean coast. From a
Pleistocene research perspective, the area under consideration
should include the north Ionian islands, of which Corfu is the
largest, as these were, at times of low sea level stands, abridged
to the mainland (e.g. Runnels & Van Andel 2003). For heuris-
tic reasons, the east boundary coincides with the Pindus moun-
tain range and the south with the Amvrakikos Gulf, even
though both these "limits" could have been overcome if the
need or the opportunity arose. To the north, the present Greek-
Albanian border sets an arbihary line, which, however, most
probably had no relevance to Palaeolithic cultural landscapes.
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As a whole this region is extemely mountainolrs and dissected
by numerous watersheds, which in tum create a plethora ofjux-

taposed niches and micro-environments.

Recently, Spilaion, a high-density open-air scatter of

lithic artifacts located near the present mouth of the Acheron
valley but lacking stratification and cultural deposits, has
been interpreted as the earliest UP site, of "Bachokirian"
aflinity, in the region (Runnels et al. 2003). Given the
vagaries ofnatural destructive processes, especially in a geo-

morphological setting moulded by large scale tectonic defor-

mation and the well-known problems inherent in lithic typo-

logical taxonomies, general UP activity has been so far iden-

tified at some 20 open air-findspots distributed along or in
proximity to drainage networks at elevations ranging from
<200 m to c. 1000 m a.s.l. (Bailey et al. 1997). To date, no

organic remains have been preserved at these locations. [n

effect, our current appreciation about UP occupation in NW

Greece is founded on excavations conducted at six

caves/rockshelters, namely Grava, Asprochaliko, Kastritsa,
Boila, Klithi and Megalakkos. Worth mentioning is that, apart
from the well-known late Mesolithic Sidari shell-midden on

the north coast of Corfu (Sordinas I 969), recent research indi-

cates that settlement pertaining to the early Holocene was

more rvidespread (Runnels & Van Andel 2003; Kotjabo-
poulou 2001).

In terms of geographical location, Grava cave is situa-

ted on the present island of Corfu at an altitude of c. 100 m

and at c. l0 km from the Last Glacial Maximum (LGM)

coastal stretch. Asprochaliko, at c. 200 m a.s.l., is a shallow
rockshelter situated in the Louros river valley, some 65 km

from the LGM coastline. Kastritsa is a lakeshore cave (c. 460

m a.s.l.) positioned in the largest inland basin (c. 115 km from

the LGM littoral) close to the high Pindus massif. The

remaining three sites are all found in the hinterland (c' 75 km

from the LGM seashore) at c.410-430 m a.s.l.; they are

aligned on the limestone sides of the Voidomatis catchment

adjacent to high mountainous terrain with well-documented

traces of recent Pleistocene glacial formations (e-g.

Woodward et al. 1995).In the hinterland a handful more rock-

shelters have given surface indications of general Upper

Palaeolithic age (Bailey et al. 1997).

Asprochaliko, Kastritsa and Grava wer€ excavated in

the 1960's, the former two sites by E. Higgs and his interdis-

ciplinary team (Dakaris et al. 1964; Higgs et al. 1967), with

particular care invested in the recovery of organic remains

and generally of small-sized finds by dry sieving, a point con-

firmed by later detailed assemblage analyses, while Sordinas
(1969) implemented an exploratory investigation at tlre Corfu

shelter. The Voidomatis sites were researched in the 1980's

and 1990's, using a gamut of modern recovery and documen-

tation techniques, including water sieving (Bailey 1997a;

Kotjabopoulou et al. 1997, 1999).

In terms of chronology, the oldest stratigraphically

sound radiometric date comes from the lower part (rectangle

3, spit 9, layer l0) of the Upper Palaeolithic sequence at

Asprochaliko. Obtained in the 1960's, it gives a minimum

date at 26,100+900 (I-1965) for the Upper Palaeolithic indus-

try @ailey et al. 1983). Owing to various problems of

taphonomy, uncertainty resides with the overall chronological
position (range, duration) of this sequence. For Kastritsa, a

recentAccelerator Mass Spechometry (AMS) dating program

based on 9 small charcoal samples collected by the excavators

has put into question the veracity of the 1960's radiocarbon

determinations, which now appear to be on the whole too

recent by some 2,000-2,500 years (Galanidou & Tzedakis

2001). We herein take as a guide the new dating scheme, albeit

allowing for the need of further cross-checking between occu-
pation and taphonomic histories in different areas of the site,

especially in the face of biases in the uppermost stratum (l) in

the interior of the cave (see Kotjabopoulou 2001). The earl!

est occupation packages (strata 9 and 7), which from a strati-
graphic point of view are intercalated witl water-lain

deposits, are bracketed between c. 24 kyr and 22 kyr BP.

Further up the sequence, where anthropogenic deposits pre-

dominate, stratum 5 is conshained by four new readings

between c.22kyr and2A kyr BP. Occupation coincident with

stratum 3 through to the lower part of stratum I still falls

before the mid-point of the LGM, i.e. up until c. 19 kyr BP.
Whether the use of the site persisted well into the Late

Glacial, as originally estimated on the basis of a date at

13,40Gj210 BP (I-1960) (Bailey et al.1983:21) and when it
was hnally abandoned are issues still doomed with ambigui-

ty.The recent date at 15,93Gj130 BP (8-143304) from the

interior of the cave (rectangle 10, Y2A, Sl7), does not resolve

the aforementioned issues. It, however, provides a tentative
indication of perhaps a small window of partial chronological
overlap between Kastritsa stratum I and occupation at Klithi
(see also below). The latter site's cultural deposits are chrono-

metrically dated by a series of 22 AMS readings of Late
Glacial age (Gowlett et al. 1997). Twenty of these fall in the

time span 16,500-13,500 BP, which represents the mainphase

of occupation, while t'wo in the period c. 12,000-10,000 BP'

indicative of dispersed visits to this particular location. At

Boila the cultural sequence is dated by 4 conventional and 9

AMS stratigraphically and otherwise sound radiocarbon read-

ings to between 14,310+100 BP (Beta-109187) and 9,540+75

BP (RTA-3529) (Kodabopoulou 2001; Kotjabopoulou et a/.

1997; Woodward et al.2001). Evidently, while partial coinci-

dence with occupation at Klithi is well attested, the use of this

site persisted for about 5 hundred years more, a case colro-

borated by the character of the lithic industries
(Kotjabopoulou et al. 1999). Also, tentative and not devoid of

interpretative problems, evidence from Megalakkos, which

besides two early Late Glacial dates has yielded a sanple falling

ur the first half of the 9th millennium BP (Gowlett et al. 1997)'

lends support to the argument that forays into this environmental
niche did not cease with the advent of the Holocene. Finally' two

surprisingly late AMS dates in the gth millennium BP obtained on

charred bone from Grava (ibid.) rnay, as Bailey (1999) argues'

indicate either an isolation process while Corfu was progressive-

ly being separated from the Epirotic mainland or some problem

with sEatigraphic associatron.
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The UP stone industries of the four sites under discussion
rely predominantly on the exploitation of locally available raw
materials, represented by all stages ofdebitage and tool produc-
tion and maintenance, and supplemented by extalocal rocks as
need dictated at each site (Adam 1989, 1997; Ko{abopoulou er
al. 1999; Roubet 1999). Flint is the dominant rock type. A com-
mon trait of the industries is the dominance in the tool groups of
backed bladeleb, usually followed by scrap€rs.

The Asprochaliko stone industries, the earliest in the
sequence discussed in this paper, exhibit - in the absence of
systematic blade production - a preference for flakes as tool
blanks; the tool inventory is limited and the backed bladelet
tool-type range restricted compared to the later industries
(Adam 1989). The Kastritsa lithic assemblages exhibit a
strong laminar and lamellar character (ibid.). Starting with
stratum 5 (the earliest provenance unit ofnon-utilitarian arti-
facts so far), the stone industies attest to a multitude of tech-
nological and typological changes/innovations, including the
exploitation of a wide range of flint types, systematic blade
and bladelet production, a variety of transformation and hun-
ting tool types and a diversity of blank modification and tool
maintenance techniques (e.g. intentional blade and bladelet
segmentation, the latter via the microburin technique). A
sftonger emphasis on hunting activities is registered in the
topmost assemblage (stratum l). The Klithi stone industries,
manufactured almost exclusively on the locally abundant
Voidomatis-type flint, are dominated by bladelet tool types;
the microburin technique for hansforming bladelet blanks is
widely employed, as at Kastritsa stratum l. The composition
of the tool kit at Klithi suggests an emphasis on hunting and
on transfonnation activities related to it (Roubet 1999). The
Boila lithic assemblages exhibit diachronic variation in com-
position, technology and typology, as attested by cores and
bladclet tool tlpes; the systematic use of the microburin tech-
nique - after c. I1,000 BP - served for the manufacture of geo-
metric microliths (non- or barely represented at the other
sites) and of projectiles (Kotjabopoulou et al. 1999). In all,
the industries from Boila seem heavily oriented towards the
manufacture and maintenance of hunting equipment, a trend
not as strong in other inland sites. The induslries of Grava
were originally assigned to a single terminal Pleistocene
phase (Sordinas 1969); a recent re-examination has traced
two phases, one comparable to Kastritsa strahrm 3 and one
attributable to a later phase (Adam 1998).

For Kastritsa and Klithi, ample evidence exists that the
lithic toolkit was enriched with bone/antler artifacts either ia
the form of hunting gear, especially at the former site, or
transformation tools, particularly at Klithi. For some classes
of artifacts, e.g. needles and spatulae at Klithi and antler
points at Kastritsa, in situ manufacture is well attested. At the
same time, it can be argued that certain organic equipment
were carried around and/or exchanged (Adam & Kotjabo-
poulou 1997). Expediently produced bone domestic tools and
antler points are also present at Boila (Kotjabopoulov et al.
1997). From Grava an item is described by Sordinas
(1969:399) as a fragment of a point (see also below). For
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Megalakkos no reference to utilitarian organic artifacts is
made (Sinclat 1997). ForAsprochaliko a bone point has been
reported (Bailey et al. 1983) and a few possible bone artifact
fragments have been located in the museum collections, but
the issue of the actual number and variety of organic artifacts
from this site, as well as from Grava, must remain open until
the faunal collections are thoroughly researched.

All the sites under discussion contain highly fragment-
ed faunal remains, by and large by-products of hominid pro-
curement, subsistence and consumption strategies. Pleisto-
cene carnivore remains and gnawing damage are remarkably
low key, suggesting very opportunistic use ofthese locations
as lairs/dens, at least while the Palaeolithic occupation lasted
(Garnble 1997; Kotjabopoulou 2001). In fact, cut marks
induced during dismemberment and/or skinning on fox and
badger skeletal elements from Kastritsa stratum I attest to the
economic interest of these furred animals (Kotjabopoulou
2001). Invariably ungulates dominate all the faunal collec-
tions. Also, lagomorphs and birds formed part of the exploita-
tion goals, albeit with varying interest and/or intensify at each
site, while fish was an occasional dietary supplement only at
the Voidomatis sites during the Late Glacial. In the limited
securely provenanced UP faunal sample from Asprochaliko,
red deer and caprines are equally Dumerous (Balley et al.
1983; Kotjabopoulou 2001). Red deer was the dominant
resource at Kastritsa throughout the Palaeolithic occupation.
followed by the small-sized hydruntlnrz.s equid Bos primige-
nius and caprines, while only minimal use of roe deer and wild
boar is attested (Kodabopoulou 2001, 2003). The Klithi and
Megalakkos faunas are overwhekningly dominated by ibex
and chamois skeletal remains (Gamble 1997, Sinclair 1997).
At Boila, while caprines formed the bulk of food acquisition
and consumption, red deer was also a sought after resource
(Kotjabopoulov et al. 1999; Kotjabopoulou 2001). For Grava
the provisional species list comprises red, fallow and roe deer,
pig, large bovid and equids (Sordinas 1969). Even though this
site was always closer to coastal environments, no marine
remains, neither as food nor as onurments, are reported.
Overall, pattems of high mobility involving seasonal occupa-
tions of the hinterland sites over the warm part of the annual
cycle, i.e. in the range from late spring/early summer up to late
autumn" have been established by a combination of on-site
faunal (Gamble 1997; Kotjabopoulou & KaftanEis in press)
and off-site palaeogeographic data (Sturdy et al. 1997).

The small Megalakkos caviry where only a test strati-
graphic sounding was implemented, has notproduced any sym-
bolic items. From Grava a single fragmented pierced red deer
pearl tooth is illustrated, along with the incised bone point men-
tioned above (Sordinas 1969, frg.4:18). The four remaining
sites have given varied assemblages of non-utilitarian organic
and on occasion stone artifacts, which are presented below [].

[] In the absence of suitable equipment for microscopic examination at the

time of analysis, all observations are based on macroscopic examination in

natural light with the help of a hand-held 10 x magniflng glass.
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Table I. Modified non-utilitarian organic and stone specimens from three Upper Palaeolithic sites in Epirus, NW Greece. Contextual prove-
nance at Kastritsa is often problematic, thus some items are unstratified or cannot be assigned to a single stratum. The Klithi and Boila sam-
ples are treated as single entities. For Asprochaliko and Grava see text for further discussion. Str: stratum. Figures in parenthesis include bro-
ken shell specimens not preserving modification or unperforated items. Fragments of unmodified bivalves are not considered.

Materials

The general composition of the samples on which the present
research is based is depicted in table l.

Asprochaliko

The group ofnon-utilitarian artifacts from the entire (from the
Middle Palaeolithic up to the Bronze Age) Asprochaliko
sequence is small and comprises three stone beads, two of
uncertain stratigraphic provenance, and two animal bone
fragments each bearing a hole. The only artifact that can safe-
ly be assigned to an UP context comes from rectangle 2; it is
a badly weathered long bone splinter with a round perforation
(diameter 3,5 mm) located close to one epiphysis. No further
traces of modification are visible.

Kastri&a

The studied sample of non-utilitarian artifacts from Kastritsa
is based on the one hand on material collected by the excava-

tors and labeled as such. and on the other on artifacts located
recently in the faunal collections (Kotjabopoulou 2001, 2003).
In fact, for the first time that study identified the presence of
shell adornments at Kastritsa; hitherto the presumed absence
of this class of material culture has been considered as an ele-
ment of differentiation between Kastritsa and Klithi (e.g.
Adam & Kotjabopoulou 1997; Bailey 1997b), a view \at
needs to be partly rectified (see belou'). As the faunal analysis
involved, in the horizontal sense, half of the excavated units,
it is expected that the sample of non-utilitarian artifacts will
increase in quantity and perhaps kind. In effect, then, the com-
position of the sample presented in table 1 is a heterogeneous
one and not much should be read on apparent frequencies
between either stratigraphic units or artifact categories.

As a whole, marine shells form the most numerous
category of the sample (63,0 %) followed by modified animal
teeth (30,0 %). The earliest occrrrence of sy'rnbolic artifacts
is recorded in shatum 5.

A total of 52 shell specimens have so far been located.
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Three fragments of bivalves and three broken shells of unknown
species show no traces of modification and are thus not included
in the sample under presentation. Out of the remaining 46 spe-
cimens c.81,0%o preserve clear evidence of modification (tabl.
l). The sample is almost equally divided between Cyclope sp.
(52,2 %) and Dentalium sp. (43,5 %), while two small gastro-
pod shells (4,3 %) have not been as yet identified.

The Cyclope sp. specimen dimensions range from
10,0 mm to 14,5 mm. Eighteen Cyclope are clearly perfora-
ted, while the remaining 6 are broken, without preserving arti-
frcial modification. On 16 specimens (frg.2) the perforation,
roughly circular or oval in shape, is executed from the outside
on the dorsal side on location El (sensu Taborin 1993:170,
frg. 5l). The El hole is located at a mean distance of 2,5 mm
from the natual aperture of the shell (range 1,5 mm - 4,3 mm).
The dimensions of the hole range from 3,5 mm to 5,0 mm by
3,0 mm to 3,5 mm. In some cases the edges of the artificial
openings are smoothened and blunted through friction with
the stringing material. Two specimens already perforated on
El bear an additional artificial hole, the first on E3 and the
other on the right hand dorsal side. None of the Cyclope sp.
shells bears traces ofochre. The two unidentified gastropods
are perforated on the ventral side near location E4 with near-
ly round holes.

The scaphopod Dentalium sp. shell was also used for
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decorating pieces of attire at Kastritsa (fig. 3). Half of these
shells come from the top of the stratigraphic sequence (stra-
tum l) although they are present at the site from as early as
stratum 5. The sample includes 12 single tubes, 2 cases of
"multiple" tubes and three thin beads. Eight of the single
tubes are cut at both ends (sawn or snapped). Their length
ranges from 6,0 mm to 20,0 mm and their diameter from 2,0 mm
to 4,0 mm for the anterior and from 1,5 mm to 3,0 mm for the
posterior part of the shell. The profiles of the tubes are curyed
or straight, depending on the segment of the shell's anatomy.
Two tubes bear modem breaks on on€ end. with the other cut
in antiquity. Two tubes were found containing in one case one
and in the other case two additional tubes. The "insertion" of
the tubes into each other could be the result of stringing in e.g.
a necklace (Reese 199l:615; Taborin 1993:296). The three
thin Dentalium beads (length range: 1,0 mm - 1,5 mm) are
also rather wide (diameter 3,5 mm - 4,2 mm) compared to the
tubes, suggesting they were cut towards the anterior part of
the shell.

The category of modified animal teeth includes perfo-
rated (fig. 4) and otherwise modified red deer canines. Nearly
half (N:9) of the perforated red deer canines are broken most-
ly by the hole and one is partially burnt. Breakage occurred in
antiquity in 7 cases. Invariably, the perforation was executed
bilaterally after initial preparation. Two unfinished speci-
mens, one with a very small circular hole (1,0 mm in diame-

Figure 2. Perforated Cyclope sp. shells from Upper Palaeolithic sites
of Epirus: Kastritsa (a-c), Klithi (d-h), Boila (i-j).

Figure 3. Dentalium sp. Omaments from Upper Palaeolithic sites of
Epirus: Kastritsa (a-e, i-m), Klithi (f-h).
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ter) and one not perforated piece bearing, however, two rec-
tangular depressions created by scraping, one on each surface,
support the notion of in situ preparation of some of the arti-
facts, a tend already observed in the case of the stone indus-
tries (Adam 1989, 1999), the organic utilitarian artifacts and
the treatrnent of game brought to the site for consumption
(Kotjabopoulou 2001). Traces of manufacture on the pearl
teeth are abundant and they include preparation for the perfo-
ration on the area ofthe hole in the form ofscratches parallel
to the long axis of the tooth and thinning of the root in the
form ofscratches perpendicular to the long axis ofthe piece;
gouging on the flat surface below the root is also employed
(White 1989). In several cases the overall shape of the tooth
is severely modified either by cutting off the root (or other-
wise disposing of it, in 6 cases) or by scraping along the sides.
Four canines bear traces of red ochre. Of particular interest is
one specimen from stratum I which is adornedby incised deco-
ration in the form of a motif comprised of two sets of paired
rows of small, shallow, circular punctuations running along the
contour of the enamel (frg. 5). This motif can be described as a
"chewon". The length of the complete perforated canines
ranges from 18,0 mm to 30,5 mm (mean 23,0 mm). The width
of the teeth at the level of the hole ranges between 5,5 mm
and ll,0 mm. The holes are circular or oval in shape; they are
placed at2,5 mm- 9,0 mm from the end of the root (whether
natural or modified). The diameter of the finished holes
ranges from 2,5 mmto 3,5 mm. Besides the perforated exam-
ples, the group ofworked deer canines includes three pieces

Figure 5. Perforated red deer canine from Kastritsa (stratum I ) with
incised decoration.

Figure 6. Herbivore (ruminant) incisors from Kastritsa beraing a
"groove" (see text for discussion).

with artificial (?) heavy polishing on the crown end, which in
at least one case results in the creation ofa flat surface.

A sample of 6 herbivore (ruminant) incisors, not
included in table l, kept separately by the excavators of
Kastritsa as possible artifacts, deserves some comment. These
specimens, often exhibiting advanced occlusal wear, each
bear single "groove" either located on the lower part of the
crown at the junction with the root or right below the crown
or clearly below it (fig. 6). Also, there seems to be a pattem
in the location of the grooves with those on the left incisors
located on the left side and those on the right incisors located
on the right side. It is of importance to underline that none of
the grooves circles the tooth. Similar anatomical elements

Figure 4. Perforated red deer canines from Kashitsa.
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Figure 7. Bilaterally grooved artefact from Kastritsa, stratum I
(top). Long bone shaft fragment bearing grooved lines from
Kastritsa, stratum 5 (bottom).

Figure 8. Perforated stone ( ) artifacts from Kastritsa

illustrated in the international bibliography, in the context of
symbolic expression, are often artificially pierced or grooved
all around but on the root end (e.g. Barge-Mahieu & Taborin
1991: f iches 1.2. ,  1 .3. ;  David 1985:192,  f ig .44.11-16;
Kozlowski 1992:39, 176; Taborin 1990:342). Irrespective of
taxonomy, archaeological comparanda, in terms of
morphology, to the Kastritsa specimens are few (e.g. Gautier
1986; Poplin 1983; Otte et al. 1985; Vanhaeren &A. Guadelli
pers. comm.) and of controversial and unresolved, by experi
mental or other rigorous analytical means, aetiology. As
things stand at present, it is not possible to determine whether
the Kastritsa "grooved" incisors represent ecofacts, a form
perhaps of heavy and idiosyncratic wear (Gautier 1986), or
artifacts.

The inventory of worked bones from Kastritsa com-
prises three pieces each representing a different artifact type.
All three items are broken. Two are manufactured on bone
and one on bone or antler. The first example (from stratum 1)
is a fragment of a bilaterally grooved artifact, found in the
bone bags, broken in antiquity (trg.7).It is made on a bumt,
highly polished, longitudinally split bone/antler blank. On the
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lateral edges are positioned short parallel grooves/incisions,
seven and eight respectively. The grooves are evenly spaced,
shallow, perpendicular to the axis of the blank and they do not
extend to the surfaces. The second item also from stratum I
and also broken in antiquity, is semicircular in shape. The
breakage is along the straight "edge". The piece is clearly cut
off from a large, flat in section, part of bone and bears no
traces of a hole or other modification. Its shape is reminiscent
of the bone discs of the European UP sites (see Bellier er
al.l99l ftche 5.1.) The third item, from stratum 5 (fig. 7), is
probably a non-marnmalian, long bone mid-shaft fragment
bearing on its dorsal surface a set of three fine, closely
spaced, grooved lines running along the long axis of the
extant piece. Three (possibly four) sets of double lines stem
from this pattem and run at an angle onto one of the lateral
edges of the shaft fragment. This "engraved" pattein,
although not necessarily out of context in terms of butchering
activity, traces of which are otherwise present on the faunal
material from the site (Kotjabopoulou 2001), is herein pre-
sented in order to invite further discussion and feedback.

Until the undertaking ofthe present research, non-uti-
litarian Palaeolithic artifacts from Greece were resticted to
organic materials. However, two perforated stone artifacts
were part of the Kastritsa museum collections (fig. 8). One
item is complete and the other is broken at the hole by modern
breaks. The intact specimen comes from an area below a large
rockfall and its provenance is attributed to sfiata 3 to 5. The
broken "bead" belongs to stratum 5. Both artifacts are manu-
factured on serpentinite (Karkanas pers. comm.), outcrops of
which are found in the ophiolite complex of the Pindus mas-
sif. The complete specimen is of rectangular shape with
rounded corners and a flat cross-section. It measures 18,0 mm
in length, 8,5 mm in width and 3,0 mm in thickness. The hole,
located in the centre of the blank. is made from both sides
after initial preparation in the way of incisions (probably to
secure the positioning of the perforating tool). Indentations
are clearly visible on both long sides at the same level with
the hole; they cut into the edges creating grooves possibly to
facilitate the attachment of the piece (as a "button" or a
securely attached bead rather than as an element of a neck-
lacelarmlet). The broken specimen is totally polished with no
macroscopically discernable manufacture traces.

KIithi

The non-utilitarian organic artifacts from Klithi have been
published before in a preliminary fashion (Adam &
Kotjabopoulou 1997). In that report, the shell component was
examined by G.N. Bailey and taxonomic identification was
based on a small sample temporarily extracted to England for
expert consultancy. For the purposes of the present study we
have undertaken a fresh analysis of the specrmens now
housed at the Ioannina Archaeological Museum (tabl. l).
Perhaps owing to the original fragmented and brittle condi-
tion of the material, instead of "over 200 marine shells or
shell fragments" (ibid:245) our count of sea molluscs preser-
ving incontestable human inflicted modification is somewhat

serpentinite
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depressed (N=145). If, however, we add to this figure a) 26

fragmented Cyclope specimens, which do not preserve man-

made piercing, b) I whole but non-modifred Cyclope sp., c) I

bumt fragment of ct'. Gibula sp. with no other modification
visible and d) 20 specimens of the freshwater shell Theodoxus

sp., which all bear humanly inflicted holes, we then reach a

tofal of 193 marine and fresh water shells. Still, our count of

92 certainly perforated Cyclope specimens is far less than the

154 mentioned in the preliminary report (ibid:25 l); unless

some other shell taxon was accidentally counted (or entered

on the computer frles) as Cyclope. This may well be the case,

as we have for instance encountered a fair number of perfo-

nted Homalopoma sanguineum specinens, a taxon and arti-

fact class not referred to in the first report. Be that as it may,

let us tum our attention to the sample that we do have and

whose general structure is depicted in table l.

Clearly at Klithi, shells fashioned into components of
jewellery or items attached to other perishable materials, e.g.

clothing, containers, are most abundant (91,7 %). Nearly % of

this material is broken, either taphonomicaliy (i.e . in antiqui-
ty) or during recovery while 16,4 % is bumt. The frequency

of both the breakage and the combustion alteration is paral-

leled in the other classes of material culture recovered from

this site (e.g. Gamble 1997; Roubet 1999). Marine and fresh-

water shells are both present, with the former outnumbering
the latter. At this inland rockshelter the marine remains are

obviously imports, whereas the fresh water shells could have

been locally obtained, although collection from further afield,

e.g. river estuaries, camot be excluded.

Cyclope sp. shells predominate in the sample (fig' 2).

The non-perforated example measures 14,8 mm in height and

12,4 mm in width. The size range of the perforated items is

heighlwise 6,5 mm - 15,1 mm and breadthwise 4,9 mm - 12,7

mm. In total 8 pierced specimens retain ochre particles most-

ly on the ventral surface (N=5) and occasionally on the dorsal
(N:2), and in one case on both these surfaces. On 9l speci-

mens a hole was punched by a pointed tool from the outside

on the dorsal side near the natural aperture on location El.
The holes are mostly round or round irregular, with elliptical
outline being less common and only rarely of rectangular
shape. When of round contour the diameter range of El holes

is 2,1 mm - 4,9 mm. Irrespective of shape, the mean distance

of the El edge from the shell mouth is 2,4 mm (range l,l mm
- 3,8 mm). It has been observed that on occasion the perfora-

tion edges are blunted, most probably as a result of use. Also,

the El hole has been extended towards the E2 location or

more rarely very close to the outer lip, suggesting prolonged

use. Three of these artifacts preserve also a much smaller
round perforation on the dorsal side near the apex ofthe shell,
which, however, is the result ofnatural processes, e.g. preda-

tion by other snails. Six other specimens bear a second artifi-

cial perforation on their ventral side, located in the area ofE3
(N4) or E4 (N:2). The morphology and the consistency of

the location of this additional hole perhaps suggest an end

product intended for attachment rather than suspension.

Finally, one specimen in addition to the perforation on El pre-

serves a non-hominid inflicted perfectly round depression on the
vental side. One item is perfbrated solely on the E3 location.

The second in abundance shell taxon fransformed into
non-utilitarian items that found their way into the Klithi cul-
tural deposits is Homalopoma sanguineum (fig. 9).This small
herbivorous mollusc, a member of the Turbinidae family, is
represented in the Klithi sample by 26 intact and 15 broken in
antiquity specimens, all of which bear and preserve man-
made perforations. Clear burning is detectable on 29 % of thrs
artifact class. All 4l specimens have a perforation, mostly
elliptical with inegular edges and only in 3 cases a round one,
vigorously punched from the outside and positioned on the
dorsal surface. Owing to the small original size of this solid
spherical shell (height range 5,0 mm - 7,0 mm), it is diffrcult
to neatly categorize the location of the perforation, which on
occasion has been enlarged by usage, following the general

conventional scherne proposed by Tabonn (1993). We note,
nevertheless, that the hole occurs mostly on locations El and
E2 and only occasionally on the 84. One example preserves

clear preparatory incisions induced prior to the final percus-

sion. On a few specimens the edges of the perforation are
blunted most probably as a result of use. Of interest, also, is

to remark that on two examples the natural bands of the shell
have been smoothed and homogenized in the area between
the edge of the perforation and that of the natural opening,
suggesting perhaps a prolonged use and./or the impact of the

stringing medium (ibid:202). The range of the dimensions of

the El/E2 holes is lengthwise 3,0 mm - 3,5mm and widthwise
2,0 mm - 2,5 mm. The edge of the El/E2 perforation lies at a
mean distance of 3,4 mm (range 2,4 mm- 4,2 mm) from the
mouth of the shell. Two specimens preserve an additional non
man-made small hole on the apex. One of these specimens
has also a third hole (man-made?) in the general E4 atea.

Two examples of perforated cf. Mitromorpha
olivoidea, one whole (height 15,0 mm, breadth 9,0 mm) and

one broken in antiquity at the apex, each bear a perforation

more or less quadrangular in shape and positioned on the

body whorl, on the last spiral, and opposite but slightly offset
from the shell natural opening. The dimensions of both holes

are 3,1 mm x 3,1 mm and their edges are somewhat
smoothed. Both specimens of this gastropod, a member of the

Turridae family, were recovered from an area of half a meter

square; this may suggest that they were originally part of the

same lost, broken or abandoned object.

Arculaia (Nassarius) gibbosul a, a camivorous/scav-

enger gastropod of the Nassaridae family, whose form shares,

hke Cyclope, a certain resemblance to red deer canines, is
represented at Klithi by two specimens. One example, broken
in antiquiry and highly weathered bears an artifrcial rather

large hole on the dorsal surface, on the last spiral and oppo-

site the natural aperhr€. Part of the columella is exposed and

bears probable traces of ochre. The second specimen presents

difliculties of interfletation. Broken at the base in antiquity, it

preserves part ofan originally large hole on the dorsal surface,

similar to the previous specimen, a second artificial roughly
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Figure 9. Homalopoma sanguineum specimens from Upper
Palaeolithic sites of Epirus: Boila (a-b), Klithi (c-g).

elliptical hole (maximum dimensions 5,0 mm x 3,8 mm) with
smooth €dges on the ventral side (E3 location) and has the
apex missing. Overall, this specimen preserves the natural
shell polish/luster. Further microscopic examination is
expected to resolve whether this item was collected already
beach damaged, but in a way that served the purpose of its
collector to take advantage ofthe natural breakage pattern.

A single non-broken (dimensions height: 8,5 mnq
breadth: 4,5 mm) but considerably weathered specimen is
identified as Hinia sp. An almost oval man-made perforation
(dimensions 3,1 mm x 2,9 mm) is preserved on the body
whorl, on the last spiral opposite but not entircly aligned to
the natural opening.

The genus Theodoxus, the only modified category of
fresh water shells of the Epirus assemblages, is represented at
Klithi by 17 whole and 3 broken specimens (fig. l0). Two
specimens are charred. Four whole examples are of cf.
Theodoxus danubialis,5 examples resemble cf. Theodoxus
prevostianus; the weathered state of the remaining specimens
renders species identification extremely difficult. All
Theodoxus specimens preserve a generally round perforation
consistently located on El opposite the natural aperture. The
hole was produced by punching/piercing; no traces of an
abrasive manufacture technique, as was for instance the case
at the final Natufian of Mureybet, in Syria (Mar6chal
199l:604), have been observed. The cf. Th. danubialis speci-
mens, with their characteistic zig-zag buff on light natural
pattern, very similar to Theodoxus jordani, a not uncommon
ornament in the Levant (ibid.), range in height from 7,0 mm
to 11,0 mm and in width from 5,5 rnm to 8,0 mm. The hole
diameter is c. 2,5 mm and its edge from the natural aperture is
at a mean distance of 1,4 mm (range: 1,0 mm - 2,0 mm). The
cf. Theodoxus prevostianus specimens are overall much small-
er in size (height range 3 mm - 5 mm, width range 2,5 mm -

3,0 mm). The range of the perforation diameter is 1,5 mm -

2,0 mm and the contour placed at a mean distance of 1,8 mm
from the natural opening. The remaining I I specimens of
Theodoxus sp. are in relative terms intermediate in size (height
range 5,5 mm - 8,5 mm, width range 3,5 mm - 5,5 mm). The
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Figure 10. Perforated Theodoxus specimens from Upper
Palaeolithic sites of Epirus: Klithi (a-g), Boila (h).

hole diameter range is 1,5 mm - 2,5 mrn, and its edge from the
shell mouth is at a mean distance of 2,3 mm.

Scaphopods, i.e. Dentalium sp., are represented at
Klithi by 7 specimens (frg. 3). Three mesial segments exhibit
modem breaks at one or both ends. One mesial segment was
probably broken at one end in antiquity. Two mesial segments
(tubes) are intact. The largest (length: 18,5 mm, upper diame-
ter: 3,8 mm, lower diameter: 3,0 mm) has a slightly curved
profile and the blank was produced by sawing both ends. The
smaller tube (length: I1,0 mm, upper diameter: 3,5 mm, lower
diameter: 3,0 mm) is straight in profile. The upper end was
intentionally snapped. Both ends have smoothed/blunted
edges perhaps due to usage. Finally, a small "rondelle" (max-
imum length 1,8 mnr, external diameter 4,8 mm), sawn at
both ends, has been recovered.

Perforated red deer pearl teeth constitute the other
ornament class, much less frequent (4,6%) than the modified
shell category from Klithi. The 8 specimens recovered can
safely be considered as imports to the site, given that in a col-
lection of c. half a million secondary biomass remains recove-
red from this site only I I other skeletal remains of red deer
(not including unmodifred canines) were identified (Bailey &
Gamble 1990; Gamble 1997). Six specimens were recovered
from within and/or on the immediate periphery of tlre main
hearth feature, the latter comprising an area comparable to
Binford's (1983) drop zone (see Galanidou 1997). Three
specimens were broken in antiquity and two in the course of
recovery. All breaks are in the loop area, and the fraction near
the root end is missing. Heat alteration is observable on one
broken specimen. Following thinning and preparation by
scraping/incision of the area close to the root, a hole -mostly

round in shape- was invariably produced by bi-directional
perforation. The length of the complete perforated canines
ranges from 18,5 mm to 21,5 mm. The width at the level of
the hole ranges from 5,0 mm to 10,0 mm. The surviving holes
are circular in shape with a diameter ranging from 2,2 mm to
3,0 mm. The hole starts from 3,0 mm to 5,5 mm from the root
end. Traces of preparation are restricted to the area of the
hole. One item retains traces ofred ochre.

45



Eleni KOTJABOPOULOU & Eugenia ADAM

A total of 6 incised bone fragments and I incised
caprine horn core, all broken in antiquity, were recovered at
Klithi and have already been presented (Adam &
Ko$abopoulou 1997). Six specimens are bumt. All specimens
are incised by sets of evenly spaced short grooves, sometimes
arranged in parallel rows, executed on the dorsal surface of
the bones. In two cases the grooves are stained with red ochre.
Similar artifacts of bone and antler are reported from Europe
(e.g. Kozlowski 1992:62 & fig. 146; Taborin 1991, fiche
6.1.); in Ohallo II in Israel incised bones are associated with
a male burial (Nadel 1994: pl. I I ).

Boila

Fifty three non-utilitarian organic (shell and tooth) specimens,
five non-modified sea shell imports (see below) and a stone
bead have been recovered from the Late GlaciaUEarly
Holocene cultural deposits of the small inland rockshelter of
Boila at the mouth of the Voidomatis gorge (tabl. l). A small
number of fragments from indeterminate bivalves (some of
the fresh water Unio sp.) were also retrieved, but their use end
cannot be determined.

Marine and freshwater molluscs comprise the most
abundant symbolic artifact class from Boila. Notable is the
dominance of Cyclope sp. (frg. 2) throughout the stratigraphic
sequence. In total 48 specimens have been located. To judge

from the range of the specimen dimensions (7,8 mm - 17,0 mm)
clearly these belonged to adult individuals, sometimes rather
large ones (cf. Stiner 1999, tabl. 2). A small fraction (16,7 %,
N:8) is burnt. The majority of Cyclope specimens are whole
(72,9 %). Of the 13 broken specimens only 3 bear evidence of
modern breakage. Eight broken specimens do not preserve
visible traces of man-made perfioration, while one of these has
a natural hole near the apex. Forfy specimens are artificially
perforated. Of these, 36 (90,0 Vo) bear a single perforation
consistently placed on the El location, sersz Taborin (1993),

while three of these have an additional but non-man-made
hole. Three more specimens are clearly bifurcated, i.e. in
addition to an El have an artificial perforation positioned on
the E3 or E4 area, or in between; perhaps these were items
held in an immobile position on other perishable materials, or
if suspended not in a free fashion. Finally, an artifact with a
hole on El has another hole near the apex for which we are
uncertain if it was intentionally made. In total, all forfy perfo-

rated Cyclope specimens are at least perforated consistently
on the El area. The shape of the El perforation is mostly
round (or round with irregular outlines), sometimes oval and
only rarely rectangular. Some specimens exhibit blunting
around the perforation edges, owing to usage. The mean dis-
tance from the natural aperture to the edge of the El perfora-

tion is 2,6 mm (range 1,0 mm - 4,0 mm). Two specimens pre-

serve preparatory manufacture incisions on the dorsal surface
to secure the perforation location. One specimen has quite

extensive red ochre staining on both the dorsal and ventral

surfaces, while two retain ochred patches on the dorsal.

The second group of perforated shells from Boila,

much less common than the Cyclope, comprises 2 whole
(height range: 8,3 mm - 9,1 mm) and I broken Theodoxus sp.
Specimens (frg. l0), the latter altered by combustion. All bear
a single perforation in the area between El and E2, round
inegular (N=2) and crescent (N=l) in shape, whose mean dis-
tance from the shell mouth is 3,6 mm (range: 3,0 mm - 4,0 mm).
All three Theodoxus artifacts belong to the oldest extensive
occupation phase ofthe site dated to the first halfofthe 14th
millennium BP, i.e. after the latest inundation of the shelter by
the Voidomatis river, a process that left the site available for
use (Woodward et al. 2001). Interestingly, this is the only
horizon from Boila exhibiting a clear synchronic use with the
bulk of occupation at Klithi. Two of these ornaments preserve
residual ochre, one on the dorsal and the other on both the
dorsal and ventral surfaces. Given that red ochre, although
present in the Boila anthropogenic fill, was nonetheless not
abundant, it can be argued that the ochre bearing specimens
(Cyclope sp. and Theodoxus sp.) were intentionally marked.

Finally, at Boila 5 examples (3 whole and 2 broken in
antiquity) of adult Homalopoma sanguineum specimens
(height range: 6,0 mm - 7,0 mm) have been recovered from
the Late Glacial deposits. A single specimen is charred. None,
however, of these coulourful and robust shells is perforated
(fig. 9).All four specimens were recovered from the same strati-
graphic honzoq and three of them from an area of 0,75 m2.
Comparable non-modified such shells are occasionally
encountered in, even inland, west European Upper
Palaeolithic sites (Alvarez-Fernandez 2001; Broglio &
Gurioli this volume; Mussi 2001, Taborin 1993, 2003). The
possibility exists that the Homaloporra specimens from Boila
were never used, unless their mode of use/attachment did not
require a hole.

The herbivore ornaments from Boila are few in number.
These include: a charred, bilaterally perforated deer canine
bearing preparatory manufacture incisions though broken
towards the root and a piece with the crown part ground (?).

Other non-modified Cervus elaphus canines are included in
the faunal assemblage from Boila (Kotjabopoulou 2001).

A tiny bead ("rondelle"), retrieved in the water sieving
process, made ofsoapstone (steatite), is the only non-organic
decorative item from Boila. In length this intact, laboriously
manufactured, piece is 0,12 mm, its extemal diameter measu-
res 0,4 mm and its maximum thickness 0,1 mm. This artifact
originates from a stratigraphic package dated to between c.
12,901+157 (DEM-502) and 10,19Gt90 (OxA-5243) yean BP.

Discussion

ln contrast to the non-utilitarian artifact assemblages recove-
red from the Epirus hinterland rockshelters, the Asprochaliko
sample is limited quantitatively and notably devoid of orna-
ments manufactured on shell and tooth. Whether this is a con-
dition ofchronology (in case the entire UP sequence antedates
those from the hinterland) and/or of site-function/use (e.g.

episodic - in the order of overnight visits, highly dispersed in
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time, see Bailey et al. 1983; Kotjabopoulou 2001) has to
remain an open issue.

As things stand at present, then, the oldest occurrence
of decorative items from UP sites in NW Greece is documen-
ted at Kastritsa (stratum 5) and dates back to c. 22 kyr BP.
However, this assemblage appears not to be the oldest from
the Greek territory. From Klissoura cave 1, in the Argolid in
the eastern part of the mainland, "rnore than a dozen
Dentalium shells" are reported from Layer V (Koumouzelis e/
al. 2001a:528), a context labeled as Early Upper Palaeolithic
with arched backed blades and dated to c. 40 kyr BP
(Koumouzelis et a|.2001b:480), while from Layer IV, dated
to c. 32,5 kyr BP (ibid:471), besides Dentalium [N:3), 2l
marine probable decorative objects are mentioned (ibid:476);
definite symbolic artifacts (shells identified as Umbonium,
Columbella, Cypraea and Turitella, and a perforated deer
canine) are mentioned for the "upper Aurignacian unit"
(Koumouzelis et al. 2001a:525). No syrnbolic artifacts are
reported from the Epigravettian levels of the Klissoura gorge
caves (Koumouzelis et al. 1996). At tlis point, it is interesting
to not€ that the molluscan taxonomic prohle at Klissoura cave
1 differs fiom that of the Epirus assemblages, apart from the
common occurrence of Dentalium. It remains to be seen
whether this signals discrepancy in time and/or geographical
setting and.ror regionai tradition(s). As far as Epirus is con-
cerned, the lack, so far, of symbolic items from Kastritsa's
lowest strata (9 and 7) if not a condition of taphonomic or
research/sample bias, or mere chance, might be seett in time
or mode ofoccupation terms, although such presence/absence
instances, in the face of a meager regional record, should not
be equated with patterning.

The full range of worked raw materials at the Epirus
inland sites is present from c. 22 kyr BP (Kastritsa stratum 5)
and persists until c. 9,5 kyr BP as attested at Boila. Broad
similarities between the sites can be traced: perforated
seashells and cervid teeth are clearly most abundant, while
modified bones and stones are less common. The inventory of
raw materials and of artifact "types" is not that wide overall.
Other items of mobile art (e.9. figurines, bones with complex
decorative motifs, ivory pendants), common in some UP
European regions (e.g. Hahn 1972; Kozlowski 1992; Otte
l98l; Soffer 1997; Weniger 1990; White 1997) - some from
the onset of the UP - are not represented so far in Epirus and
in Greece as a whole. At this point, it is worth noting that the
Balkan symbolic evidence is not that extensive. Sites border-
ing the eastern Adriatic have produced mostly ornaments of
modified shells (Dentalium, Cyclope and others) and red deer
canines (e.g. Miracle 1995; Whallon 1999), where as those
north of the Rhodope mountain range and especially the
Danube exhibit a wider variety of raw materials and artifact
classes (e.g. Beldiman this volume; Otte et al. 1995).

In table 2, the geometric density (Number of speci-
mens/m3) of the shell omament class, at the three hinterland
sites of Epirus is shown. This is the only group of symbolic
gear that can, for now, be safely treated on such comparative
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basis. Overall, frequency is low, and furthermore much lower
at Kastritsa compared to Klithi and Boila. This point may
partly entrain a recovery and/or sample bias, if not a genuine
difference. The comparable figures for Klithi and Boila are
extremely interesting given certain overall differences in ttre
modes of occupation, e.g. repeated and standardized at the
former, sporadic, perhaps brief, and distinct (separated in
time) occupation phases at the latter site (e.g. Bailey 1997b;
Kotjabopoulou et al. 1997,1999). Also, in comparison to li-
thic and faunal assemblages (see Bailey & Woodward 1997;
Kotjabopoulou 2001) the densily of symbolic items at all
three sites is extremely low. This leads us to consider the cir-
cumstances through which symbolic artifacts were incorpo-
rated in the habitation contexts. These circumstances fall into
two, possibly three, categories. Firstly, the grand majority,
notably shells, some at least of the modified red deer, and per-
haps fashioned stones, were elements of composite decorated
predominantly personal gear (e.g. head bands, necklaces,
armlets, clothing) by analogy to mortuary contexts from
across the European and Middle East UP world, lost, broken
or otherwise abandoned by the members of the social
group(s) rvho made use of these locations. This notion is sup
ported by three observations: a) invariably at all sites a fair
number of these elements preserve clear use wear stigmata,b)
traces ofresidual ochre are present on some specimens at all
three sites, irrespective if this was the result of intentional
application as symbolic colouring and/or of contact with a
supporting medium - e.g. hide previously freated with this
mineral, and c) the "inserted" Dentalium tube beads at
Kastritsa, a pattem attributed to their consecutive placement
in the stringing medium. Secondly, some of the red deer
canines were locally procured" manufactured in situ or cura-
ted, at least in the case of Kastritsa. Finally, the non-fashioned
shells (1 Cyclope from Klithi, Homalopoma specimens from
Boila), if not used or attached in ways that did not require
modification, might represent behaviour invested with con-
siderable time-depth plarning (e.g. carrying of raw material
for anticipated tasks, caching for future use). In all, the assem-
blages of symbolic items discussed in this paper belong to
what Soffer (1997) has called "art of the living", that is to say
they were destined to accornpany the foragers in their daily

Table 2. Geometric density of shell ornaments from three hinterland
rockshelter habitation fills in Epirus, NW Greece. Volume of exca-
vated deposit for Kastritsa is an approximation, based on rational
and calculations used by Kotjabopoulou (2001) for the sample of
faunal remains within which shell omaments were located, for Klithi
see (Bailey 1997a) and for Boila the approximation is based on
unpublished records.
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routine. Can we then gain some insights about the social land-
scape?

At this point, a digression is due. In a discussion that
deals with past material culture residues a priori invested in
an archaeologist's mind with symbolic (i.e. somehow- "spe-
cial", out of the ordinary) connotations, we feel it important
to state that the research analytical units we make use of for
heuristic purposes are nothing but that. After all, symbolic
expression and action is not confined to the processes ofma-
king and using just these "archaeologically special" remains;
let us be reminded that even activities, often pigeon-holed as
"mundane", like butchery and the distnbution of game, were
enmeshed in social relations (cf. Gifford-Gorualez l99l).
Furthennore, our archaeological belles pidces are often, like
in the Epirus case, only mere small portions and dislocated
topological and time instances of larger combinations.
However, it is in the syntax, thein and not ours, of the "com-
plete object" (or notion of"completeness") and/or the pattern-
ing and effect (not necessarily restricted to the visual domain,
cf. White 1997) of their overall sense of "composition" (e.g.
the self adomment process by durable and nondurable
means, that transforms the body into a culhual agent) that
multilevel meaning was emanated inter-personal relations
weaved, social agendas negotiated and cosmologies and ideo-
logies debated. To put it in other words, it is in the actual, his-
torically specific, engagement of people with the world (cf.
Ingold 1993; Gamble 1999), and not in some underlying uni-
versal cognitive pool that actions and by implication their
material consequences, an otherwise inseparable continuum,
become socially and culturally meaningful. Moreover, the
rare instances in the archaeological record where the contexb
of use of symbolic mobiliary artifacts can be approached (e.g.
Gamble 1999; Soffer et al. 1993) and the increasingly sophis-
ticated routes employed in artifact analysis and interpretation
(e.g. d'Errico & Vanhaeren 2002; Yarbaeren this volume)
register the immense diversity of cultural perceptions about
the world and of lived experience of past hunter-gatherer
communities. Still, and to return to the symbolic record from
the Epirus inland rockshelter locales, its composition and
structure, although inherently winnowed, invites thoughtful
speculation about the rhythm and pace of social life.

Apart from minor differences, notable is the clear do-
minance of perforated marine, especially gastropod,
Mediterranean shells at all three Epirotic sites throughoul the c.
13 thousand years covered by the cultural horizons, i.e. from
before the mid-point of the LGM up to the
PleistoceneAlolocene transition. The presence of marine shells
in inland sites located approximately 70-100 km away from the
actual shores is not an unusual phenomenon (e.g. Bar-Yosef
l99l; Bar-Yosef & Belfer-Cohen 1998; Mussi 2001; Reese
l99l;Taborin 2003; White 1989). Possibly, the distance from
the coast enhanced the value ofthe shells as favourite pieces of
ornamentation (Thborin 2003). Their presence here testifies to
systerns of contact or to a network of circulation of materials
(cf. F6blot-Augustins 1997). Long distance procurement of
resources is also supported by the range of raw materials

employed in the stone industries of the sites (Adam 1999).

The use of a rather restricted assortrnent of shell
species is evident, however, compared to the natural
availability of the Mediterranean waters even in the face of
changing sea levels and the waxing and waning of local lit-
toral habitats (cf. Stiner 1999; Shackleton 1988). This lack of
any significant diachronic variation points to sustaiaed sym-
bolic/aesthetic preferences intenveaved with selectivity rela-
ted to size (i.e. adult small-sized gastropods), form/shape (e.g.
resemblance of Cyclope and Arcularia to red deer canines or
vice versa), colouribrilliance (e.g. Homalopoma) and perhaps
on occasion natural pattem (e.9. Theodoxus danubialis). The
restricted if not monotonous, composition of the inland
Epirus shell ornament inventory is emphasized by the lack, so
far, of modified marine bivalves.

The high incidence of Cyclope artifacts - not uncom-
monly rnanufactured on already vacated shells of this cami-
vorous scavenger - is worthy of mention, if their collection, as
Stiner (1999) argues for the Riparo Mochi assemblages at the
Italian fuviera, is to be associated with a cultural response to
rarity in beach-cast situations. The Homalopoma and
Theodoxus specimens from the Late Glacial deposits of Klithi
and Boila, shells so far absent from Kastritsa, may indicate
subtle alterations in the marking of self and other portable
objects and in any case provide an additional bond between
the Voidomatis sites. Pierced Homalopoma shells are known
from the Aurignacian through to the very Late Palaeolithic of
the western and central coast of the northem Meditteranean
(e.g. Mussi 2001; Taborin 1993; Stiner 1999) and have even
reached the Cantabrian coast (Alvarez-Femandez 2002) as
well as continental areas ofcentral Europe as far inland as the
Rhine (F6blot-Augustins 1997). In Epirus, we need to point
out that although the majority of shells, Cyclope and other,
rvere primarily modified (i.e. perforated consistently on the
same location) for suspension, the instances of man-made
additional holes allude among, other possibilities, to use in an
immobile fashion; this might indicate that the users of all
three sites habitually wore and./or carried a variety of symbo-
Iically marked gear. The use of Dentalium sp., an appreciated
shell in jewellery and garment decoration around the
Mediterranean and its adjacent areas consistently from the
early Aurignacian in Europe and on a systematic way in the
Levantine Natufian (Bar-Yosef 1997: Mussi 2001; Reese
1991; Stiner 1999; Taborin 1993), is also attested in inland
Epirus from c. 22 kyr BP onwards. If the absence of
Dentalium from Boila is to be taken at face value. it confrasts
with its occrurence at Franchthi (Cullen 1995:282). At this lit-
toral site Cyclope is the dominant shell artifact from 9,500 to
8,400 years BP (molluscan zone II) (Shackleton 1988). At
Franchthi primary production of shell omaments (Cyclope)
seems to have taken place [2].

[2] Shell beads and stone pendants are also reported from the pre-Neolitlic
(presumably pertaining to the Mesolithic) phases ofoccupation at the island
of Yioura, Northem Aegean (Sarnpson 2001 :59).
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Invariably at all the hinterland Epirus sites perforated
red deer canines comprise the second most common class of
symbolic items. Comparable beads/pendants have been
reported from Theopetra (N:2), Grava (N:l) and Klissoura
(N:l). KasriBa, in particular, stands out as the only site
where such items were also manufactured on the spot, where-
as at Klithi they were imports; this underlines common traits
in the cultural identity of the hunter-gatherer groups in the
Epirus hinterland. At Kastritsa, which controlled temtory
well-stocked with deer and at Boila perhaps, red deer crania
have been brought to the site not only for consumption but
also for exploiting antler and canines as raw materials (Adam
& Kotjabopoulou 1997; Kotjabopoulou 2001). On compara-
tive grounds it should be stressed that the modified canines
retrieved from Kastritsa had undergone more thorough trans-
formation than at Klithi: their shape was frequently altered
and one example was further decorated and coloured. This is
the only artifact of"scherratic art" recovered from Greece to
date. On account that the best part of this site's sequence
(except perhaps ofpart ofstratum l) antedates the Voidornatis
rockshelter occupations, some disparity in time trend and/or
the kind/array of social occasions or performances and,/or the
cultural baggage might be echoed.

The emphasis on atrophied red deer canines in Epirus
and perhaps in Greece as a whole combined with the more
scarce use of stone omaments and notably the lack of modi-
fied carnivore [3] teeth, whilst smalVmedium sized carnivores
were occasionally procured, marks a clear differentiation
from the finds recorded in most predominantly continental
IJP European sites (e.g. Haln1972; Otte l98l; Soffer 1997).
The Greek pattern is paralleled in UP ltaly, wherein Mussi
(2001) argues that it reflects a need to reorganize symbolic
activity especially in line with the focus of subsistence cir-
ctrnstancas. This general framework could be valid also for
the best part of the Southem Balkan Peninsula, to the extent
that late Pleistocene faunas were of temperate character.

Bone artifacts of symbolic character (i.e. perforated,
incised, cut) were recovered fromAsprochaliko, Kastritsa and
Klithi. The fragmented nature of the incised bones does not
allow us to determine whether they originally belonged to
decorated utilitarian implements as is the case at other
European sites (e.g. Kozlowski 1992) or whether they were
part of an independent system of notation/calculation or mes-
sage transference (Bar-Yosef 19971, d'Errico 1998; Marshack
1991).

Red, and on occasion yellow, ochre in the form of
small lumps and particles was recovered from three of the
sites; detailed wet sieving resulted in the regular collection of
this mineral at Klithi but of a limited quantity from Boila; at
Kastritsa a small amount of ochre has been located within the

[3] A perforatcd bear canine is reported from Kitsos cave in Attica; the arti-
fact though cornes from the Holocene deposits of an area wttere Pleislocene
layers were not rcached (Jullien I 981 ).
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bags of the faunal and lithic assemblages. In the course of this
study residual ochre was observed on perforated shells from
Klithi and Boila, on deer canines from Kastritsa and on one
canine and inside the groov€s of two incised bones from
Klithi. While the evidence documents that ochre was
employed in the treatment of soft materials (e.g. hides) at
Klithi and perhaps Kastritsa (Adam & Kotjabopoulou 1997),
it is not possible to prove or disprove that it was not also car-
ried into the domestic space to be used as pigment (e.g. for the
maintenance of symbolic gear).

Overall, in the UP Epirus record, a restricted and
eclectic variety and a recurrent pattern of symbolic externa-
lization on durable materials are registered. Seashells were
diachronically favoured and particularly those that share visu-
al and tactile effects with cervid teeth. No doubt. as we have
seen in the preceding discussion, we are dealing with skewed
evidence, that is with assemblages recovered exclusively
from inland roclcshelter habitation contexts. This acknowled-
ged, it is, we feel, fair to assume that the above traits hint, if
not to overall non-highly variable, but at least to sustained
intra- and/or inter-group systems of identtfication and mes-
sage conrmunication. Some variation, in time Eends and/or
range or kind of social occasions in relation to the status of
individual sites within the wider settlement grid, may be lurk-
ing, but it is not possible to elaborate in depth on this issue,
given the regionally and contextually limited record. Still, we
can take as a working hypothesis that habitually the members
of the social groups who made use of these caves in the hin-
terland chose to mark their bodies and other equipment in
fairly similar fashions that in tum did not change dramatical-
ly over time. Could this mean that the composition (i.e. the
social personae) of the groups was, all things beiag equal,
fairly consBnt? Or alternatively, that the social fabric did not
require highly diverse coding systems? Or, that a combination
of such kind of variables was in operafion? Answers to such
questions are not immediately forthcoming. We do know,
however, that the grain of UP subsistence-settlement lan&
scape(s) in this corner of Southeastern Europe was in general
terms, after c. 20 kyr BP until some time close to the
PleistoceneAlolocene tansition, characterized by patterns of
high mobility. Furthermore, these were founded on a region-
o/ integration of production goals involving locally selective
procurement and consumption strategies, whereby, as a rule,
consumers were moved to resources (Gamble 1997;
Ko{abopoulou 2001,2003; Sturdy et al. 1997). Beyond this
sketchy pictue some variation is traced but we are currently
hampered by the quality of the record in pinpointing specific
pattems. Technological, though, goals and skills, as these
have been documented in the lithic industries, did experience
change and innovation through time (e.g. Adam 1989, 1997).
What we then observe is that the grain of aesthetics, as it has
been delineated above, emphasized and played an active role
in the production, negotiation and affirmation of the integrat'
ed charccter of the regional social landscapes in this part of
the Northern Mediterranean belt. In other words, the littoral
and the hinterland, two heuristic analytical entities, were not
interlocked just for filling up the stomach but in symbolic
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terms as well; perhaps to the extent that the bonding/atten-
dance of peoples with the region did not alter fundamentally
tbrough time, even though technological and to an extent pro-
duction logistics within a stochastic physical space followed
disparate rhythms.

We expect that future research will increase the range
of symbolic inventory and discontinuities may well be mani-
fested; but the tendency, we feel, would still point to region-
specifrc traditions (obviously not confrned to Epirus per se) in
comparison, for instance, to more continental European
provinces. Whether the lands of what is today NW Greece
participated and in what ways in systems of exchange over
large areas remains to be seen.
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PARURES PREHISTORIQUES DE ROUMANIE :
PENDELOQUES PALEOLITHIQUES ET
EpIpArnorrrHIQUEs (25.000-1 0.000 BP)

Corneliu BELDIMAII*

Abstract

The paper propose an extensive approach (repertory, typologt, technologt, radiocarbon dates etc.) of 8 oldest pieces of
adornment (pendants) dated to the Eastern Gravettian and Epigravettianfrom this part ofEurope. The six objects attri-
buted to the Eastern Gravettian are made in stone (3) and bone (3). The exhaustive systematic analysis of traces has
allowed for the first time the restitution of "chaine opdratoire" of manufacture of the bone pendant from Mitoc and the
engraving sophisticated decoration of the bone pendant from Tibrinu. This last object is a unicum for this part of Europe.
The nuo Epigravettian pendants (one simple in bone and other decorated in red-deer antler) were recuperatedfrom the
shelter Dubova - Cuina Turcului. The study contribfies essentially to the definition in actual terms of typologt and tech-
nologt of oldest adornment from Romania as material expression of first spiritual manifestations of hunter-gatherer
communities and allowed to integrate the data of the phenomenon in the European context.

Mots-clef
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de synthdse sur les d6couvertes pal6olithiques (Gravettien
oriental, environ 25.000-13.000 BP) et 6pipal6olithiques (Epi-
gravettien, environ 12.000-10.000 BP) de ce pays.

La d6marche a pour but I'essai d'int6gration des
aspects actuels de la recherche du domaine (r6pertoire, typo-
logie, technologie), en appliquant les moddles inspir6s des
Fiches typologiques de I'industrie osseuse prdhistorique
(Camps-Fabrer l99l) et utilisant les r6sultats des approches
roumaines rdcentes. Ainsi peut-on essayer de d6finir les pre-
midres manifestations de ce phenomdne dans les Carpates et
au Bas Danube et de retracer les grandes lignes de l'6volution
pal6otechnologique et chronoculturelle du domaine
(Beldiman 1999,2001a et b, 2003a, b, c, d et e, 2004a et b).

Le lot 6tudi6 eVou discut6 comporte 8 objets, ce qui
repr6sente la totalit6 de I'effectif connu jusqu'd maintenant.

Introduction: but, m6thodes, mat6riel

En ddpit des recherches arch6ologiques qui sont d6roul6es
syst6matiquement depuis un demi-sidcle dans des dizaines de
grands sites de plein air ou en grotte du Pal6olithique sup6-
rieur en Roumanie, les d6couvertes qui concernent le domai-
ne de I'art mobilier et celui de la parure pour cette partie de
I'Europe se sont av6r6es rares, voire exceptionnelles.

Cet article propose une approche extensive sur les
objets pal€olithiques et €pipaldolithiques de parure en
Roumanie, respectivement les pendeloques en matidres min6-
rales et en matidres dures animales. Il s'agit d'un premier essai

(i) Universite Chrdtienne "Dimitrie Cantemir", facult6 d'Histoire Splaiul

Unirii, n" I 76, 040042 Bucarest, Rournanie, comeliubeldiman@hotrnail.com
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Cependant il faut pr6ciser qu'actuellement sur la parure
pal6olithique et dpipal6olithique de Roumanie, on dispose
encore d'informations de valeur in6gale, ce qui affecte, sans
nul doute, la validit6 des conclusions sur le ph6nomdne 6tu-
die. En premier lieu, certains objets sont bien rep6r6s strati-
graphiquement et chronologiquement et disponibles pour un
examen complet par des moyens optiques ordinaires, y com-
pris i la loupe binoculaire - ce qui c'est d6jn fait. Ensuite, on
a des d6couvertes anciennes ou r6centes, relativement peu ou
plus accessibles i I'examen direct mais publi6es, en b6n6fi-
ciant de descriptions plus ou moins detaill6es et illustr6es.
Enfin. il existe des situations oi les artefacts sont seulement
signalds dans les publications diverses ou bridvement d6crits,
sans dessin ni photo.

Nous consid6rons que la pr6sente d6marche s'avdre
utile et trds n6cessaire, dans les conditions oir les d6couvertes
pal6olithiques et 6pipaldolithiques d'art et de parure de
Roumanie, malgr6 leur petit nombre, constituent I'expression
mat6rielle d'un ph6nomdne distinct dans I'espace envisag6.
Tout d la fois, les artefacts en discussion ont sans aucun doute
une grande importance documentaire au niveau rdgional
(Beldiman 1999,2001a et b, 2003c, d et e). Mais en d6pit de
cette 6vidence, les documents de l'art des origines et de paru-
re en provenance de Roumanie sont encore absents ou m6con-
nus dans les ouvrages de synthbse r6cents roumains ou inter-
nationaux (Bosinski 1990; Kozlowski 1992; Djndjian et al.
1999; Carciumaru 1999; Paunescu 1999aetb,2000 et 2001).
En m6me temps, quelques d6marches roumaines r6centes sur
I'art mobilier ne visent que les aspects g6n6raux (r6pertoire,
description, analogies etc.), sans aborder syst6matiquement
les aspects pal6otechnologiques g6n6ralement li6 d ce ph6no-
m€ne et sp6cialement i la parure (Carciumaru & Margarit
2002; Carciumaru et a|.2003a et b et l'ouvrage dans ce volu-

Figure I. Objets de parure (pendeloques) pal6olithiques et 6pipal6o-
lithiques en Roumanie. Rdpartition des d6couvertes.
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Tableau 1. Parure (pendeloques) du Pal€olithique sup6rieur et de I'Epipal6olithique en Roumanie: sites, contexte, cultures, distribution rdgio-

nale et datations absolues.
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Site trIfectif Ntotal
fffectif C\lture

Garettien fFgrarettien

BRS J 3

M M C 2 2

TBR

DCT 2 2

Total 8 6 2

Tableau 2. Puure (pendeloques) du Pal€olithique sup€rieur et de

l'Epipal€olithique en Roumanie: effectifs et r€partition par cultures.

ue N total

Gruphique 1. Parure (pendeloques) du Paldolithique sup6rieur et de

I'Epipal6olithique en Roumanie: effectifs et cultures.

la couche O, attribu€e au Graveffien oriental, documente une
occupation assez faible; en depit de cela il a d6ji liw6, i deux
reprises, 7 objets de parure divers. A I'occasion des fouilles
de 1995 conduites par Marin Carciumaru sur une surface
approximative de 75 cm2, on a ftcupflrf les tois premiers

artefacts, parmi lesquels se trouvent deux pendeloques; il faut
y ajouter une perle sur fragment de stalactite, r6cup6r6e ult6-
rieurement lors du tri des restes pal€ofauniques. Les dates qui
suivent sont foumies par les dtudes publides. D'abord il s'agit
d'une pendeloque de tlpe long en grds mameux silicifi6,
d6cor€e, entidrement fagonn6e (53 x 19 x 7 mm; diamdte de
la perforation: 5 mm) (frg. 2:l;3). Elle a une forme g6n6rale
triangulaire allong6e. Le d6cor est constitu6 par l0 encoches
courtes paralldles et perpendiculaires sur le bord gauche, 2 sur
I'extr6mit6 proximale et par 5 lignes obliques paralldles conti-
nues gravdes sur presque un tiers de deux faces et sur le bord
droit (fig. 3:3). Les lignes ont des sections en V dissym6-
trique. Il semble que les surfaces ont 6t6 prepar6es par racla-
ge axial et oblique . La perforation proximale a une forme par-
faitement circulaire et un profil biconique, ce qui indique
I'application bilat6rale de I'op6ration probablement par rota-
tion compldte (l'al6sage y compris) (ftg. 3:5).

La deuxidme pendeloque a 6t6 travaillde sur une pha-

lange d'Ursus spelaeus, perfor6e vers son extr6mit6 distale
(diamdtre: 5,5-6 mm) (figs.2:2;4:l-3). La perforation a des
caract6ristiques tout i fait identiques i celles du moyen de
suspension de la pendeloque en grds, ce qui peut soutenir
6ventuellement, i notre avis, I'hlpothdse de la fabrication par

le m€me individu (fig. 3:3) (Carciumaru e/ c/. 1996;
Carciumaru & Dobrescu 1997:57-59; Carciumaru 2000).

Les fouilles de 1996 ont mis au jour dans la m€me
couche O trois autres objets de parure. Parmi eux se trouve
une petite pendeloque ayant la forme d'un bdtonnet de section
carr€e, r6alisde en "pierre noire" probablement par raclage
axial (longueur: 7 mm; diamdtre des extr6mit6s: 4,5 et 7 mm)
(fig. 2:3; 4:4). L objet est d6cor6 de quatre sillons hansver-
saux paralldles profonds i section en U dissym6trique et en V,

obtenues probablement par sciage transversal, dont un plac6
sur la partie proximale (et assimild i un am6nagement de
suspension de t)rpe "i gorge") et les trois autres sur la partie
distale (Carciumaru & Dobrescu 1997:57'59; Carciumaru
2000).

Les dates radiom6triques de la couche O indiquent un
?rge compris entre 25.900*120 BP (GrN-15051) et
23.570+230 BP (GrN-15050) (Carciumaru & Dobrescu
1997 :61: Carciumaru 2000).

M i toc (MMG,N=2)

La station de plein air de Mitoc - "Malul Galben", dep. de
Botosani (Moldavie, partie nord-est du pays) est localis6e sur
la rive droite de la rividre Prut; il s'agit d'un des plus impor-
tants sitss pal6olithiques de Roumanie (Chirica 2001) (ftg. l)'
A I'occasion des fouilles de l98l de Vasile Chirica, on a r6cu-
p6r6 dans le complexe 27 du niveau gravettien I (le plus
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Graphique 2. Parure (pendeloques) du Pal6olithique sup6rieur et de

I'Epipal6olithique en Roumanie: sites, contextes et distribution

regionale.

me; Chirica 1996; Margarit 2003).

Pal6olithique sup6rieur (N total = 6)

Les d6couvertes atkibu6es au Paldolithique sup€rieur pro-

viennent de 3 sites, appartiennent au Gravettien oriental, dont

un I en grotte et 2 en plein air - terrasse; ils sont localis6s en

Moldavie, en Dobrogea et en Olt6nie. L'effectif total compte

6 objets, travaill6s en mat6riaux lithiques (3) et osseux (3)

(fig. l, tabls. I et 2, graphs. I et2).

Gravettien (N total = 61

Borosteni @RS, N:3)

Le site en grotte de Borosteni - "Pestera Cioarei", conrm' de

Pestisani, d6p. de Gorj (partie nord de I'Olt6nie) (fig. l) est

d6ji bien connu par sa riche s6quence d'occupation moust6-

rienne i plusieurs couches (Carciumaru 2000)' En contraste,
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Figure 2. Objets de parure (pendeloques) paldolithiques et dpipal6olithiques en Roumanie. l, Borosteni (BRS): pendeloque en grds; 2,
Borosteni (BRS): pendeloque sur phalange d'ours de caverne; 3, Borosteni (BRS): pendeloque en pierre; 4, Mitoc (MMG): pendeloque cal-

caire; 5, Mitoc (MMG): pendeloque en os; 6, Tibrinu (TBR): pendeloque en os; 7, Dubova (DCT): pendeloque en os; 8, Dubova (DCT): pen-

deloque en bois de cerf.
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Figure j.Borosteni (BRS): pendeloque en grds: l-2, vues gdnerales; 3-4' traces de fagonnage et ddtails

(d'aprds Carciumaru et al. 1996:409-a10,fig' 2-3)'

2
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du d6cor; 5, vues de la Perforation
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Figure 4. Borosteni (BRS): pendeloque sur phalange d'ours. l-2,
vues gdndrales; 3, vues des perforations; 4, pendeloque en pierre
(d'aprds Carciumaru et al. 1996:409-41 0, fig. 2-3).

ancien) une pendeloque calcaire entidrement fagonn6e (34 x
34 x 8 mm; diamdtre de la perforation:314 mm) (figs. 2:4;5).
Elle a une forme ovoidale irr6gulidre et porte sur les deux
faces fagonn6es pr6alablement par raclage un d6cor compose
de lignes gravees droites et courbes dispos6es radialement
ayant la section en U et en V dissym6trique; sur le pourtour,
on observe des encoches paralldles perpendiculaires courtes
(frgs. 5:2, 4). Selon I'ampleur variable de la profondeur des
lignes grav6es, le d6cor des faces a 6tE gravl du centre vers
I'ext6rieur. Chirica envisage I'hypothdse selon laquelle sur la
face sup6rieure, on peut avoir une repr6sentation sch€matis6e
d'un cervidd et sur la face inf6rieure celle d'un bovid6

;i,..!t..
! i . ! ;

Figure 5. Mitoc (MMG), pendeloque calcaire. l, 3, vues g6n6rales;
2, 4, vues de ddtails de la perforation et des extr6mit6s (1 d'aprds
Chirica 1983 44, fig. 1).
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Figure 6. Mitoc (MMG), pendeloque calcaire. Vues de d6tails des
traces de fagonnage et du d6cor sur les deux faces.
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(Chirica 1983). A notre avis il est diffrcile d'atgumenter une
telle interpretation, le ddcor 6tant domin6 par la g6ometrisa-
tion (fig. 6). La perforation proximale ovale en plan et bico-
nique en profil a 6t6 r6alis6e par rotation alternative bilat6ra-
le (frg. 5:2). L'Age du niveau I est estim6 d 27-28 ka -

26.7 00+1 .040 BP (GX-94 l 8); 27 .r 50+7 50 BP (GrN- 1 2635 ) ;
27.500+600 BP (OxA-1778);  28.910+480 (GrN-12636)
(Chirica 1989; Paunescu 1999b: 149-152).

Dans le m6me site les recherches belgo-roumaines de
1993 ont conduit i la d6couverte dans le niveau IV (le plus
r6cent) d'une deuxidme pendeloque de type droit, navaill6e
sur 6clat diaphysaire d'os long de grand herbivore et non d6co-
r€ (45 x 19 x 8 mm; diamdtre de la perforation: 4/5-8/10 mm)
(figs. 2:5; 7). Les 6tapes probables de la fabrication ont com-
port6 le d6bitage par percussion lanc6e et le fagonnage int6gral
par raclage des faces et entaillage ou sciage transversal pour
modeler les extr6mit6s. L'examen syst6matique des surfaces d
la loupe binoculaire (au moment de la r6alisation de l'6tude -

1995 - une premidre pour un objet de parure en provenance de
Roumanie, voir Otte & Beldiman 1995; Otte et al.1995) aper-
mis de d6celer les traces claires de fagonnage par raclage axial
et oblique des surfaces et des bords (ftg. 8). La perforation pro-
ximale ovale en plan et biconique en profil a 6tE am|nag5e
bilateralement par rotation altemative et al6sage par grattage d
I'int6rieur (figs. 9:2-3); avant d'entamer la perforation le sec-
teur correspondant de la face sup6rieure a 6t6 am6nag6 par
raclage axial et oblique. L'6tude pouss6e de I'artefact a permis
la proposition de reconstitution du sch6ma op6ratoire de la
fabrication (frg. l0). Les traces d'utilisation sont le lustrage et
l'6moussement des bords de la perforation, ainsi que de Ia par-
tie proximale situee au-dessus de la perforation (figs. 8-9).
L'Age du niveau IV est estim6 it 19-20 ka - 19.910+990 BP
(GX-8720;20.945+850 BP (GX-8503) (Otte et a/. 1995; Otte
& Beldiman 1995: Paunescu 1999b:149-152).

Tibrinu (TBR, N: 1)

A Tibrinu, comm. de Mircea Voda, d6p. de Constanta (partie
ouest de Dobrogea, sud-est du pays) (fig. 1) au bord d'un lac
am6nage sur un ruisseau, a 6t6 d6couvert en 1993 par Eugen
Mihail un petit site de plein air ayant deux niveaux d'occupa-
tion, attribu6 d une 6tape 6volu6e du Gravettien oriental; d
cette occasion, on a trouv6, dans les s6diments de la falaise
6croul6, deux objets d'art en matibres dures animales, asso-
ci€s avec des outils gravettiens en silex. Le sondage de 1996
effectu6 parAlexandru Paunescu a 6tabli la succession strati-
graphique et a permis, en m€me temps, de r6colter un inven-
taire arch6ologique signifrcatif sur le plan typologique et
chronoculturel (outillage lithique, restes de d6bitage et de
macrofaune). L'auteur du sondage accepte, hypothetique-
ment, I'attribution des objets d'art au niveau I, oir les restes
squelettiques sont, cornrne les objets en discussion, pr6serv6s
en conditions meilleures que dans le niveau IL Un des objets,
entidrement fagonne, est une pendeloque de type long, droite,
prise sur eclat diaphysaire d'os long d'un grand herbivore -

probablement Bos sp.lBison priscus (85 x 18/20 x 5,3/10,3
mm; diamdtre de la perforation: 5/10 mm) (frgs. 2:6; 1l-14)'
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Figure 7. Mitoc (MMG), pendeloque en os. l-2, vues g6n6rales; 3-
4, vues de d6tails de la perforation et de la partie distale.

Il s'agit d'une des plus belles pidces d'art pal6olithiques
connues jusqu'alors de cette partie de I'Europe. La fabrica-
tion a r6clam6, trCs probablement, les 6tapes op6ratoires
d6cel6es dans le cas d'une autre pendeloque gravettienne en
os, celle en provenance de Mitoc - "Malul Galben" (voir
supra, frg. l0): d6bitage par percussion lanc6e et fagonnage
par raclage et entaillage. Le moyen de suspension est une per-
foration proximale, presque circulaire en plan et biconique en
prohl, am6nag6e bilat6ralement par rotation alternative et
al6sage par rotation (fig. 12). Les traces d'utilisation sont le
lustrage et l'6moussement des bords de la perforation, ainsi
que de la partie proximale situ6e au-dessus de la perforation
(fig. l2). Sur la face sup6rieure, l6gdrement convexe, on a
r6alis6 par gravure, sciage transversal et entaillage un d6cor
g6om6trique complexe, compos€ par 64 lignes rectilignes:
longues verticales, courtes verticales, courtes horizontales et
courtes obliques (qui dominent num6riquement) (fig. l3).
Les lignes, grav6es profond6ment, ont la section concave, en
V sym6trique et dissym6trique (fig. l2). Cet ensemble d'616-
ments graphiques lin6aires est struchr6 en trois colonnes
(remplies d'un motif en zigzag chaque) et deux groupes, pla-
c6s sym6triquement sur les parties proximale et distale et
compos6es par deux lignes horizontales et 3 lignes courtes

Parures prdhistoriques de Roumanie: pendeloques pal6olithiques et 6pipal6olithiques (25.000-10.000 BP)
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Figure 8. Mitoc (MMG), pendeloque en os. l, traces de fagonnage
sur la face superieure; 2, traces de fagonnage sur le bord gauche (d'a-
prds Otte & Beldiman 1995:42-52, frg. 4-9).

verticales (sur la partie proximale), respectivement 9 lignes
courtes verticales (sur la partie distale); I'intention d'obtenir
une double sym6trie du d6cor est manifeste (axiale/verticale
et horizontale). Tout d la fois, on observe une distribution
quantitative 6gale des 6l6ments graphiques sur les deux
colonnes lat6rales (18 lignes obliques). L'articulation (asso-
ciation, syntaxe) des 6l6ments graphiques d trois niveaux dis-
tincts (primaire, secondaire et tertiaire/hnal) est illustr6e en
figure 13. L'examen int6gral des surfaces en utilisant la loupe
binoculaire a permis de proposer la reconstitution des etapes
op6ratoires de r6alisation du d6cor grav6 (fig. l4), qui expri-
me, finalement, une identit6 mentale et constitue une marque
technoculturelle distincte, qui se pr6te dds maintenant i des
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Figure 9. Mitoc (MMG), pendeloque en os. I, vues de la perfora-
tion, ddtails de la partie distale et de I'extr6mit€ proximale, traces
d'utilisation sur les bords de la perforation, face sup6rieure; 2, traces
d'al6sage de la perforation (d'aprds Otte & Beldiman 1995:36-40,
56-57, f ig. 1-3, 12-13).

analyses comparatives en contexte plus large. L'estimation de
I'Age absolu sur des bases radiom6triques indique pour le
niveau I une date de 18.35Gr200 BP (GrN-23073) et pour le
niveau II une date de 13.760*170 BP (GrN-23074) (Paunescu
1999 a:44 -47 ; Beldiman 2003a).

Epipal6olithique

Les deux pendeloques attribu6es i I'Epipal6olithrque, respec-
tivement d I'Epigravettien (ou Tardigravettien d'aspect/de
type m6ditenan6en, selon la d6nomination propos6e par
Alexandru Paunescu 1989, 2000 et 2001) proviennent de
grand abri sous roche de Dubova - "Cuina Turcului", plac6
dans la partie sud-ouest du pays dans la r6gion des Portes de
Fer au bord gauche du Danube (d6p. de Mehedinti) (fig. l;
tabl. l-2; graph. l-2). Le site a livr6 un lot d'artefacts relati-
vement important, comptant plus de 110 objets de parure
divers; les dents perc6es et le coquillage perc6 dominent net-
tement I'effectif (Beldiman 2004b). Il faut rappeler que tous
les mat6riaux arch6ologiques de ce site ont, entre autres, de
fortes ressemblances avec les d6couvertes de I'Italie
(Romanellien) et de France (Magdal6nien final et Azilien).
Parmi les artefacts se trouvent aussi de belles s6ries d'objets
utilitaires et non utilitaires en os et en bois de cerfd6cords de
motifs g6om6triques grav6s; il s'agit, en effet, du plus consis-
tant lot d'objets d'art de I'Age de la Pierre en Roumanie
(Beldiman 1999, 2001a; Boroneant 1969, 1970 et 1996;
Paunescu 2000).
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Figure 10. Mitoc (MMG), pendeloque en os. A-B, sch6ma op6ratoire de la fabrication - proposition de reconstitution; C, sch€ma opdratoire

de la perforation - proposition de reconstitution (d'aprds Otte & Beldiman 1995:58-60, fig. la-15).
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Figure 11 . Tibrinu (TBR), pendeloque en os. I -2,

d'aprds Paunescu 1999:218, fig. 84, n'8).
Figure 12. Tibrinu (TBR), pendeloque en os. Vues de ddtails de la

perforation et du d€cor.
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Epigravettien (N total = 21

Dubova (DCT, N:2)

Les fouilles dans I'abri sous roche de Dubova - "Cuina
Turcului", comm. de Plavisevita, d6p. de Mehedinti conduites
par Vasile Boroneant en 1964 et par Alexandru Paunescu en
1965-1969 ont mis en lumidre I'existence des deux importan-
tes couches atftibu6es i I'Epigravettien et dat6es de la fin du
Tardiglaciaire et du d6but du Postglaciaire: niveau I d la fin du
B0lling - Dryas II; niveau II au Dryas III. La riche industrie
en matidres dures animales inclut, entre autres, un important
inventaire d'objets de parure et d'art. Parmi ces artefacts on
retrouve une petite pendeloque entidre (25 x 20,5 x 4 mm;
diamdtre de la perforation: 3,5/5 mm) issue de la couche II.
Elle a une forme g6ndrale rectangulaire et un€ section plano-
convexe, travaill6e sur 6clat diaphysaire d'os long probable-
ment de grand herbivore (figs. 2:7; l5). La face sup6rieure a
conserv6 la surface anatomique (face p6riostale) non modifi6e
par I'intervention technique, tandis que la face inf6rieure
porte des traces irr6gulidres bien marqudes de raclage axial
(fig. l5:l-2, 5-6). Les extr6mit6s ont 6t6 model6es par sciage
transversal sur la face inf6rieure suivi d'une fracturation par
flexion (fig. l5:3-a). La perforation proximale est plac6e dans
I'axe long de I'objet et pr6sente une forme circulaire en plan
et conique en profil, 6tant am6nag6e par rotation
compldte/continue unilat6rale entam6e sur la face inf6rieure;
d I'int6rieur on observe des shies h6licoidales caract6ristiques
pour ce type de proc6d6 de perforation (fig. 15:4, 7-8). Les
traces d'utilisation ne sont pas 6videntes. Paunescu mention-
ne le fait que I'objet a 6t6 entidrement ocr6. La couche II est

Figure 14 (ci-dessous). Tibrinu (TBR), pendeloque en os: sch€ma
op€ratoire de la r6alisation du d6cor - proposition de reconstitution
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Figure 1j. Tibrinu (TBR), pendeloque en os: la structure du d6cor.
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Figure 15. Dubova (DCT), pendeloque en os. l-2, vues gdn€rales; 3-
8, vues de ddtails des extr6mit6s, de la perforation et traces de fagon-
nage (l d'aprds Paunescu 1978:24,n" 5).

dat6e de 8.175+200 BC (Bln-802) (Paunescu 1978:15-27,frg.
81 5, 2000:62-63 et 336-361; Beldiman I 999).

La deuxidme pendeloque, de type long et d6cor€e, est
travaillde sur fragment de bois de cerf (compacta) entidre-
ment fagonn6e par raclage axial intense des surfaces et des
bords (66,5 x l9l2l x 6 mm; diamdtre de la perforation: 6/l I
mm) (figs. 2:8; 16-17). Elle a 6t6 r6cup6r6e dans la couche I
en 6tat fragmentaire, la cassure affectant la partie proximale
avec la moiti6 de la perforation aussi bien que la partie dista-
le. La forme g6n6rale a 6t6 probablement trap6zoidale ayant
une partie distale arrondie/convexe et une section convexo-
concave: la face inf6rieure conserve d'une maniire continue
les restes de la spongiosa. Les fractures se sont produites
dans I'antiquit6. Le d6cor consiste en 9 traits courts obliques
disposes en ligne droite vers le bord gauche. La plupart sont
r6alis6s par entaillage tandis que le demier semble €tre fait
par grattage (figs. 16-17). Sur la partie distale, on conserve
partiellement le d6cor compos6 par des lignes fines paralld-
les transversales et obliques obtenues par sciage. La perfora-
tion centrale large conserv6e sur sa moiti6 inf6rieure est cir-
culaire en plan et conique en profil, 6tant r6alis6e par rotation
continue/compldte unilat6rale entam6e sur la face sup6rieure;

Parures prdhistoriques de Roumanie: pendeloques pal6olithiques et 6pipal6olithiques (25.000-10.000 BP)

d I'int6rieur on observe clairement des stries h6licoidales
sp6cifiques ir ce proc6d6 (fig. 17:l). Les traces d'utilisation
ne sont pas 6videntes. En ce qui concerne le contexte de la
d6couverte des objets de parure dans ce site, il faut ajouter la
constatation de la pr6sence de quelques restes humains isol6s
qui peuvent indiquer I'existence de s6pultures d6truites et le
statut de pidces d'inventaire fun6raires pour les parures.
Selon les donn6es publi6es par le pal6oanthropologue Dardu
Nicolaescu-Plopsor, dans la couche I on a deux molaires
d'un individu adulte; de la couche II proviennent des 616-
ments du squelette postcrAnien appartenant i 4 individus
(fatus, femme adulte, deux hommes adultes). La couche I est
dat6e de 10.650+120 BC (Bln-803); l0.lOGtl20 BC (Bln-
804); 11.960*60 BP (GrN-12665) (Nicolaescu-Plopsor
1970; Paunescu 1978, 2000:62-63 et 336-361; Beldiman
1999).

Synthise des donn6es

Contexte

L'analyse des donn6es montre que les objets de parure pal6o-
lithiques et 6pipal6olithiques de Roumanie proviennent des
sites en grottes et abri sous roche (deux situations - BRS et
DCT) et des sites de plein airlterrasse (deux situations -

MMG et TBR). La distribution r6gionale des sites favorise
nettement la partie sud-ouest du pays (Olt6nie/Banat, d6p. de
Gorj et d6p. de Mehedinti), oir sont localis6s deux sites; les
territoires oriental et du sud-est de cette contrde - la Moldavie
et la Dobrogea - ont un site chaque, tandis que la r6gion intra-
carpatique - Transylvanie - n'a livr6 aucune d6couverte (fig.
l; tabl. l-21' graph. l-2).

Effecttfs et typologie

Tous les objets discut6s sont des pendeloques de type long
ayant le dispositif de suspension proximal. La plupart de
I'effectif total (6 pendeloques) appartient au Pal6olithique
sup6rieur - la culture gravettienne. Les parures I'Epigravet-
tien comptent seulement deux objets. On peut retrouver la
r6partition quantitative par sites dans les tableaux I et 2 et
les graphiques I et 2. Les d6couvertes de l'Aurignacien sont
absentes. Pour le Gravettien de Roumanie, les pendeloques
et les dents perc6es sont relativement bien repr6sent6es
parmi les objets de parure. La situation est differente pour la
p6riode suivante of le coquillage et les dents perc6es sont
les objets de parure les plus fr6quents, mais les pendeloques
sont pr6sentes, m6me si quantitativement sous repr6sent6es
(Beldiman 2004b).

Matiires premiires

Les divers mat6riaux lithiques sont bien repr6sent6s et attes-
t6s au Pal6olithique sup6rieur - Gravettien oriental (piene
calcaire, grds, "pierre noire" - 3 artefacts). En ce qui concer-
ne les matidres dures animales on constate la pr6sence de
deux cat6gories: os (os longs, phalange) et bois de cervid6s
(tabl. 3; graph. 3).
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Figure 16. Dubova (DCT), pendeloque en bois de cerf. l-2, wes
gdndrales et traces de fagonnage sur la face inf6rieure; 3, vues de
d6tails du d6cor (l d'aprds Paunescu 1978:24,n"21).

Fahrication

Le d6bitage comporte d'habitude plusieurs op6rations de pr6-
ldvement de la matidre premiire et d'obtention de la forme
brute de I'objet. Dans la plupart des cas, le fagonnage a tota-
lement effac6 les traces du d6bitage; c'est, par exemple, le cas
des pendeloques analys6es. En revanche, le fagonnage est
attest6 par proc6d6s facilement d6celables: le raclage axial ou
ob,lique, technique commune au Pal6olithique sup6rieur et d
l'Epipal6olithique; le sciage transversal, utilis€ pour modeler
les exh6mit6s. Le d6cor a ete realis6 par: grawre, sciage
transversal, gratlage, entaillage (tabl. a). Les proc6d6s appli-
qu6s pour I'am6nagement du dispositif de suspension sont les
plus vari6s et illustrent I'adaptation optimale d des paramdtres
dimensionnels et de duret6 de la matidre premidre. Au
Pal6olithique sup6rieur on a: pr6paration des surfaces par
raclage; rotation alternative; rotation compldte/continue sur
une ou les deux faces; al6sage par grattage ou rotation (Barge-
Mahieu l99la et b; Taborin 1991). Une situation sp6ciale et
inhabituelle est celle des trois objets perfor6s de Borosteni,
travaill6s dans des matidres premidres diverses: pendeloques

Figure 17. Dubova (DCT), pendeloque en bois de cerf. 1, vues de
d6tails de la perforation; 2-3, vues de ddtails du d6cor.

en pierre, sur phalange et incisive d'ours perfor6; sur ces pid-
ces on constate clairement la morphologie identique des per-
forations. Ainsi on peut envisager leur r6alisation par le m€me
individu. Le bitonnet rainur6 en piene de Borosteni (figs. 2:3;
4:4) semble avoir un am6nagement de suspension de type "i
gorge". L'analyse d6taill6e des traces de deux autres objets
pal6olithiques de parure a permis la proposition pour la pre-
midre fois sur des artefacts de Roumanie la reconstitution de
la "chaine op6ratoire" de fabrication (d6bitage, fagonnage,
perforation - pendeloque de Mitoc, fig. l0) et des 6tapes de la
r6alisation du d6cor (pendeloque de Tibrinu, fig. 1a).

Utilisation

En ce qui concerne le contexte, la plupart des objets a 6td
recueillie dans la couche sans aucune relation mentionn6e
avec un complexe ou am6nagement quelconque. L'attestation
des d6couvertes de restes humains de Dubova - "Cuina
Turcului" peut soutenir dans une certaine mesure I'existence
d'un 6ventuel contexte fundraire d6tnrit pour la parure en pro-
venance de ce site; mais pour cela on n'a aucun autre indice.
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Tableau 3. Parure (pendeloques) du Pal6olithique sup€rieur et de
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Gruphique 3. Parure (pendeloques) du Pal6olithique sup6rieur et de
l'Epipaldolithique en Roumanie: repr6sentation des matiires premid-
res et des espices.

Site Faconnage D6cor Perforation
BRS R GE ST RCB

MMG R E G E R R A  B A L G
TBR R GE ST R A  B A L R
DCT RST EGCTTST RCU

Tablcau y'. Tableau 4. Parure (pendeloques) du Pal6olithique sup6-
rieur et de l'Epipal6olithique en Roumanie: technologie. Fagonnage:
F = fendage; Fr = fracturation; P: percussion; R = raclage; ST =

sciage transversal. Dicor; Q = grannei Gr = grattage; E = entailla-
ge, encoches; ST = sciage transversal. Petforation: RA = rotation
alternative; RC = rotation continue/compltte; B perforation bilatdra-
le; U perforation unilatdrale.

Les traces d'utilisation sont cornmunes pour la plupart

des pendeloques: 6moussement et d6formation des perfora-

tions plus ou moins marqu6e; lushage des surfaces et des
bords. La localisation des zones d'usure peut indiquer la posi-

tion d'attache verticale pour ces objets (Barge-Mahieu 1991a

et b; Taborin l99l).

Analogies

A cette occasion, il suffrt de mentionner quelques ouvrages
qui rassemblent des d6couvertes faites strictement dans les
rdgions voisines (les territoires actuels de l'Hongrie, Ukraine,
Republique de Moldavie, Bulgarie, Serbie) et peuvent nous

fournir quelques repdres typologiques suggestifs pour le

contexte r6gional plus large de la parure du Pal6olithique
sup6rieur et de l'lipipal6olithique de Roumanie.

Parures prChistoriques de Roumanie: pendeloques paldolittriques et 6pipaldolithiques (25.000-10.000 BP)

Il faut d'abord pr6ciser que la pendeloque de Tibrinu,
charg€e de hautes significations esthdtiques (mise en ceuwe
d'un d6cor structur6 en sym6trie parfaite), magiques et socia-
les (objet de prestige) est va unicum spectaculaire pour ces
r6gions, rattachant le territoire du pays i I'aire continentale de
manifestations notables de I'art mobilier au Pal6olithique
sup6rieur.

Pour le Pal6olithique sup6rieur, on peut mentionner les
pendeloques, les rondelles, les dents percdes et le coquillage
perc6 de: Bacho Kiro, Kozarnica et Temnata Dupka, sites
aurignaciens et gravettiens en grotte de Bulgarie (Kozlowski
1992; Ginter et al.200O); Cosauti, important site gravettien
en plein air de chasseurs de renne, plac6 au bord du Dniestr,
R6publique de Moldavie (Borziac 1993, 1994; Otte et al.
1996, 1998); Molodova 5 au bord du Dniestr, Ulraine
(Kozlowski 1992); Arka, Csikvfu Pilismarot, S6gv6r, Szob,
Tarcal, Bodrogkeresztur, sites en abri sous roche et de plein
air de I'Hongrie (Lumley 1984; Kozlowski 1992). Pour autres
analogies voir aussi Carciumaru et ql.2003a.

Les analogies les plus proches pour la parure de I'Epi-
gravettien des Portes de Fer du Danube de Roumanie provien-
nent de sites plac6s de I'autre cot6 du fleuve, parmi lesquels
celui de Vlasac occupe une des places les plus importantes;
par exemple, de ce site on a une pendeloque rectangulaire en
os presque identique A celle de Dubova - "Cuina Turcului"
(Srejovic & Letica 1978; Radovanovic 1996).

Conclusion

Cet article essaie de proposer une image coh6rente et compld-
te sur les plus anciennes manifestations du ph6nomdne li6 d la
parure (respectivement aux pendeloques) au Paldolithique
superieur et A I'Epipal6olithique de Roumanie. En profitant
de la masse documentaire encore faible par rapport i d'autes
r6gions de I'Europe mais augmentde ces demidres ann6es, on
utilise toutes les donn6es disponibles jusqu'alors. L'analyse a
concernd tous les aspects quantifiables et trait6s d'un point de
vue statistique: contexte, types, matidres premidres, fabrica-
tion - d6bitage, fagonnage, techniques de percement; utilisa-
tion. Les plus expressives sur le plan de la pal6otechnologie

sont les proc6d6s de percement, illustrds par plusieurs solu-
tions appliqu6es en formule unique ou combin6e et adapt6e
toujours i la nature de la matidre premidre. L'6tude d6taill6e
des pendeloques a permis, ente autres, quelques utiles pr6ci-

sions d'ordre tecbnique et fonctionnel - d savoir la proposi

tion de la "chaine op6ratoire" de la fabrication et du d6cor et
les hypothdses d'utilisation par attachement en position verti-
cale par enfilage simple.

Toutes les donn6es pr6sent6es sont accompagn6es par
les dates radiocarbone disponibles et par I'illustation exhaus-
tive. Ces donn6es permettent de couwir d'ici ld, sur presque
15 mill6naires, I'histoire du ph6nomdne des parures des origi-
nes dans les rdgions des Carpates et du Bas Danube, comme
les plus anciennes manifestations de la spiritualit6 dans cette
cont6e ainsi que de suiwe les directions de l'6volution typo-
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logique et pal6otechnologique dens I'important et sensible
domaine de la parure, charg6 de multiples significations tech-
no culturelles et sociales.

Tout i la fois, les donn6es compldtes pr6sent6es dans
cet article peuvent €tre int6gr6es dans les analyses plus larges
de la parure en contexte macror6gional et continental.

Finalement, malgr6 leur petit nombre relati{ les pen-
deloques paldolithiques et epipaldolithiques de Roumanie
sont aptes i prouver I'int6gration de I'aire en discussion dans
I'Europe est-centrale et du sud-est de l'6poque.
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SHELL ORNAMENTS, BONE TOOLS AND LONG DISTANCE
CONNECTIONS IN THB UPPER PALEOLITHIC OF

SOUTHERN PORTUGAL

Nuno BICHOT, Mary STINER2, John LINDLYT

Abstract

Very little was known from the Upper Paleolithic of southern Portugal until very recently. A few sites were discovered
during the last decade and one ofthem, Vale Boi (Algarve), yields shell ornaments, bone tools and clear evidence oflong
distance connections befiveen Algarve, Central Portttgal and the Spanish Levant. Raw materials and ideas moving
across the southern coast of lberia seem to suggest dffirences in the cultural systems relative to Central Portugal and
greater similarities with the Spanish Levant.

M. Otte (dir.), Id Spirilualiti.
Actes du colloque de la commission 8 de I'UISPP (Pal6olithique supfieur), Lidge, 10-12 dicembre 2003.
Lidge, ERAUL 106,2004, p. 7l n 80.

Personal omam€nts are among the most important indicators
of "modern" or Upper Paleolithic culture. As Kuhn e/ a/.
(2001:7641) stated, they rnark an important step in the evolu-
tion of human behavior, although onuments were occasional-
ly produced by Neandertals as well. Body omaments are
exfiemely rare in Mousterian occupations (Marshack 1989),
however, and their associations often are equivocal due to
stratigraphic disturbance (e.g., Chase & Dibble 1987; Kuhn et
al.200l; Vanhaeren & d'Errico 2002). Pendants ofdifferent
rnaterials, however, are associated to Neandertals within the
Chatelperronian of Southwestern France and Northern Spain
(Zilhlo & d'Enico 1999; d'Errico et o/. 1998).

Body ornamentation, like art, is a phenomenon that
may indicate a significant change in the cognitive abilities of
early humans and the emergence of modern behavior, because
it is rare or absent among Mousterian humans, including
Neandertals (Kuhn er al.20Al:7645). Such cornmunication
may conv€y ideas of social identity, group membership, gen-
der, age or perhaps ethnicity seen through stylistic aspects of
the material culture (e.g., Wiessner 1983; Sackett 1972,
1992).The important aspect of this form of communication -

which according to Soler Mayor (2001:367) can be called
"visual communication" - is the premise that the "visual dis-

play of personal information through ornaments, clothing or
other media most often targets strangers or infrequently
encountered individuals" (Kuhn el al.200l:7645). Thus, the
use of such items, and the specific technology to produce
thenq would be more important in areas where there was the
nced to mark the difference between populations, either
between species (i.e., Neandertals with Chatelperronian and
Modern Htmrans with Aurignacian if one prefers this species-
level taxonomic separation of the Neandertals) or befween
groups of the same species.

Of course, this same concept can be applied to inves-
tigate relationships and ideological connections between
human groups during various phases of the Upper Paleolithic.
Similar technological traits for producing omaments, as well
as repeated characteristics ofpersonal decoration, can be used
to link human groups across wide areas, such as the Iberian
Peninsula. This hypothesis is tested through a comparison of
data recovered from the Upper Paleolithic and Early Neolithic
site of Vale Boi in Algarve, Portugal, and sites located in the
Estremadura, Central Portugal, and from the Spanish
Mediterranean coast. The results suggest stronger long dis-
tance connections between Algarve and the Mediterranean
than with the Portuguese Atlantic area.

The Upper Paleolithic background: sites from
Estremadura, Central Portugal

Portuguese Upper Paleolithic research has been calried out in
Cental Portugal since the late l9th century (Bicho 1994; Marks
et al. 1994; Zilhilo 1995} and there are over 100 sites or

(l) FCHS-Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, P-8000 Faro.
nbicho@ualg.pt
(2) Department ofAnthropology, Building 30, University ofArizona, Tucson,
AZ 85721, USA. mstiner@email.arizona.edu
(3) SWCA Environmental Consultants, lnc., 2120 N. Central Avenue, Suite
130, Phoenix, AZ 85004, USA. jlindly@SWCA.com
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Figure l. Map of Iberia with location of sites referred in text. 1:
Buraca Grande and Buraca Escura; 2: Lagar Velho;3: Anecrial and
Picareiro; 4: Caldeirio; 5: Casa da Moura and Sulo; 6: Bocas; 7:
Lapa da Rainha; 8: Salemas and Pego do Diabo; 9: Escoural; l0:
Parpall6, Beneito and Los Cendres; I I : Ambrosio; l2: Nerja.

archaeological levels known in the are4 ranging from Early
Gravettian to Late Magdalenian Only in the last decade have
other Porhrguese areas becorne the focus ofsystematic research,
such as the C6a Valley, the Alqueva region in inland Alentejo,
and the Algawe. With tlre exception ofAlgarve, the two dozen or
so Upper Paleolithic sites trat contain presewed faunal remains
are located in Estremadura, from the Lisbon peninsula to the area
of Coimbra" northem limit of central Portugal (fig. l).

The Upper Paleolithic of Portugal presents some inte-
resting characteristics that seem to isolate it from the rest of
the Iberian Paleolithic, including a clear tendency for a flake
technology and the seemingly ftue presence ofbone technolo-
gy. Another isolating factor, at least for central Portugal, is the
lack ofart, in contrast to the northeastern region ofPornrgal,
where the C6a valley preserves a very important open air rock
art complex. Also striking is the late persistence of the Middle
Paleolithic in Portugal, possibly as late as 27,000 bp radiocar-
bon years; the first unequivocal Upper Paleolithic occupa-
tions are dated to c. 26,500 bp (radiocarbon years). Some
authors doubt the Aurignacian exists in Portugal (Bicho
2000), although Zilhio (1995,2002) defends the presence of
the Aurignacian for a short period between 28 and 26,000 bp.

The more important Upper Paleolithic sites are those
excavated in the 1980's and 1990's, from which just a few
ornaments and bone tools have been recovered, namely the
caves ofCaldeirlo, Picareiro, Anecrial, Buraca Escura, Sudo,
and Pego do Diabo. In addition to the recently excavated
sites, the caves of Salemas and Casa da Moura, and Bocas
Rockshelter also yielded artifacts ofbone and shell, but these
sites were excavated in the late l9th centurv and in the first
half of the 20th century.

There is also the recently published Rockshelter of

Lagar Velho, where a Gravettian child burial was excavated,
and the remains are argued to be the example of hybridism
between Neandertals and Modern Humans (Duarte et al.
1999: Zilhilo & Trinkaus 2002).

Caldeirio cave has a long sequence starting at least in
the final Middle Paleolithic, some 30,000 years ago, and end-
ing with a Medieval occupation. There are important
Gravettian, Solutrean and Magdalenian deposits, altlough no
distinctive single occupational level was found at the site
(Zilbdo 1995). The Upper Paleolithic deposits of Caldeirio
Cave are dated between c. 26,500 and 10,000 bp and contain
Iarge amounts of lithic materials and faunal remains, shells
(for both ornamental and dietary firnctions), as well as bone
tools.

Picareiro cave is a small cavem some 540 meters a.s.l.
that contains Gravetfian and Magdalenian occupations, over-
lain by Mesolithic, Early Neolithic and Bronze age deposits
(Bicho et al. 2003a). The fauna is composed of rabbit, me-
dium sized herbivores (rnostly red deer and wild boar), as
well as aquatic resources such as frsh (probably sardine) and
edible shellfish (clams, mussels and cockles). In addition
there are also a few perforated shells interpreted to be orna-
ments, made from Cerastoderma, Nassarius, and the fresh-
water gasfropod Theodoxus fluviatilis.

Anecrial is another small cave a few kilometers from
Picareiro with Gravettian. Proto-Soluftean and Solutr,ean
occupations dated between 23,500 and 21,500 bp; the
Solutrean level is not yet radiocarbon dated. The faunal
preservation is very good at this site, and a few Littorina
obtusata shells were found (Zihno 1995: Vanhaeren &
d'Errico 2002).

Buraca Escura is a cave located near Coimbra and con-
tains a Paleolithic sequence of Mousterian, Gravettian, and
Proto'Solutrean layers (Aubry et al. 2001). An interesting
aspect of this site is the relatively low number of artifacts
compared with the faunal remains. The faunal assrimblage is
characterized by a significant number of carnivore species
and camivore bones.

A similar situation is observed at Pego do Diabo cave
(Valente 2000). This is a small limestone cavity north of
Lisbon with Middle and Upper Paleolithic occupations.
Based on the presence of Dufour bladelets and a Cl4 date of
c. 28,000 bp, Zilhdo has argued the presence of an
Aurignacian horizon at this site (Zilhdo 1995). The dates of
18,000 bp for the Mousterian level and 2,500 and 23,000 bp
for the so-called Aurignacian, as well as the presence of
Roman and modern ceramics through the entire sequence,
indicates that the site has suffered redeposition. This rnixing
is probably due to camivore disturbance and to the Roman
occupation of the cave. There is, however, one bone point
probably of Gravettian age.

The cave of Suio was never the object of a full report.
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It was excavated in the early 20th century and again starting
in 1963. The few short reports on the cave point to the pre-
sence of Magdalenian and Epipaleolithic occupations, over-
lain by more recent prehistoric levels. Zilhlo's (1995) recent
re-evaluation of some of the materials indicates that some of
the Magdalenian levels may, in fact, be Soluhean. Although
the cave is fairly rich in artifacts made from skeletal materi-
als, these have never been published in detail. Unfortunately,
there has been no study of the numerous omaments found in
Su6o and- thus. this material will not be considered here.

The Rockhelter of Lagar Velho is one of the most
important Paleolithic sites in Pornrgal. This is due to the pre-
sence ofa child burial, as well as a long sequence ofnatural and
anthropogenic levels dahng from the early Gravetrian to the
Solutrean. Faunal preservation is very good, and there are large
amormts of skeletal materials in most levels. Some omaments
were recovered from both the burial and other occupations, and
a fragment of a bone point was found in mixed deposils, possi-
bly coming from the Late Gravettian occupation.

The site of Vale Boi

The site of Vale Boi was discovered in 1998 during survey
work in the Algarve (Bicho 2003; Bicho et o/. 2003b), which
targeted Pleistocene sand dunes and terraces and limestone
outcrops. ln Western Algarve, Jurassic limestone runs east to
west, crossing most of the region at fauly low elevations, usu-
ally barely reaching 100 meters a.s.l. Presently, this Jurassic
stratum forms the edge of the Atlantic and extends no more
than 500 meters inland. The limestone is exposed by river cut-
ting, with valleys running north-south, sometimes along geo-
logic faults and creating small rock-shelters along the way.
Small caves can be found in the coastal cliffs, sometimes a
hmdred meters above the sea.

Vale Boi is located in one of these river valleys. This
valley is defined by a series of limestone exposures, some 30
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to 50 meters above the alluvial plain. One of those exposures
slopes gently down to the alluvial plain, forming a series of
steps partly covered by Pleistocene sediments and likely cor-
responding to the old terraces of the small Vale Boi River.
When the site was discovered, its surface was covered by li-
thic artifacts, bone and shell fragments, an exposed
Magdalenian occupation in the process of being eroded away.

Testing of the site of Vale Boi began in 2000 with two
1 m2 test pits, designated respectively G25 and 227, and
located some 20 meters apart, half way between the cliff and
the alluvial plain (fig. 2). The test pits were placed in some of
the flatter areas of the slope, based on the idea that those
would be the likely areas where the archaeological levels
were better preserved. Initially the team had low expectations
about the site preservation because so nnrch material lay
exposed on the surface. However, an archaeological deposit
about 1.4 m thick was encountered in G25, with early
Gravettian, Late Gravettian, Proto-solutrean, Early Solutrean,
Late Solutrean and Early Magdalenian components. Lithic
artifacts and fauna are spread more or less evenly t}roughout
the sequence, with no sterile layers in between. Below this is
over a meter of sediment containing scarce lithic materials
and bones, possibly of Mousterian age. Three AMS dates for
this sequence come from the middle of the Gravettian c.
24,500 bp (tabl. l), the end of the Solutrean at 17,600 bp, and
the beginning of the Proto-Solutrean that, due to the low N%,
18,500 bp should be considered a minimum date only. The
material recovered from the 227 test pit is Late Gravettian
with a date of 22,500 bp. It is over a meter thick and is as rich
as G25.

Since 2001, two areas have been opened next to these
two units, expanding the horizontal area of the excavation to
12 rrf. Five other test pits have been started. In these we find
well-defined archaeological levels, corresponding to
Graveffian, Solufiean, Mesolithic and Early Neolithic occupa-
tions. Total horizontal extent of the site size is estimated to be

20m

Figure 2. Simplified cross-section of the Vale Boi valley, with the location of test pits.
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Figure 3. Bone points from Bocas rockshelter.

sandy boitoms. The shell assemblages are composed mostly
of rock-dwelling limpets (two different species of Patella),
but mussels (Mytilus), cockles (Cerastoderma edule) scallops
(Pecten maximus), and clams (Venerupis decussata) are also
present. The frequency ofshells drops after the Proto-solufie-
an, and they are completely absent from the early Solutrean.
The species discussed so far almost certainly represent food
debris. Rare srnall shells instead served as ornamenB, specifi-
cally the small, colorful marine gastopod known as Littorina
obtwata.

Stiner's recent analysis of the faunal rmterial from the
two test pits indicates frequent exploitation of quick small game
(rabbits) in addition to littoral shellfish, and heat-inJiquid
grease rendering from medium and large ungulate bones
(Stiner 2003a). This evidence points to expanding dietary
b'readth and intensification in carcass processing techniques
starting in the early Gravetfian.

Bone tools and ornaments

Bone tools are ftre in the Portuguese Paleolithic. They have
been the focus oftwo papers, one by Chauvidre (2002) on the
materials from Caldeirio cave, and another by Cardoso and
Gomes (1994) on the sagaies from various Portuguese sites.
In both cases, the research considered all types of worked
bone, whereas we wish to address only the presence of pro-
jectile bone tools.

The very low numbers of bone tools, projectile or
otherwise, from Central Portugal does not appear to be the
consequence of poor preservation conditions; although the
extent of skeletal preservation varies among sites, many pre-
serve fauna in large quantities, and some of these materials
are in very good condition. The lack of bone tools more like-
ly reflects cultural characteristics of the Upper Paleolithic
hunter-gatherers of central Portugal.

Only a few fragments of bone projectile weapons were
recovered from these sites (tabl. 4) and most ofthem are bro-
ken apical fragments, usually less then 3 cm long. The mesial
and basal fragments are, in general, less well preserved than
the tips. Some of the tips found in Late Magdalenian deposits
are made of antler (fig. 3); these are polished and pointed,
although not very sharp, sometimes heated, probably to har-
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Table 3. List of animal taxa identified in the Vale Boi 2000-2001 fau-
nal samples.

roughly 6,000 m2, and more than 100,000 artifacts, bones and
shells have been recovered thus far.

The results from the G25 and 227 test pits indicate the
presence of middens. Here the fauna makes up about 40Y' of
the weight of the archaeological material recovered (tabl. 2).
Some refiffing was caried out for the larger shells and some of
the bone points, indicating that the deposit has suffered very lit-
tle disturbance. This is supported by the presence of a wide
range of sizes of the lithic materials, ranging from many small
chips (smaller than 5 mm) to large artifacts weighing over I kg,
and the presence of faunal remains in anatomical position.

The mammalian fauna (tabl. 3) includes the remains of
rcd deer (Cerwn elaphus), two small equids (Equus caballus and
possibly an asine equid), wild goat (Capra sp.), atuochs (,Bos
pimigentus), wild boar (Sus scrcfa), and rabbit (Oryctolagus
cvniculus). The relative frequencies of these species change
through time, probably due to changes in the distance to the coast
with reduced sea level during the LGM (Stiner 2003a; Bicho et
al. 2003). ln addition to these prey species, there are scant
remains of lynx (Felis pardina?) and fox (Vulpes sp.).

Marine shells are abundant in the Gravettian deposits.
The species represeDted associate with rocky shores as well as
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den the tip. One of the artifacts found in Bocas is decorated
with three oblique lines on the side of the tool. Some artifacts
may not be projectile points at all, since they exhibit slight
curvature relative to their main axis.

There are only a few complete or fairly complete bone
points from cental Portugal. These ar€ from old excavations,
with the exception of the Magdalenian sagaie from Buraca
Escura in the Coimbra region.The morphology is similar in all
cases with long, more or less parallel sides. There seem to be
two goups of sagaies based on overall dimensions, one group
between I 5 and I 8 cm long, and a second group le ss than l0 cm.
Their maximum diameter is between 8 and 13 mm. Their tips
have round cross-sections, while the bases are usually flattish.
In the cases where the outside (natural) surface ofthe bone is
retained. the cross-section of the mesial area is circular or
oval. In the specimens where the spongy area of the mesial
section has been exposed and partially polished, the cross-
section tends to be flat. The base is always thinned, although
not pointed, usually starting at about a third ofthe total length
of the projectile. About half these artifacts are slightly deco-
rated on one side, with parallel lines, frequently oblique, and
transversally placed in relation to the main axis of the artifact.

Three complete Gravettian projectiles have been
recovered from Vale Boi so far, and only one follows this
general typology (fig. 4). It was found in several pieces in two
adjacent units (G25 and G24) that date to c. 24,500 bp. Its
length is more than 14 cm (the tip is missing) with a round
cross-section 8.5 mm in diameter. The two other examples are
very different. One is a double pointed, symmetrical type
slightly over 6 cm in length, less than 6 mm in diameter, with
a circular cross-section. There are similar artifacts in Ne{a
cave, near M6laga, interpreted as fish gorges (Aura & PErez
Herrero 1998). The third sagaie is about 85 mm long, with a
broken tip, suggesting an impact fracture. The diameter
increases towards the base, reaching its maximum at about
one tenth of its length, where it terminates in a robust pointed
base. The cross-section is also circular. with a maximum
diameter of about l0 mm.

The bone point fragments from Vale Boi seem to form

two different groups. One, present from the Gravettian to
Solutrean times, possesses thin tips and the mesial fragments
are similar to those found in the sites of Central Portugal. The
other group, coming only from the Gravettian deposits, is
composed of thick and robust fragments and these seem quite
different from those found in the Estremadura sites. In terms
ofbone tool frequencies, there seem to be two phases at Vale
Boi. The fust, corresponding to the Gravettian, is marked by
a high incidence ofbone projectiles. A second phase, proba-
bly starting in the Proto-solutrean and continuing through to
the Magdalenian, seems to have involved very little use of
bone technology, at least at this site. This phase better resem-
bles the situation in Central Portugal, where bone technology
was scarcely used.

The shell and teeth ornaments are frequent in
Portuguese Upper Paleolithic sites (tabl. 5). These are mainly
pendants, made by different technologies. The shell pendants
are perforated near the lip ofthe shell, and the perforations are
usually less than 5 mm in diameter and tend to be oval in
shape, based on a detailed study by Vanhaeren and d'Errico
(2002) onthe Littorina obtusata shells from Caldeirio, Lagar
Velho, and Anecrial. In addition, there are also two studies on
the shells from Caldeir6o, one focusing the artifacts
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Table 4, Bone points from Portuguese sites.

Figure 4. Vale Boi bone points.
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Table 5. Perforated shells and tooth pendants from Portuguese Upper Paleolithic sites.
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(Chauvidre 2002) and the other dealing with problems related
to the paleobiology and paleogeography of the marine and
fresh water mollusks (Callapez 2003).

A wide variefy of shells from both riverine and rnarine

environments were used by the Paleolithic people at

Caldeirio. These were Theadoxus Jluviatilis and Unio sp.
from fresh- or brackish water habitats, and Littorina obtusa-
ta, Aporrhais pespelicani, Hinia reticuluta, Anadara diluvii,
and Acanthocardia tuberculata from the Atlantic coast. In
addition to the species noted from Caldeirdo cave,
Cerastoderma edule and Nassarius reticulatus also occur in
Picareiro cave.

Vanhaeren and d'Errico's study of the Littorina
obtusata from Lagar Velho, Caldeirdo, and Anecrial yield

interesting results on the significance oftheir presence, links
between the Gravettian burial and the regional Gravettian,
pattems of cultural choice and of technological aspects of
production. Vahaeren and d'Errico assume that the body oma-
ments coming from the burial are able to reflect, by such

characteristics as raw material, color, species, shape and size,
aspects of the material and symbolic culture of the moumers.
In addition to an analysis of color and shell length, and width

of the first spiral whorl in modern and archaeological speci-
mens, they observed the characteristics of perforation, inclu-

ding technique, maximum and minimum perforation diame-
ter, and the location of the use wear. According to Vanhaeren

and d'Errico (2002:169) and based on a series of studies
(Dautzenberg & Fischer 1914; Smith 1974; Reid 1996), there

are at least eight color morphs in L. obtusata. Most of these

color morphs cannot be isolated in terms of their shape or size
of the shell. The exceptions are the citrina andfusca groups,

where the first is clearly smaller than the second. The impor-
tance of distinguishing between the color morphs is that the

colors could have been the decisive element to choose certain
shells on the coastal sEip. The analysis carried out by
Vanhaeren and d'Errico demonstrated a statistically signifi-
cant difference between the archaeological specimens from

Estremadura and the citrina color morph group; no such dif-
ference is found for the fusca cluster. On the European coast,
the most common color morphs are fusca and olivacea, the
larger sized shells. The authors argue that the pattern seen in
the archaeological assemblages is due to humans' selective
preference for certain colors, since the bias in the archaeologi-
cal ornament assemblages, and thus the pairing of size/color
may reflect symbolic and social markers. Strong color and
shape preferences are widely apparent in Mediterranean shell
ornaments, some aspects of which adhere sfrongly to local
variations in mollusk community structure (e.g. preferences

for certain taxa and trophic groups), but other preferences

such as general form and size seem to transcend the changes
in material culture that archaeologists use to distinguish
Upper Paleolithic phases (Stiner 1999, 2003b).

The site of Vale Boi contains ornaments made on
shells (fig. 5) from L. obtusata and L. mariae (also known as

fabalis), a very similar shell and easily mixed with the obtusa-
t4 species. The Z. mariae shells in nature are, on average,
smaller than the obtusata, and they tend to be yellowish in
color. A total of 27 shells from Vale Boi have been analyzed
thus far (4 Solutrean, 9 Proto-soluhean, and 14 Gravettian).
About half of the specimens from the Gravettian deposits dis-
play dimensions outside of the fusca range; two are within the

citrina range while one of the larger (fusca) shells is not per-

forated. Thus the tendency during the Gravettian at Vale Boi
may have been to use citrina and reticulata shell types (yellow

and yellow with darker reticulation), apparently contrasting to

the homogenous assemblage from Central Portugal for the
same period (frg. 6). This pattern may, however, be due to the
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fact that most specimens within the smaller sized group for
this period are L. mariae. Thus, the pattern may result from a
higher species availability of mariae then of obtusata.

During the Proto-solutrean the pattem seems to have
lost some of its importance since the majority of the shells fall
within the range of the fusca color and are mostly of Z.
obtusata species (fig. 7), although the samples available for
comparison are too small to evaluate statistically. During the
Solutrean the pattem observed thus far is exclusive use of
large sized shells probably corresponding to the fusca color
morph, consistent with what is found for archaeological sites
from Portuguese Estremadura (fig. 8).

The tooth pendants from Central Portugal are, with
one exception, made on red deer canines. A total of ll speci-
mens are reported from Buraca Escura, Buraca Grande,
Caldeirio, and Lagar Velho. The teeth from the latter two
sites, analyzed by Vanhaeren and d'Errico (2002) come from
stags and hinds and represent a wide diversity ofage classes.
Another tooth pendant, an incisor of a bovid, is from Buraca
Escura (Aubry et al.200l) and seems to have been produced
and used in a manner similar to that for perforated red deer
canines. Tooth pendants are more cornmon in the Gravettian
than in the later cultural phases; and there are no tooth pen-
dants known for the Magdalenian.

There are four tooth pendents found in Vale Boi thus
far. Three tooth pendants, respectively from the Gravettian
and Solutrean deposits, were made from the incisors of red
deer. They are not pierced but rather were affixed to cord via
a fine groove encircling the root tip. In the two cases where
the crown is unbroken, the tooth is characterized by heavy
occlusal wear, indicating that they originated in an old animal.

Figure 6. Graph with length and width of spiral whorl of Gravettian
shells.

Figure 7. Graph with lengh and width of spiral whorl of Vale Boi
shells.

Figure 8. Graph with length and width of spiral whorl of Solutrean
shells.

Figure 5, Littorina shells from Vale Boi.
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The suspension technique and type of teeth used differ from
those tooth pendants found in Estremadura. The last ornament
found in Vale Boi is a pendent made on a red deer canine (fig.
9), although no enamel is left on the specimen. The pendent
is polished and pierced. It was found in the Gravettian
deposits dating to c. 22,500 bp. There are no similar speci-
mens known in Portugal since all examples of red deer perfo-
rated canines found in Estremadura are completely covered
by dentine. There is a possible similar specimen found in
Cova Beneito, South of Valencia, in an Upper Paleolithic
deposit of unknown age (Soler Mayor 2001:372).

Archaeological significance of the observed pat-
terns

In Vale Boi the use of perforated shells is common, while
other types of ornaments are rare. No red deer canine pen-
dants have been found, and the method ofsuspending red deer
incisors is distinctive.

Bone projectile technology is also frequent in Vale
Boi, although mostly in the earlier periods. The bone projec-
tile technology is marked by the presence of two general
types (thin and thick projectiles). The use of shells of
Littorina obtusata, probably of yellow and yellow mottled
colors, as body ornaments is also noteworthy. Preliminary
evidence therefore appears to isolate the Algarvian site of
Vale Boi from the Gravettian of Central Portugal. In the latter
region bone tools are rare, fewer shell beads were used, but
there was a strong emphasis on tooth omaments (>60%). In
the Proto-solutrean, the difference between Vale Boi and the
Estremaduran sites may not be as strong, but the samples
available for comparison are still quite small. The fust signs
of similarity between the two areas nonetheless appear to be
in the Solutrean, including a decrease in the frequency ofshell
beads. The size of the shells is now completely within the
range of the fusca color morph, just at it is in the shell oma-
ments assemblages from Estremadura, and there is a decline
in the importance of projectile bone technology in Vale Boi
during this period.

The data from the so-called Spanish Levantine coast,
stretching from Valencia to Gibraltar, derives from a series of
Upper Paleolithic sites, includrng Nerja, Parpall6, Ambr6sio,
Beneito, and Los Cendres. The data on bone technology and
body ornaments is partially studied and organized in a series
of publications (Soler Mayor 2001;Aura 1995;Aura &P5tez
Herrero 1998; Cotino Villa & Soler Mayor 1998). The gene-

ral pattern found at these sites, independently of their chrono-
logy, is a high frequency ofbone projectile tools, perforated
shells with a preference for small sizes (Soler Mayor
2001:376), and the near absence of tooth ornaments (none in

the Gravettian, 8 specimens in the later periods in contrast to
a few hundred shell omaments).

The data presented above suggest stronger cultural
connections between the Gravettian of Vale Boi and that of
the Mediterranean Spain, less to the sites of Central Portugal.

E I I
Figure 9. Pendant made on a red deer canine.

After the Proto-solutrean there is a general convergence with
the patterns found in Portuguese Estremadura. Other artifac-
tual data also point to culhrral affrnities between Vale Boi and
the Valencian coast (Bicho et al. 2003b). The first similarity
is simply the importance of marine shellfish in human diets,
specifically limpets, from very early on (Stiner 2003a; Aura
1995; Senano et al. 1998); the second similarity concerns the
designs of the Solufean points fromVale Boi, which are simi-
lar both in size and morphology to the weaponry found in the
Valencian region (Bicho et a|.2003b).

In conclusion, it seems likely that the Gravettian popu-
lation ofVale Boi had certain stylistic characteristics that con-
nected them with the early Upper Paleolithic groups of the
Mediterranean coast. These traits were rather different from
the traits observed in the Pornrguese Estremadura. There is
some evidence of contact or interaction with the second area,
however, with respect to the Vale Boi lithic raw materials,
some of which clearly came from Estremadura. If these dif-
ferences can be interpreted as social markers during the
Gravettian, they seemed to fade away by the Solutrean. The
connection with the Valencian region, however, was still
strong during the Solutrean, as the morphology of the projec-

tile points indicates. Perhaps the omamental elements of
southern Portuguese sites represent distinct social and sym-
bolic markers and correspond in some way to land use terri-
tories in Iberia. In the present study, they allowed a tentative
diachronic map of the social influence of different hunter-
gatherer groups that can be tested as the data from Algarve
continue to accumulate. The areas occupied by distinct human
groups probably changed with time, depending in part upon
paleoenvironmental changes and the regional paleogeography
in southem Iberia.
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Strange artefacts, raw materials, ornaments in
upper Palaeolithic contexts
In most Upper Palaeolithic sites we often find artefacts, raw
materials and ornaments that seem to be out of the usual con-
texts. They have never been given due attention nor were suf-
ficient explanations sought out. Rational models in terms of
economic necessities or functional suitability do not offer
convincing answers. These include exotic raw materials, par-
ticular techniques and morphologically defined tools, bone
ornaments, exotic shells. Yet, each site seems to be unique,
because of the different proportions of such artefacts, and dif-
ferent subsistence strategies. On the other hand, sites tend to
be grouped into regional clusters with simi lar and comple-
mentary behaviour that corres ponds to a particular cultural
tradition. Onsite spatial structures rarely give additional
insight into the nature and the variety of activities carried out
at a site and the function of the site as a whole in a wider con-
text.

The approach I follow includes assessment of the rela -
tive importance of a site within local and regional contexts.
The aim is to look for complex social structures built up with-
in a given region that maintain particular human behaviour
that differs from the neighbouring regions. Though the harsh
realities of the second Pleniglacial and the consequent cold

pha ses seem to determine human conduct as strictly follow-
ing economic necessities and acquiring the maximum benefit
from subsistence practices, we find artefacts that strongly
suggest a symbolic constitution of complex human relations.
I propose two criteria that would reveal such beha viour: the
relative importance of a given site within a wider regional
context and the evaluation of risk-avoidance strategies. In the
first case we can assess a given site in terms of its geographi -
cal position related to the availability of particular game and
other resources. The second one permits calculation of the
overall chances of success of the hunting strategies of
Palaeolithic groups at a given site/locality and the ways
human groups reduced the risk. Our expectations are that each
site has its relative importance within the wider regional net-
work of settlements. The more important the site the more
exotic artefacts would occur on it. The second criterion sug-
gests and we expect that Palaeolithic people would avoid
hunting dangerous animals - a small human group of 30-40
members cannot afford dead casualties during a single hun -
ting season; in few years the group will face physical extinc-
tion. Contrary to the common sense of our rational expecta-
tions, the data clearly show that humans hunted dangerous
animals such as horses, cattle, cave bears, mammoths. For the
latter two species, mammoths and cave bears, the evidence is
not so clear (the hunt was rather casual and reliable subsis-
tence strategies were difficult to establish). Horses, cattle, red
deer, constituted their high-risk hunting practices. Yet, people
never targeted only dangerous animals - they always compen-
sated the risk with low-risk game such as Capra ibex, cha -
mois, fish, roe-deer. Quite contrary to this there are sites spe-

81

TECHNOLOGICAL COMPLEXITY AND SYMBOLISM OF
RISK-AVOIDANCE HUNTING STRATEGIES AND OF BONE

ORNAMENTATION IN THE UPPER PALAEOLITHIC
IN THE BALKANS

Tsoni TSONEV*

Abstract

The paper considers archaeological peculiarities in the evolution of the Gravettian and Epi-gravettian sequences in
Temnata cave, northern Bulgaria. These include the constant prey spectrum, raw material supply strategies and the
associated increase in the thinness of the blades, the appearance of typical artefact forms, and a wide variety of orna-
ments made of ‘exotic’ raw materials. An explanatory model is proposed that considers the association of subsistence
strategies with symbolic constitution of the Temnata Gravettian and Epi-Gravettian human groups and their identifica-
tion practices along the line of the social and symbolic continuum: danger - prestige - social benefits.

(*) Institute of Archaeology and Museum, 2 Saborna 2, 1000 Sofia, Bulgaria,
tsts@bas.bg

M. Otte (dir.), La Spiritualité.
Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003.
Liège, ERAUL 106, 2004, p. 81 à 85.



cialized in hunting only low-risk hunting animals such as
Capra ibex/chamois - Skandalna cave - 2 km away from
Temnata cave in the Iskar gorge, northern Bulgaria and the
Klithi rockshelter in Epirus, northwestern Greece. The risk of
hunting horses and cattle is not only associated with danger.
These are long-distance migratory animals and the risk is
associated with missing the herds during their migratory
movements. We can suppose that Palaeolithic groups effec-
tively communicated over long distances and used to
exchange information about the movement of large herds of
animals over considerable distances - 2-300 km.

Environment, geography and prey-spectrum of
the Iskar gorge

Temnata, Scandalna, Samuilitsa I and II, and Pesht caves are
situated along the northern part of the Iskar gorge. On its mid-
dle and southern part, few Middle and Upper Palaeolithic
artefacts have been found in the Svinskata dupka cave near
the village of Lakatnik. These data suggest that during the
Middle and Upper Palaeolithic the Iskar gorge was intensely
occupied by human groups. The Iskar river is the only river
that cros ses the Balkan range from south to the north. It is the
biggest right bank tributary to the Danube within the Lower
Danube region. General climatic interpretations based on big
mammals are only possible for layers 3c, 3d, and 3g, which
cover most of the Gravettian and Epi-Gravettian sequence of
Temnata cave (Deplech & Guadelli 1992:206-207). These
include steppe, mountainous area and forests. This also
reflects the topography of the region near Temnata cave: a
karst region colonized by Capra ibex and chamois. It is cut by
long forested valleys - a habitat for red-deer. not far to the
north it opens up to the large Danube plain which is a typical
habitat for steppe species such as Equidae and Bovinae. This
interpretation is indirectly supported by the prey-spectrum
within layers 3c, 3d, 3f, trench I, and in layers 3a, 3d, 3g, 3a,
3/4b (Deplech & Guadelli 1992:143-144, tabl. I, tabl. II). The
ratio 3:1 (Equidae + Bovinae to Capra ibex + chamois).
There are other identified species that are better represented
in trench v (inside the cave next to trench I): remains of 6
Ursus speleus, Megacerus giganteus - 4. Cervus elaphus is
most numerous in layer 3d in both trenches, somewhat less
present at the bottom layers of the sequence, while remains
are in negligible quantities at the upper part - layers 3a and 3c.

On one hand, the distribution of Cervus elaphus may
reflect the gradual ‘continalization’ of the region registered by
the micro fauna in layer 3c (Popov 1994:48). On the other
hand, the still present Cervus elaphus in the upper part of the
sequence may represent the shifted focus on subsistence of
Late Palaeolithic hunters mainly on horses, cattle and Capra
ibex, chamois. These four species constitute the major subsis-
tence pattern of the Gravettian and Epi-Gravettian sequence
of Temnata. In another small cave (Scandalna cave) situated
2 km away from Temnata, there were found and identified
only remains of Rupicapra rupicapra, Capra ibex and Bos
sp./Bison sp. The cave seems to have been used as a fleeting
site of Rupicapra rupicapra, Capra ibex hunters with lithic

industries from the Middle and Upper Palaeolithic (Ivanova et
al. 2000:12).

The model of risk-avoidance strategies

The major subsistence pattern of Temnata Palaeolithic groups
consisted of two elements: hunting dangerous animals such as
horse and cattle (also long-range migratory animals) and non-
dangerous animals: Capra ibex and chamois. To a much less-
er degree they hunted Cervus elaphus and sporadic encoun-
ters with Ursus speleus and Megacerus giganteus. The risk
itself includes two components: (i) the risk of missing herds
of migrating horses and cattle (ii) the high risk of getting seri-
ous injuries, permanent handicaps and even deaths of hunters
du ring expeditions.

The strategic position of Temnata - meeting the fan-
shaped grass-land (the Danube plain) entering into the Iskar
gorge from the north reduced the risk of missing the large
herds of migrating animals to practically zero. Temnata
Palaeolithic groups were able to condition their high-risk
hunting strategies because of the strategic position of the cave
and because of the advantages of the broken terrain.
Approximately we can model their behaviour by using the
Bayes expression: the chances of success would be equal to
the chances of success of meeting the herds, the chances of
success of hunting down enough animals provided they can
always switch their hunt to less dangerous and more available
animals (Capra ibex and chamois).

Temnata Palaeolithic groups had at their disposition
another risk-reducing tool - the information of herd move-
ments over long distances. At Temnata, there is a consistent
pattern of supply with high-quality meso-local (up to 100 km
away sources) and high-quality extra-local (up to 3-4-500 km
away sources) flints (Pawlikowski 1992:286). These flints not
only improved the technique of blade production (Tsonev in
press), but also show that the Palaeolithic groups in Temnata
maintained short- and long-distance contacts with other
groups. Probably they had enough information about the
movements of the large herds of migratory animals before
meeting them at the area of the Iskar gorge. As for the meso-
local flints, they smoothly increase, while the local flints
smoothly decrease (fig. 2). The covariation between the high-
quality imported and medium quality local flints throughout
the 10 Gravettian levels of Temnata show that the technique
of blade production improved with the improvement of the
quality of flints. In the upper levels, blades become thinner;
their length increased, while preserving the same width
(Tsonev in press).

More interesting is the behaviour of the extra-local
flints. They increase too, but remain (with one exception) in
negligible quantities. Their quantities do not fluctuate consi -
derably and the directions of the raw material supply change
constantly from level to level. The widest network of supply
with extra-local flints is observed in level vI (Drobniewicz et
al. 1992:389).

Tsoni TSOnEv
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From a regional point of view, there are consistent
morphological differences in the lithic styles and the produc-
tion of characteristic tools. If we have overlapping of the prey
spectrum in different sites, we would have expected the same
or overlapping styles of morphologically diagnostic tools: the
points. Moreover, we know that there existed contacts
between the Epi-Gravettian groups in Temnata and the Orphei
site (a high mountain Late Upper Palaeolithic settlement,
probably workshop for shouldered points, in the Middle
Rhodopes Mountains (fig. 1) (Ivanova 1987, 1994), but
shouldered points (with only one exception at the uppermost
level of Temnata Epi-Gravettian) are not found north of the
Balkan range. For example, red-deer was the hunted animal in
Kastritsa cave, Greece (Bailey 1997:667) and partly in
Temnata, but the inhabitants of Temnata and of other sites
north of the Balkan rage used few or no shouldered points.
Instead they made their own characteristic tools (mostly pro-
jectile points). For example, we find particular points called
the Temnata point (Sirakov 1994:177; fig. 2) and the
Kozarnika point (Tsenka 2003). They are specific variants of
pointe à face plane. Thus we have at one and the same site the
complex picture of the wide spectrum of hunted animals with
balanced risk on a regional scale, a build-up of a wide net-
work of high-quality raw material and information supply,
and uniqueness in cultural preferences visible in the lithic
styles and in the presence of bone ornamentation, etc.

Symbolism in particular stone and bone arte-
facts

First I would like to stress the importance of the regional
approach in studying the past human behaviour from the point
of view of landscape settings, palaeoclimatic reconstruction,
faunal spectrum and vegetation cover, but in relation to their
contributions into the dimensions of the human world. My
approach is strictly bounded to the matrix of the regional
geography within which particular similarities and diffe -
rences can be revealed. They help better understand past
human behaviour. Thus, from the regional settings we can
assess the relative importance of a site. In Temnata the geo-
graphical position and the environmental conditions provide

easy and balanced access to various resources: fish, pigs,
Capra ibex, Rupicapra, Cervidae, horses, cattle. People were
likely to have a wide range of choices that conditioned and
varied their hunting and other subsistence practices. Our
expectations would be that throughout the Gravettian/Epi-
Gravettian sequence there would have been an extremely va -
ried prey spectrum. Contrary to our suppositions, the
Palaeolithic people made their own choices and focused their
hunting exclusively on horses, cattle (bison), red deer and
other Cervidae, Capra ibex and chamois. There are very few
remains of Megaceros giganteus. Wild boars and pigs were
found in negli gible quantities (Guadelli pers. com.) – proba-
bly their population was not stable and large enough to pro-
voke hun ting, or people concentrated their efforts on hunting
the above mentioned species.

There are several questions that demand further con-
sideration:

1. Why is there such a stable pattern of prey-spectrum for
more than 15 000 years?
2. Why were the Palaeolithic groups constantly improving the
standardization of blade production through an increasing
import of high-quality flints?
3. Why there is a clear cultural preference in lithic styles – no
shouldered points (one exception) and production of unique
points (the so-called Temnata points, Sirakov et al.
1994:177)?
4. Why is there an extreme variety of materials that are exot-
ic and rare from which ornaments were made?

These questions point to two categorizations: identifi-
cation practices and symbolic constitution of human groups.
It is likely that points played an important role in identifica-
tion of human groups. Probably this underpins the uniqueness
of the Temnata points (Sirakov et al. 1994) and Kozarnika
points (Tsenka 2003). This fact is supported by the consistent
denial of accepting other points typical for the neighbouring
regions. There is evidence that Temnata groups had contacts
with the Middle Danube region and with the Middle
Rhodopes Mountains to the south. But pointed blades com-
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Figure 1. Map of Bulgaria.
Figure 2. Distribution of flint raw materials within the Gravettian
sequence of Temnata cave.



mon for the Willendorf II Gravettian sequence (Tsonev 1996,
1998) and shouldered points typical for the Rhodopes and
northern Greece are not found in northern Bulgaria (with one
exception).

Yet, the symbolic constitution of Temnata communi-
ties means to explore their lifestyle beyond the boundaries
imposed by economic and biological necessities. The constant
prey-spectrum throughout the whole sequence means that it is
constituted and maintained by cultural and social practices
and does not depend uniquely on climatic and environmental
conditions. As a general frame of an explanatory model I pro-
pose what A. Giddens (1984:317) calls ‘perverse conse-
quences’ of a social action. It is established that in hunter-
gathering societies the nutritional payoff of gathering nuts,
fruits, small game, fish, etc. is approximately two times more
productive than hunting large animals. Yet, the social benefit
and prestige acquired through sharing meet of large animals
outweighs several times the social benefit and prestige (if
any) in gathering food (Hawkes 1993:341-351).

Another possible line of explanation for the appear-
ance of symbolic objects and artefacts can be considering the
risk-avoidance strategies. They caused an increasing stan-
dardization of blade production and use through the gradual
decrease of local medium-quality flints and the gradual
increase of high-quality meso-local flints (fig. 2). The high-
quality extra-local flints that are likely to be associated with

prestige remain in negligible quantities (with one exception)
but remain constant through time and change frequently the
directions they come from: south, east, northwest.

The symbolic objects are made of an extreme variety of exo -
tic, rare materials. There are two tube-like shells of Dentalium
sp. and Galeodea echinophora (coming either from the
Mediterranean or from some Miocene deposits in Middle
Europe: Slovakia, Transylvania, Austria) (Drobniewicz et al.
1992: fig. 4). An incisor  of Megaceros giganteus is found.
This is the only pierced tooth in the sequence. This fact sug-
gests that certain animals, because of their large dimensions,
beauty, or stories connected with them, symbolized the pres-
tige and social benefits that these animals bring in to some
members of these hunting groups. Generally speaking, inci-
sors and canines of Cervidae and bison, Ursus and some big
cats were used as ornaments. On the other hand, there are
almost no or very few pierced teeth of Capra ibex, chamois,
pigs, and horses.

Conclusions

Taking together the above arguments, we conclude that if
Palaeolithic groups sought consumption benefits, they will
target low-risk and high-nutritional payoff resources; if they
sought social benefits, they will target collective goods. The
stable prey-spectrum in Temnata and Skandalna caves sug-
gests that Temnata groups achieved greater social benefits
through hunting large herd animals. The basic feature of their
hunting practices was balancing the risk, where the probabi -
lity of success in the overall hunting practices tends to 1,
while the probability of failure tends to 0. The risk reducing
practices caused improvement of blade production techniques
by import of high-quality flints and blanks. This also includes
increased communication and exchange with close and dis-
tant communities. At the social level the three subsistence
practices: hunting – risk-reducing – long-distance communi-
cation and exchange transfer into Danger – Prestige – Exotic
continuum of social benefits (fig. 4). They are expressed

Tsoni TSOnEv
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Figure 3. Flint artefacts (above). A clay bead (left); a bone bead.
Gravettian sequence of Temnata cave. (After Drobniewicz et al.
1992, pl. 56). Painting of a horse in Magura cave, Bulgaria. Probably
from the late Pleistocene. (After Stytchev 1994:209-214, fig. 5).

Figure 4. Scheme of the social dimensions of late Pleistocene hunt-
ing of large herd animals.



through an extreme variety of materials and objects that occur
in different sites and in different proportions. This social con-
tinuum defines two lines of symbolic expressions of
Palaeolithic groups. The first one is the group identification.
It is likely to be maintained through specific points and other
lithic/bone/antler artefatcts, and through ornaments made of
extra-local (rare) raw materials such as shells of Dentalium
sp. and Galeodea echinophora. The second one expresses the
social benefits and symbolic constitution of human groups. It
involves clay/bone beads, pierced teeth, shell/bone orna-
ments, stone/bone/antler sculptures, etc. The general feed-
back of the symbolic constitution of Palaeolithic groups refers
back to the subsistence practices and maintains stable the
hunting, risk-reducing and communication practices through
long periods of time. This evidence shows the complex and
direct dependence of Palaeolithic groups on their inner social
and symbolic constitution rather than on environmental
changes and the available faunal spectrum.
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UNE EXPRESSION (SYMBOLIQUE> SUR OS
DAtls LE PALnOr,rrHrQUE INFERTEUR

ETUDE PNNT,TVUNAIRE DE L'OS INCISE DE LA GROTTE
KOZARNIKA, BULGARIE DU NORD-OUEST

Aleta GUADELLI* & Jean-Luc GUADELLI**

Rdsumd

Ddcouverte dans un niveau Paliolithique infilrieur datd d'environ I million d'anndes, la pidce prdsentde ici porte des
incisions sdrides qui ne peuvent €tre interprdtdes que comme la plus ancienne expression symbolique ddcouverte d ce

jour.

Mot-clds

Os incisd, symbolisme, Paleolithique infdrieur, Kozarnika, Bulgarie du Nord.

Introduction

La grotte Kozamika est situ6e dans le nord de la partie occi-
dentale des Pr6balkans prds de la plaine danubienne, i envi-
ron 30 km de la frontidre serbe (fig. l). Elle s'ouwe vers le
sud dans les escarpements calcaires d'Age Jurassique sup6-
rieur. Mentionnde en 1933 par R. Popov, les premidres
fouilles syst6matiques y sont men6es depuis 1996 par une
6quipe bulgaro-frangaise dans le cadre d'un projet de coop6-
ration scientifique entre I'Institut d'Arch6ologie avec le
Mus6e-ABS (Sofia) et I'Institut de Pr6histoire et de G6ologie
du Quaternaire, UMR5l99 du CNRS (Bordeaux). Nous avons
mis en 6vidence 21 unit6s lithostratigraphiques renfermant
une longue s6quence arch6ologique qui comprend l9 niveaux
de Pal6olithique inferieur (couches 13 i lla, dat6es entre 1,4
et 0,4 Ma), Pal6olithique moyen (couches lOc d 9a, dat6es
ente environ 200.000 et 60.000 ans) et Pal€olithique sup6-
rieur (couches 6/7 ir 3a, dat6es entre environ 43.000 et envi-
ron 11.000 ans BP) (tabl. l).

Nous n'insisterons pas dans le cadre de cet article sur
la datation des niveaux moyens et supdrieurs de Kozamika
pour indiquer les arguments qui nous ont conduit d dater les

(r) Institut d'Arch6ologie et Musie, 2 rue Saboma, 1000 Sofia, Bulgarie;
aguadelli@yahoo.com
(**) IPGQ-UMR5l99 du CNRS, Universit6 Bordeaux I, Avenue des facult€s,
F-33405 Talence cedex; jl.guadelli@ipgq.u-bordeauxl.fr

niveaux du Paldolithique inferieur. Sur la base de l'6tude de la
microfaune, V. Popov (in Guadelli el c/. sous-presse) a mis en
dvidence cinq biozones formant deux groupes bien distincts,
A et B (tabl. l) qui se d6composent de la manidre suivante:

ZoneKozarnika Al (couches 9c i l). Plus r6cente que 130
Ka. Pr6sence d'Arvicola terrestris, Lagurus lagurus. Absence
de Lagurus transiens.
Z,oneKozxrnikaA2 (couches 10b d 10a). Entre 200 et 130
Ka. Pr6sence de Mes ocricetus, Artico la c antianus -terces tris,
Lagurus transiens (6volu6), Microtus gregalis. Absence de
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Figure 1. Carte de localisation des sites.



Aleta GUADELLI & Jean.Luc GUADELLI

Tbbleau.l. La s6quence pl6istocdne de Kozamika. Lithostratigraphie, Arch6ologie, Biostratigraphie et Chronologie (stades isotopiques selon
Jian et al.200l\.
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Mimomys savini et Microtus gregaloides.
Zone Kozarnika 81 (couche 11a). Enfie 600 et 400 Ka.
Pr6sence de Mimomys savini, Lagurus transiens, Microtus
gregaloides. Absence de Mes ocricetus, Arvicola cantianus.
ZoneKozarnika B2-1 (couche llb). Entre 800 et 600 Ka.
Pr6sence de Mimomys savini, Lagurus transylvanicus.
Absence de Mesocricetus, Lagurus transiens.
Zone KozarnikaB2-2 (couches 13 d llc). Ente 1,4 et 0,9 Ma.
Pr6sence de Mimomys savini, Mimomys pusillus, Lagurus
transylvanicus, Lagurodon arankae. De plus sur la base de la
prdsence, dans la couche 13, de Microtus (Allophaiomys) deu-
calion, Borsodia arancoides, Borsodia hungarica,
Lagurodon praepannonicus, Villanya exilis, Hungaromys
nanus, il est possible d'envisager pour cette couche un ige
compris entre 1,4 et 1,2 Ma. Les restes attribuables i ces
taxons sont en bon 6tat de conservation et. ne diffdrant en rien
de celui des restes fauniques provenant des autres 6chan-
tillons, on peut conclure que la pr6sence de ces animaux
indique qu'ils ne r6sultent pas d'un d6p6t secondaire. Ces for-
mes sont des 6lements caract6ristiques des faunes du
Villanien et du d6but du Biharien et il est largement accept6
qu'elles disparaissent de la plupart des r6gions d'Europe
avant I'apparition de Microtus arvalidens (par exemple
Rabeder l98l; Terzea 1995; Vangengeimet al.200l). Pource
qui est de la macrofaune nous nous contenterons d'6voquer le
spectre faunique des couches 13 e llb pour reellement insis-
ter sur la couche 12 (tabl. 2 et 3). Bien que cette faune soit
encore en cours d'6tude et si on garde A I'esprit que certains
taxons identifi6s sont rares (comme Panthera schaubi) et
donc mal d6crits, en consid6rant seulement quelques taxons
ayant un int6r6t biochronologique on constate que les donn6es
issues de la macrofaune corroborent celles apport6es par l'6-
tude des micromammifbres.

Pour ce qui est des industries lithiques (Gtndelli et al.
sow-presse), les niveaux inferieurs (couches l3 d lla) renferment
une industrie non acheuldenne sur 6clats et saru biface caract6ri-
se par un d6brtage direct des fragments et des nodules sans prepa-
ration. La chaine operatoire est incomplite mais courte et effica-
ce. Le groupe des outils comprend des 6clats retouch6s, racloirs,

Une expression <symbolique> sur os dans le Paldolithique inf6rieur
Etude prdliminaire de I'os incisd de la grotte Kozamika, Bulgarie du Nord-Ouest

Biozones Kozamika B2-2 82
Couches lithostratisraohio ues l 3 t2 l l d l l c l l b

Homo sp.

Vacaca svlvanus sso. I
Panthera cf.  schaubi
P an th era s o mb a szo es en si s

Dinobastis latidens I
Felis cf. lunensis

Lvnx cf. issiodorensis

Lvnx so. (trds Detite taille)

Vartes cf. vetus

Meles sp.

h a sma o o rt h et e s lu n e n s is I
Pachvcrocuta cf. oerrieri

Canis etruscus

Cuon cf. stehl ini
Vuloes cf. praeplacialis ?

Ursus etruscus ? I
Ursus deningeri

Sus cf. strozzi ?

4lces cf. Iatifrons

Ovis so.

Soergelia sp.
P roc a mpt o c era s b riva te n se ttrE
Pt. Bovidae en nomenclature ouverte
Mammuthus cf.  trosonthent

Dicerorhinae so I
lsuus cf.  stenonis
louus cf. altidens ?

Tableau 2.Kozamika R6partition des taxons identifi6s dans les cou-
ches 13 ir l lb.

nucl6i-outils, 6clats et pidces de la fragmantation non retouchds.
On note I'absence de pebble-tools et de bifaces (y compris dans
les phases r6centes). Il s'agit d'une industrie de type core-and-
flake industry. Ces niveaux renferment plusieurs os portant des
taces de retouche et un petit ensemble d'os portant des incisions,
dont la pidce dont il va 6te question dans cette note.

Villanvien Biharien
PT FISTOCE{E II\FTRIU.IR PL N{OY

INF. l\'0YE\t SUP. TRM IT{F.
MNOT6 MNO17 I\AIOI8 MNOl9 MNQ2O

Panthera cf. schaubi
P an t h era go mb a szo e gen s i s

Felis cf. lunensis
Lynx cf. issiodorensis

Pachvcrocuta cf. oerriert

Canis etruscus
Ursus etruscus ?
Pro camp t o c era s b rivat en se

Eauus cf. stenonis

Tableau 3. Kozarnika. Extension chronologique de quelques taxons identifi6s dans la couche I 2 et estimation de la tranche chronologique de

cette couche (gris fonc6 dans le tableau). Indications chronologiques d'aprds Cl. Gudrin et M. Patou-Mathis (1996) et G.F. Willemsen (1992).
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Le Pal6olithique moyen provient des couches m6dia-
nes ( I 0c d 9a) de la s6quence pl6istocdne et est repr6sent6 par
un Moust6rien Levallois d pointes foliac6es de I'est des
Balkans.

Le Pal6olithique sup6rieur (couches 617 d 3a) est
repr6sent6 d'abord par une industrie, pour I'instant non
d6nomm6e, pour laquelle nous avons deux dates (43,6 et42,7
ka BP). Lui fait suite entre 39 et I I ka BP. une industrie carac-
tdris6e par une technologie laminaire et lamellaire, avec des
m6thodes plut6t caract6ristiques du complexe gravettien et
d6nomm6e Kozarnikien (Guadelli e/ a/. sous-presse).

La piice incis6e

La pidce dont il est question ici est une portion de diaphyse de
radius ou plus probablement de tibia de Bovinae (fig. 2b) lon-
gue de 95,15 mm et d'une largeur maximale de 12,41mm qui
porte le num6ro F15-596 et provient de la couche t2 dat6e
nous l'avons vu pr6c6demment d'environ I million d'ann6es
(Guadelli 2000,2001,2002; Guadelli et al. sous-presse). Cet
objet porte trois s6ries (plus une incompldte) de quatre inci-
sions transversales ir l'allongement de la pidce qui ont 6t6
effectu6es par sciage et l'6tude arch6ozoologique effectu6e
nous a permis d'6liminer la possibilit6 d'une activit6 de bou-
cherie (frg. 2a).

Dans les descriptions qui vont suivre, les groupes de
stries et les shies elles-m€mes seront pr6sent6s de la gauche

Figure 2. Kozamika. a: I'os incis€; b: squelette monte de Bovinae
avec le tibia et le radio-ulna mis en exergue (d'aprds Barone 1966).

a b
Figure 3. Kozamika, couche 12. Os incis6. ldre s6rie. a, b, c: ddtails des incisions.

90



vers la droite. De plus, nous allons aussi pr6senter les r6sul-
tats de l'6tude technologique des traces qui a 6t6 rendu possi-
ble par la pr6paration de r6pliques en r6sine r6alis6es d
I'IPGQ de Bordeaux avec I'aide de M. Vanhaeren et F.
d'Errico que nous tenons d remercier ici.

De manidre g6ndrale, la longueur des stries, toutes
effectu6es par sciage, est comprise entre l0 et 15 mm. De
plus, bien que l'6tude du profil des stries soit encore en cours
il est probable que ce soit le m€me outil qui ait 6t6 utilis6 pour
toutes les stries et que la pidce ou I'outil aurait 6t6 retourn6 au
cours du travail. Toutefois il est pr6ferable d'attendre la fin de
l'6tude de ces stries pour avoir une quelconque certitude d ce
sujet.

La premidre s6rie d'incisions est situ6e d I'extr6mit6
gauche de la piice (fig. 3a) et est oblique par rapport A I'axe
d'allongement du fragment. Cette s6rie est constitu6e d'une
shie et d'un groupe de trois incisions. La premidre strie (fig.
3b) est distante de 5 mm du bord malheureusement fractur6
de la pidce; la partie inf6rieure de cette strie manque car la
pidce est cass6e i cet endroit. La deuxidme incision (fig. 3c)
est constituee de 3 stries effectu6es par sciage. Dans cette par-
tie de I'os la surface corticale externe est bien pr6serv6e et
nous pouvons voir ici un d6tail de cette deuxidme incision.
Sur la r6plique on peut observer hds facilement les arOtes des
diff6rentes incisions de la coupure.

La deuxidme s6rie (fig. 4a) est situee i l6mm d droite
de la pr6c6dente. La largeur maximale du fragment est ici de

a
Figure 4. Kozamika, couche 12. Os incis6.
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2dme sdrie. a, b: d6tai ls des incisions.

35 mm et la longueur des incisions est de 8 mm pour les 3 pre-
midres et de 12 rnm pour la demidre. Il s'agit d'un groupe de
4 incisions paralldles espac6es de I d 2 mm et (fig. 4b),
comme dans la pr6c6dente s6rie, obliques par rapport d l'axe
d'allongement du fragment. Il s'agit de 4 incisions mais la
quatrieme, celle situde la plus ri droite, est formde de 4 coupu-
res obliques. Sur la r6plique on peut observer trds facilement
les stries r6sultant du sciage et aussi que dans la partie inf6-
rieure, une partie de la surface corticale externe est endomma-
g6e. Dans la quahidme incision nous avons observ6 un glisse-
ment de I'outil dans la premidre coupure.

La troisidme sdrie est incompldte (fig. 5) mais cela
r6sulte probablement du mauvais 6tat de pr6servation de la
surface corticale exteme d cet endroit. Cette s6rie est situde d
25 mm de la s6rie pr6c6dente et il s'agit de 2 incisions qui
nous apparaissent superficielles mais cette constatation pro-
vient de la mauvaise preservation 6voqu6e pr6c6demment.
Les deux stries sont presque perpendiculaires d I'axe d'allon-
gement de la pidce. Leur longueur est respectivement de 8,5
et  11.5 mm.

La quatridme serie est la mieux pr6serv6e et la plus riche
en stigmates (frg. 6a). Elle est situ6e pres du bord droit du frag-
ment qui a 6te pr6par6 en une sorte d'angulation. La largeur d
la base de cette angulation est de 18 mm. Cette s6rie est situ6e
i I1,5 mm de la pr6c6dente et la longueur des incisions qui la
constitue est comprise entre l0 et 13 mm. La premidre des 4
incisions est profonde avec un profil en U dissym6trique. Dans
sa partie infdrieure nous pouvons observer les traces d'un racla-
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Figure 5. Kozarnika, couche 12. Os incis6. 3dme sdrie. D6tail d'une
incision.

ge ant6rieur d la coupure. La deuxidme incision pr6sente les
m6mes ar6tes que celles 6voqu6es pr6cddemment. L'endroit or)
a 6t6 effectu6e la fioisidme couplue porte de tds nets stigmates
d'un polissage qui a mis au jour les limites des plans osseux
(fig. 6b). Cet intense polissage fait que la strie n'est waiment
nette que dans sa partie moyenne (fig. 6d). La quatridme inci-
sion (fig. 6c) est malheureusement en partie recouverte de man-
gandse. Sur la replique nous pouvons observer les fraces des
ar6tes de I'outil dans les premidre et deuxidme incisions mais
aussi que la surface polie s'arr6te brusquement dans sa partie
sup6rieure par un frait de coupe. On peut 6galement observer
que I'axe du polissage est perpendiculaire i celui de I'allonge-
ment de la pidce support. Toutefois nous pouvons 6galement
observer des traces qui t6moignent d'une abrasion oblique pos-
t6rieure ir la pr6c6dente.

Interp16tation

Comment donc interprdter ou plut6t qualifier cette pidce ?
Compte tenu de la s6riation et de la syst6matisation des traits
nous pouvons d'emb16e 6carter les traces d'une activite de
boucherie et nous en sornmes r6duit d interpr6ter cette portion
de diaphyse comme 6tant une expression symbolique. Et
avant d'aller plus loin il nous faut faire une digression rendue
ndcessaire aprds une r6flexion qui a suivi la pr6sentation que
nous avons fait lors du colloque.

Ainsi il faut donc 
"n 

,.u"nr, i la d6finition des mots

c

Figure 6. Kozamika, couche 12
ddtails des incisions.

d

Os incis6. 4dme s€rie. a, b, c, d:

<<symbole>> et <<symbolisme>. D'aprds le dictionnaire encyclo-
p6dique un <<symbole>> est une figure, un 6tre ou un objet qui
€voque de manidre imag6e et instantan6e une id6e, un concept
(le lion symbole de la force). C'est 6galement un signe
conventionnel. Le <symbolisme> est ce qui reldve du symbo-
le; il s'agit de figurations par symboles, de systdmes de sym-
boles.

Ainsi un symbole est un signe conventionnel qui est
intelligible pour qui comprend la convention ou le symbole.
Cela pose le probldme du sens des symboles. Pour les gens
qui considdrent que le signe <A> est une lettre de I'alphabet,
la lecture de ce signe ne pose pas de probldme et est intelligi-
ble par tous, pourvu qu'on sache le lire, c'est-i-dire qu'on ait
appris la signification de ce symbole. On peut imaginer par
exemple que pour un Inca qui n'utilisait pas notre alphabet les
deux traits obliques concourants pouvaient vouloir dire
(montagne)) et le trait horizontal <l lama>: dans ce cas le
symbole <<A> peut aussi bien s'interpr6ter par <il y a un lama
d mis hauteur de la montagne> ! Si I'on prend maintenant
comme exemple les 35 caractdres de I'alphabet Ogham for-
m6s de combinaisons de I d 5 traits et qu'on les d6place
depuis les temps celtiques britanniques jusqu'au plus profond
de la Pr6histoire nous aurons alors devant nous un ensemble
de traits paralldles ou obliques qui n'6voquera pas au premier
abord un alphabet et, si par hasard il l'6voque, il sera sans
doute ind6chiffrable. Et pourtant pour les Celtes, ces caractd-
res leur permettaient d'6voquer des iddes ou des concepts et
de les rendre compr6hensibles d tous ceux qui avaient appris
la signification de ces symboles. Enfin si aujourd'hui quel-
qu'un dessine une pomme sur un support quelconque qu'elle
est son intention ? Au premier abord il s'agit d'un fruit mais
la charge symbolique de cette pomme peut-Otre toute diff6ren-
te; il peut s'agir d'un informaticien qui 6voque un c6ldbre
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ordinateur, d'un chr6tien qui veut 6voquer Adam et Eve ou
encore d'un 6rudit qui par l'6vocation de la pomme d'or

d'Eris sur laquelle il 6tait 6crit <i la plus belle> peut vouloir

repr6senter la discorde ou d l:inverse faire un hommage i l'6-

lue de son ccur. Et dans un million d'ann6es que pensera un

arch6ologue du futur de cette repr6sentation ?

Pour en revenir i la pidce de Kozarnika, compte tenu
cornme nous I'avons d6ji indiqu6, qu'il y a, i l'6vidence, une
volont6 affrm6e de s6riatio4 de syst6matisation, ces fraits ne
peuvent que relever de la symbolique. La premidre, et i wai
dire unique, objection i cette hypothdse qui vient i l'esprit est
que cette pidce est vraiment tis ancienne et qu'il est convenu
que I'Homme responsable de ces incisions n'6tait en th6orie,
pas <capable> d'une telle repr6sentation. L id6e qui veut que

ces Homo erectus, ergaster ou auhes Hominides anciens ne

sont pas capables d'exprimer un concept sur un support quel-

conque, p6renne ou prui, tient plus du dogme ou du postulat que

de I'hypothdse scientifique et ne repose sur rien de sens6' Ce
n'estrien d'autre qu'une adaptation de I'id6e anachronique que

la matidre inerte tend i la vie, la vie i la corscience et donc i
I'Homme dans un grand mouvement cosmique. Il est exb€me-
ment frileux de prendre le parti que les Hommes qui vivaient il
y a plus du million d'arur6es 6taient incapables de concephrali-

ser quelque chose; c'est non seulement frileux mais c'est enco-

re faux car pour preparer un biface il faut I'avoir conceptualis6
auparavant ! Le fragment provenant de Kozamika est le pre-

mier t6moignage de la volont6 d'exprimer un concept sur un

support p6renne et c'est en cela qu'il est unique (pour le

moment), mais il est d6nu€ de sens de penser que les Hommes
qui ont fait ces s6ries de stries 6taient d6nu6s de la possibilit6

de cr6er et d'exprimer des concepts.

Nous avons un auEe argument, certes indirec! qui nous

donne d penser qu'il s'agit d'une expression symbolique. En

effet" la pidce que nous venons de pr6senter n'est pas unique dans

les niveatrx du Paldolithique inferieur de Kozarnika et nous en

avons identifi6 d'autes telles que celle qui porte au moins 27

incisions paralldles sru le bord d'un fragment de diaphyse de

m6tatarse de Cervidae (frg. 7) qui provient d'rm niveau plus

ancien que celui qui a liw6 la pidce que nous vous avons d6crit.

Ce fragment est en cours d'6tude, nous n'insisterons donc pas.

Conclusion

En Bulgarie pour I'instant nous connaissons deux objets gra-
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v6s provenant des phases transitionnelles du Pal6olithique
moyen/Pal6olithique sup6rieur eUou du Paldolithique sup6-
rieur ancien. Le premier provient de la grotte de Bacho Kiro.

C'est un fragment d'os long qui pr6sente un motif compos6
de lignes bris6es (Marshack 1976, 1982; Kozlowski 1992;

Guadelli 2004). D'aprds la monographie du site (Kozlowski

l9S2) il a 6td attribu6 au Pal6olithique moyen mais les dernid-
res 6tudes montrent que cett€ attribution chronologique est
trds probablement incorrecte et que cette pidce provient d'une
couche plus r6cente (Guadelli 20M).

Le deuxidme objet, provenant de la grotte Temnata
Dupka, est un schiste avec un d6cor compos6 de deux s6ries
de traits paralldles repartis selon deux registres (Cr6mades et

al. 1995). Jusqu'i la d6couverte du fragment provenant de

Kozarnika, ce galet grav6 €tait la plus vieille expression sym-

bolique qui ait 6t6 d6couverte en Bulgarie avec une date de
plus de 50 ka et qui a appartenu i un niveau de transition
Pal6olithique moyen/?al6olithique sup6rieur.

En Europe, nous connaissons plusieurs exemples de
gravures possibles.

Le site de Sainte Arure I dat6 de Riss r6cent qui a liw6
un fragment d'os probablement de Cheval qui porte 13 inci-

sions (Raynal & S6guy 1986).

Les os incis6s de I'abri Suard sont dat6s du stade 6.
L analyse technique des traits qui a 6t6 effectu6e par M'

Cr6mades (1996) a montr6 une fr6quente utilisation de la

technique de raclage de surface et un profil en U des traits qui

est plus souvent sym€trique, mais assez souvent dissym6-
trique.

Le mat6riel provenant de certains sites est trds dou-

teux. Les traces sur les objets provenant des sites du Pech de

l'Az6 ll et de Bois-Roche ont 6t6 remises en cause par F.

d'Errico et P. Villa (1998) et ont 6t6 interpr6t6es comme des

empreintes vasculaires. Comme la taille et les <motifs> des

objets trouv6s i Cueva Morin et Stranska skala (Valoch 1972)

sont comparables d ceux des sites du Pech de l'AzE II et de

Bois Roche, cet auteur en d6duit que toutes ces traces ont la

m€me origine (d'Errico & Villa 1998; d'Errico et aL.2003).
Le mat6riel des sites de Tata, La Quina et La Ferrassie a 6t6
r6examine et les traces sont interpr6t6es i ce jour comme des

traces naturelles.
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Le t6moigaage le plus ancien et le moins douteux pro-
vient de Bilzingsleben qui a liw6 un fragment de tibia d'616-
phant datd entre 350 et 220 ka (Mania 1986; Kozlowski
1992).

En Afrique le site qui a livr6 les plus ancien grawres
sur os et ocre et celui de Blombos cave qui est dat6 d environ
70 ka (d'Enico et aL.2001, 2003).

Toutes ces donn6es nous montrent que pour l'instant
I'objet que nous vous avons pr6sent6 est sans doute le plus
ancien d6crit d ce jour. Ainsi compte tenu de la position des
incisions, de leur seriation et de leur caractdre syst6matique il
ne peut s'agir de traces d'une activit6 de boucherie et force est
de constater que la seule interpr6tation possible est qu'il s'a-
git d'une <expression symbolique>. Si I'interpr6tation de
cette symbolique nous 6chappe, en revanche nous avons une
preuve qu'i I'horizon du million d'ann6es en Europe, un
Homme a conceptualis6 une id6e et I'a exprim6.
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The Paleolithic occupations of Fumane Cave on
the western side of the Lessini Mountains
The southern slope on the western side of the Lessini
Mountains, in the Venetian Pre-alps, gradually lowers in fan
formation from its highest peaks (1500 - 1800 m) to the low-
lands in a little over 20 km. Between 1200 and 600 m the
slope forms a highland engraved with deep furrows separated
by long backs, that join it with the underlying hilly area.
During the Würm Interpleniglacial the western Lessinis
offered to Paleolithic hunters a vast range of resources: game
was represented in the most elevated area of alpine grassland
and rocky environment by ibex and chamois, in the underly-
ing woods with roe deer, giant deer and red deer. Numerous
kinds of birds populated the open areas of the highland, the
woods, the rocky slopes and the damp environment of the
lowland, along the course of the Adige river. Outcrops of
Tertiary rocks, torrential deposits and soils contained nodules
and blocks of flint of different stratigraphi c origin. These
were different in structure, dimension and wholeness, allow-
ing choices suitable to the dimensional and morphological
characteristics of the knapping products used in the making of
tools and weapons. Finally, numerous rock-shelters and caves
allowed the esta blishment of residential areas that constituted
constant points of reference for the human groups.

In this territory, Fumane Cave is found along the left
side of the Vajo of Manune (right tributary of the Vajo of
Breonio-Fumane), at an elevation of 350 m. The systematic
digs, initiated in 1988 and still in progress, have revealed the
entire stratigraphic sequence, formed during the last glacial
period. The deposit, about ten meters thick, is divided in four
great lithostratigraphic units, of which the two more recent (A
and D) were formed during the occupations of the last
Neandertal hunters and the first modern humans (Bartolomei
et al. 1992; Broglio 1997).

Toward the end of a moderate climatic phase, which
probably correlates with the pollen zone of Hengelo,
Neandertals abandoned the Lessini Mountains, and were
replaced by anatomically modern humans, whose traces are
found in units A3 - A1 and D7 - D3. Numerous radiome tric
dates, notwithstanding incoherences, establish an age of
between 34.000 and 32.000 years for the occupation of the
first modern humans. Subsequently the cave was abandoned
by humans, and occupied by carnivores; clear traces of their
pre sence are found on the surface of the inner most part of the
cave. A last sporadic presence of Paleolithic hunters is repre-
sented by a carbonaceous thin layer with a Gravettian industry.

From the archaeological point of view, the Mousterian
sequence is clearly different from the Aurignacian sequence
for structures of domestic space, weapons employed in hunt-
ing and industries. The workmanship of the bone, the orna-
mental objects and the artistic production are exclusive to the
Aurignacian period.

The Aurignacian structured use of living floor in
Fumane Cave

Based on studies of sediments and soils (Cremaschi 2000),
fauna (Cassoli & Tagliacozzo 1994) and radiometric dates,
the beginning of the Aurignacian occupation of the cave can
be traced back to the end of a moderate and damp climatic
phase, which probably correlates with the pollen zone of
Hengelo. This occupation continued in the following cold and
arid phase, concluding in a less cold phase, possibly connect-
ed to Arcy. The examination of thin sections of teeth of some
ungulates suggests that the cave was more frequently inhabit-
ed between the end of spring and the end of autumn (Facciolo
& Tagliacozzo in press).

All the units with Aurignacian industries have yielded
abundant animal remains. The study of the game mammals
reveals no specialized hunting strategy toward a particular
animal species or a determined age of its prey. Among the
ungulates ibex is the most common species, followed by red
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deer. Red deer is dominant in the more recent Mousterian
units (A11-A4), while less frequent are chamois, roe deer and
megaceros. Bison is rare. The size of ibex, roe deer and red
deer were mildly superior to those in existence today. Of the
artiodactyls there is present just one remain, that is a portion
of deciduous rhino molar, perhaps attributable to the woolly
rhino. Common among the carnivores are wolf and common
fox, while the presence of polar fox is probable; less fre-
quent are hyena and brown bear. Among the mustelids glut-
ton,  ermine, skunk, weasel and marten are present. Felines
are re presented by lynx, lion and leopards. Marmot and
alpine hare are also well represented, and sporadically,
beaver. A third of the determined fauna is represented by
birds, among which  alpine caw, mountain pheasant and
king quail are abundant.

The Aurignacian deposit has been dug over a total sur-
face of 75 m², in front of the actual cave hollow and the atri-
al zone. Numerous living structures have emerged, above all
at the base of the unit (Unit A3 and A2). These structures are
usually sub-horizontal, situated inside a loessic sediment, that
passes to a coarse sand with ice plaquettes to the mouth of the
cave. The earliest structures (S10, S14, S17) are situated in a
sterile substratum (A3), while the others are found inside
units A2 and A1. Based on the morphology and the content of
the fill, we can distinguish different fireplaces (S10, S9, S16,
S17, S18, S14), some post-holes (S3, S4, S6, S8), accumula-
tions of ochre (S21) and zones where rubbish was discarded
(S7, S19, S20) (Broglio et al. 2002).

The fireplaces are present across the entire investiga -
ted area, and introduce sub-circular depressions with a diame -
ter varying between 100 and 50 cm, a depth of 5 to 20 cm,
with alternating carbon and rare ash levels. The depression’s
widest point (S10) is found outside the cave, surrounded by
big heavy slabs. Within S10 various charcoal level recordings
have been dated: C14 AMS UtC-1774 (40.000+4.000/-3.000)
and UtC-2051s (32.800±400). S14 has been found in the atri-
al zone, 140 cm under the actual vault, where three charcoal
levels have been dated: S14B2 UtC-2690 (34.200+900/-
1.100) and OxA-8053 (33.640±440); S14B1 UtC-2689
(35.400+1.100/-1.300); S14A UtC-2688 (36.800+1200/-
1400) and OxA-8052 (34.120±460).

Some megaceros antler sections were worked, making
some sagaies (among which two samples are sagaies à base
fendue) and two picks. From some portions of long bone,
points and awls were made.

Archaeological evidence of symbolic behaviour

Ornamental objects include red deer teeth, engraved bones,
contemporary sea shells and fossils from the Aurignacian
occupation (Broglio et al. in press).

Four red deer incisors have a furrow in the base of the
root. The furrow consists of a series of segments obtained in
succession through sciage.

A fragment of rib from a small herbivore, without the
articular head and artificially thinned at the other end, has on
the borders two sequences of thinned notches engraved
through sciage, reunited in groups from 2 to 5. A pisiform of
ibex bone shows two sequences of notches at the borders: 5
more evident and separated on one side, 4 thinner and closer
together on the other.

A sample of Rhynconella clesiana Lepsius, probably
detached from the vault or the walls of the cave, shows on
both the dorsal and ventral sides the traces of a human attempt
to perforate that has not produced a passing hole.

Sea shells have been found in all the Aurignacian
units. In total, we are dealing with 723 finds, mostly intact
and with their original colorings. 69 taxa have been identified,
of which 62 belonging to the Gastropoda class, 6 to the
Bivalvia class and 1 to the Scaphopoda class. The minimum
number of identified specimens is 620, split between 583 gas-
tropods, 36 bivalves and 1 scaphopod. The ratio between the
number of finds and minimum number of specimens points to
a high rate of gastropods found intact (0,92) and, on the other
hand, a high rate of fragmentation between the bivalve (0,41).
Their contemporaneity linked to the Aurignacian occupation
of the site has been established on the base of 14C AMS da -
tings obtained from three samples: Nassarius circumcinctus
from the A2unity (OS-5871: 32.700±140 B.P.); Homalopoma
sanguineum from the A2 unity (OS-5999: 32.000±90 B.P.)
and Glycymeris insubrica from the D6 unit (OS-5872:
37.100±240 B.P.). The shells were collected along the
Mediterranean coast, selecting samples smaller than 4 cm and
preferring those of a red, pink or brown color. This collection
of shells is probably the outcome of long-distance exchange
networks. The most common species is the intensely red
coloured Homalopoma sanguineum, with 260 samples, equal
to 36% of the entire collection. Also prevalent are Clanculus
corallinus with its red-brown colour and Clanculus cruciatus,
brown with flame-like light decoration. In total, 278 shells,
equal to 38,5% of the whole collection, have at least one hole.
On a morphological basis it is possible to distinguish two
cate gories of passing holes. The rare perfect circular holes are
attributed to the actions of marine predators belonging to the
Gastropoda or Cephalopoda class. The more common holes
with irregular subcircular borders could have been produced
by man using pressure, direct percussion or more probably
indirect percussion. A single find classified as Luria cf. luri-
da shows a third type of hole, not completed, which was
attempted through the use of deep sciage. Inside the furrow
numerous secondary streaks (evident using S.E.M. observa-
tion) shows a nearly identical course of sciage, tending to
diverge and widen to the edges, corresponding with the entry
and exit zones of the tool.

Some shells bear the marks of abrasion and polish on
particular sections of the border of the hole, probable proof of
their suspension and sliding along a string, visible by S.E.M.
observation. In the case Glycymeris insubrica, suspension has
left evident traces of polish on the umbo. Besides this, it has
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erased a small portion of hinge and abraded the wall of the
hole that faces the umbo. Also, some gastropods (for instance
Osilinus articulatus, Gibbula cineraria, Jujubinus striatus)
bear traces of polishing along the zone of the border of the
hole facing toward the natural opening of the shell. Relative
to gastropods that have traces of use, a method of suspension
has been assumed that consisted in the passing of the string
through the natural opening of the shell and the intentional
hole created by man next to the stoma. Those shells that show
more than one hole (66 specimens, above all Clanculus
corallinus and Cyclope pellucida) could have been suspen ded
by passing a string between the two holes.

The spatial distribution of the shells in the A3, A2R
and A2 unities shows a preferential position inside the cave,
with ample empty areas near the walls; outside the presence
of shells is isolated. In the eastern zone of the atrium, the
shells are nearly all intact and without holes. Their concentra-
tion inside two 33 cm sided squares suggests existence of an
area of reserve, where an organic container could contain
them. Out of 38 intact specimens found in this area, 34 of
these belong to Homalopoma sanguineum. This reserve con-
tains around one third of all the intact Homalopoma san-
guineum shells; those remaining are distributed all around,
within a radius of one meter. Similar is the distribution of
intact samples from the other species. The bivalves are main-
ly distributed in the atrial zone of the cave. The high rate of
fragmentation and the good conservation of the surfaces of
each fracture and the ornamentations have allowed the
reassembling of various fragments; in some cases whole
shells have been reassembled from numerous fragments. Out
of a total of 76 fragments of Glycymeris insubrica, 22 con-
nect, as do the 2 fragments of Mytilus cf. galloprovincialis.

The Aurignacian paintings of Fumane Cave

During the Aurignacian deposit dig, there have come to light va -
rious finds that show the use of red ochre by modern humans:
two concentrations of ochre (one with weaker colo ration at the
base of the A2 unit, the other with more intense coloration at the
top of the same unit), some small intensely colored clastics and
some bigger fragments of rock, five of which show well defined
painted patterns. The afore-mentioned are made of oolithic lime-
stone, in four cases (I, II, III, V) deeply dolomitized like the
oolithic limestone that constitute the vault and walls of the hol-
low (Bertola et al. in press). The five fragments present different
surfaces: less uneven morphologies, at times covered by minera -
lizations, due to exposure to degradation agents, on which paint-
ed patterns are found; other fresher and irregular morphologies
caused by fractures which have been well-preserved due to bu -
rial in the deposit. This admission and the observation that in four
cases the painted patterns are interrupted by a fracture, lead us to
believe that the patterns were painted on the vault or on the walls
of the cave, and that subsequently fragments became detached
due to cryoclastic effect. When they were already buried, some
fragments were partially covered by thin calcitic concretions.
They have come to light in the Aurignacian stratigraphic units or
in the unit immediately above them.

Rock fragment with animal picture

Inventory: IG VR 60769, dimensions: 30 x 10 x 7 cm, origin:
69c between A2 and D3d base (Pallecchi in press, samples
15-16) (fig. 1).

A fragment of dolomitized oolithic limestone, narrow
and lengthened, shows a red colored animal. The picture sur-
face follows the soft undulated course of the rock, strongly
curved in a perpendicular direction. The picture occupies a
sort of ridge, with different levels and uneven roundedness.
The absence of mineralization attributa ble to running water
suggests that the fragment was originally found in a rather
drier zone. The pigment in some points is in contact with
dolomite crystals, in other points it covers a veil of whitish
intercrystalline concretion.

The side surfaces and the surface at the back have a
different aspect from the surface that shows the image. The
colour is lighter, and microasperities are present that fix an
irregular course. All of this suggests that they are due to frac-
tures, a hypothesis strengthened by the observation of the
head and the abdomen of the animal. These surfaces are also
generally covered with a thin layer of whitish concretion and
of an earthy aspect that detailed analysis has recognized as
microcrystalline calcite. In some better preserved areas, the
calcite is overlapped by a darker encrustation of brown, that
is never present below the coloring.

Therefore it is very probable that there are two gene -
rations of concretions: the eldest, present only on the painted
surface below the pigment, is of a whitish color, microcrys-
talline and of a calcitic composition; whereas the most recent,
originally present on all the surfaces, is composed of two le -
vels: the first whitish and microcrystalline, similar to the old-
est concretion, covered by a second level made up of a brown-
ish encrustation.

On the surface of the fracture positioned below the
abdomen of the animal we note an erosive shower caused by
the constant dripping of water, when the fragment settled on
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the deposit but was not yet covered by sediments. The colour
that partially covers the edge of this structure is not of an
intense shade and seems to have been washed away.

The picture, almost as long as the fragment and incom-
plete because of the fractures at the head and abdomen, repre-
sents the outline of a four legged animal, with a slender body,
long neck, relatively small (but incomplete) head, without a
tail. We can clearly see two front legs and a back leg. Where
there should be the fourth leg, there is a negative of a
detached flake. We have assumed that we are dealing with a
feline or a mustelid, mammals whose skeletal remains have
been found among the Aurignacian fauna of the site.

Rock fragment with anthropomorphic image

Inventory: IG 60768, dimensions: 24 x 11 x 8 cm, origin: 72s
D5 (Pallecchi in press, samples 13-14) (fig. 2).

Fragment of dolomitized oolithic limestone, with
anthropomorphic image. The surface of the painting has a
sinu ous morphology, and occupies a sort of ridge, with diffe -
rent levels and uneven roundedness between lower and high-
er points. On almost all the surface a thin discontinuous coat-
ing of whitish microcrystalline concretion is present; on such
a concretion the painting remains. At some points the colour
is in contact with the grey coloured rock, which has not
changed and with a crystalline matrix and visi ble ooliths. A
second and more recent veil of whitish concretion almost

entirely covered this surface at the time of its discovery, still
leaving a glimpse of some coloured lines. This more recent
concretion has been removed by restoration.

The other surfaces, at the side and at the back, have a
different aspect. They are fresher, both for the lighter colour
and for the presence of microsperities that follows an irregu-
lar course to sharper edges. These surfaces are also due to
fractures, that interrupt the pattern in some points.

This fragment shows the outline of an anthropomorph
seen from the front; the axis of the body corresponds to a
small ridge of the rock. The figure is 18 cm tall, has on its
head two horns (perhaps a mask), below the neck are
stretched outwards, and the right hand is holding something
that hangs downward (a small animal? Or a ritual object?). At
the height of the navel two small a symmetric prominences,
can be observed laterally. Further down, the body widens at
the hips  and the legs are bow-shaped. The painting is incom-
plete: the image is interrupted along the right side of the body
at the leg.

The anthropomorph is similar to the composite figures
of Paleolithic art that has been interpreted as witch doctors or
shamen. The outline of the animal presents simila rities with
that of an ivory statuette, interpreted as a reppresentation of a
feline, found in the Aurignacian deposit of Vogelherd Cave in
Baden –Württemberg.

Rock fragment of doubtful interpretation with an
intact pattern

Inventory: IG VR 63643, dimensions: 20 x 17 x 12 cm, ori-
gin: 51/61 D3s (Pallecchi in press, sample 9) (fig. 3).

Fragment of dolomitized oolithic limestone. The sur-
face of the image shows a light undulation with weak gra -
dients, a general roundness of form, and a slightly darker
colo ration that suggests its exposure for a certain time. The
other surfaces have a slightly lighter colour and are more
irregular. On the opposite surface to the decorated part we can
see two distinct fractured areas. The first, longer and older
(because its aspect is not as fresh and it has a less uneven mor-
phology) was subjected to dripping that caused little erosive
showers and relative deposits of concretion.

The painted picture is composed of two subparallel
lines and five perpendicular lines.

Rock fragment with a ring pattern

Inventory: IG VR 63642, dimensions: 35 x 20 x 8 cm, origin:
117c+f D3a+bs (Pallecchi in press, samples 11, 12) (fig. 4).

Slab of oolithic limestone covered by a weakly con-
creted sediment. The surface of this side shows characteristics
of dissolution/recrystallization, due to exposure to degrada-
tion agents. Sideways the surfaces are composed of broken
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irregular lines along nearly the whole length of the perimeter;
the fresh aspect and the morphology of the sharp edges sug-
gest we are dealing with fractures. To confirm this we can see
that in three different points a linear painted pattern is inter-
rupted.

On the section cleaned by restoration, more than half
the decorated side, we can see a ring with an oval shaped
appendage. In other position we can see a linear stripe, inter-
rupted in three places by a fracture.

Rock fragment of doubtful interpretation with an
incomplete pattern

Inventory: IG VR 63641, dimensions: 14 x 7 x 5 cm, origin:
107e D1ds (Pallecchi in press, samples 17, 18, 19) (fig. 5).

Fragment of dolomitized oolithic limestone. The sur-
face of the pattern has a primarily flat course, interrupted by
two transversal steps at the maximum length, and is covered
by a veil of concretion left by running circulating waters.

Of the other surfaces, two clearly derive from fractures
because of their fresh aspect and light color, with clear
microasperity. The others show signs of a prolonged.

The pattern shows an approximately oval body, inter-
rupted by a fracture. From it there extend two pairs of
subparal lel lines, among which there is another painted area.
Even this is interrupted by a fracture.

Considerations

Despite the modest number of finds, the production of
Aurignacian figurative art shows notable variety. All the
sculptures from the caves of the Swabian Jura (Conard &
Bolus 2003; Hahn 1970, 1982) all the engravings of the
Dordogne shelters (Leroi-Gourhan 1965), the paintings at the
entrance of the Fumane Cave and the paintings of the Chauvet
Cave (Clottes 1997, 1999, 2001) suggest some centers, every
one of which develops themes, in part common to each other,

using one’s own expressive language. This admission is not
opposed with  the attribution of all the Aurignacian sites, that
is seen as a great systematic entity characterized by common
technological bases - blade and bladelet production in the li -
thic industry, the making of points from animal bones - to
which groups used to different environments who had deve -
loped ways of life, economic systems, social structures and
most probably different cultures, joined.

The bond that seems to unite the ivory figurines of the
Cave of the Jura, the paintings of Chauvet Caves and perhaps
even the Fumane Cave paintings, seems to consist in the
choice of the animals represented, that give an image of Kraft
und Aggression (Hahn 1986).

As for the techniques and the language used, the
expressive maturity and refinement of the ivory sculptures
and above all the paintings, stand out. The radiometric dates
of the sites do not show a large chronological discrepancy,
such as to justify the acquisition of new ways of expression.
We can instead, at least for the Chauvet Cave paintings,
assume that the function of the cave within the society of
Aurignacian hunters would need the intervention of qualified
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artists. As the most important Paleolithic caves painted more
recently in Western-Atlantic regions, the Chauvet Caves were
never inhabited. They were used as places of initiation and
worship, where most probably, many Aurignacian groups met
each other at particular moments. The main problem remains:
when and where did the first modern humans obtain painting
and plastic techniques and the expressive ability to allow
them to create art of such a high-level ?
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ART MOBILIER AU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR
EN ROUMANIE

Corneliu BELDIMAN*

Abstract

Recent approaches on ancient artifucts collections and very recent discoveries enable a detailed discussion (repertory,
typologt, technologt, radiocarbon dates etc.) on the relative rare evidence ofportable art - decorated and so-called non
utilitarian objects - in the Romanian Upper Paleolithic (Aurignacian and Eastern Gravettian, about 30-13 lEr BP). The
artifacts were discovered in I0 open air and cave sites especially from Moldavia and Transylvania. Most of the pieces
(15) are attributed to the Eastern Gravettian and 4 belong to the Aurignacian. The types identified are: spear points in
bone and roe-deer antler; bAtons perc6s worked in wolf and horse long bones or in roe-deer antler; decorated horse
metapod; lithic objects in quartzite and graphite as well as bone and antler pieces having linear engraved decoration
or notches; decorated roe-deer antler harpoon; ivory mammoth tuskfragment; fossil mollusks of Corrgeria species. Some
artifacts are of significant importance for the phenomenon of art and of prehistoric technologt in these regions; in this
point of view we have to mention the fragment of bone discovered in I 998 with the engraved image of an animal b foot
from Piatra Neamt, Neamt County. Another exceptional artifact is the fragment of mammoth tusk from Lespezi, Bacau
County, dated at around 18 lcyr showing the debitage traces on the proximal part that prove the using of notching and
grooving technique and probably oftransverse sawing withrtber; this should be the oldest situation ofuse ofsuch a tech-
nique solution in this part of Europe. Taking into account the extreme rarity of ivory artifucts in the Upper Paleolithic
of Romania it is probably that the provenance ofthe objects can be found in the near territories of Central and Eastern
Europe (Czech Republic, Ukraine, Republic of Moldavia, Russia) where the manufacture and use of such artifocts was
common in that epoch. The study contributes essentially to the definition in actual terms of typologt and technologt o/
oldest portable art objects from Romaniq as material expression of first spiritual manifestations of hunter-gatherer com-
munities and allowed to integrate the data of the phenomenon in the South-East and Central European context.

Mots-clef

Aurignacien, bdton percd, bois de renne, coquillage, debilage per usure, encoches, graphite, Gravettien oriental, gra-
vure, harpon, industrie des matidres dures animales, ivoire, metapode, os, Paleolithique supdrieur, pointe de sagaie,
quartzite, Roumanie, sciage d laficelle, sciage transversal, technologie prihistorique.

Keywords

Aurignacian, bone and antler industry, bone, Eastern Gravettian, engraved decoration, graphite, harpoon, ivory, mam-
moth, notchesprehistoric technologt, quartzite, roe-deer antler, Romania, Romania, spear point, transverse sawing,
Upper Paleolithic.
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Introduction: but, m6thodes, mat6riel

Ces demiers ann€es dans le contexte de la raret6 relative des
d6couvertes pal6olithiques d'art mobilier et de parure en
Roumanie - en d6pit de I'augmentation significatif du r6per-
toire -, plusieurs ouvrages ont propos6 une approche extensi-
ve des diverses cat6gories d'artefacts de cette sorte (Beldiman
1993, 1996, 1999a et b, 2000, 2001a et b,2003a d f,2004a et
b; Carciumaru 2000; Carciumaru & Dobrescu 1997;
Carciumaru et al. 2003a et b; Carciumaru & Otte 1996;
Chirica 1996). Etant donn6 que les objets de parure (dents
perc6es, pendeloques) ont d6ji 6t6 le sujet de quelques articles
et etudes (Beldiman 1993,2003c et d, 2004b et dans ce volu-
me - avec la bibliographie), nous allons aborder d cette occa-
sion /es objets utilitaires ddcords (pointes de sagaies, harpon)
etles objets dits non utilitaires ou sans utilisation bien prdci-
sle: m6tapode d6cor6, pidces d'os ou en matidre min6rale pr6-
sentant des signes grav6s, bAtons perc6s, coquillages fossiles
ramasses et apport6s dans le site. Il s'agit en effet d'un pre-
mier essai de synthdse sur les d6couvertes pal6olithiques (de
I'Aurignacien et du Gravettien oriental, enviton 30.000-
13.000 BP) du pays.

La d6marche a pour but 6galement I'essai d'int6gra-
tion des aspects actuels de la recherche de ce domaine (rdper-
toire, typologie, technologie), en appliquant les moddles
inspir6s des Fiches typologiques de l'industrie osseuse prd-
historique (Barge-Mahiel et al. 1991) et utilisant les r6sul-
tats des approches roumaines r6centes. Ainsi on peut essayer
de d6frnir les premidres manifestations de ce ph6nomdne
dans les Carpates et au Bas Danube et de retracer les grandes
lignes de l'6volution pal6otechnologique et chronoculturelle
du domaine.

Le lot 6tudi6 etlou discut6 comporte 19 objets, ce qui
repr6sente la totalit6 de I'effectif connu jusqu'i maintenant.
Comme dans le cas de la parure, actuellement sur les autres
objets d'art pal6olithique de Roumanie on dispose encore
d'informations de valeur in6gale, ce qui affecte, sans nul
doute, la validit6 des conclusions compldtes sur le ph6nomd-
ne 6tudi6 (Beldiman 2003c et d, 2004b et dans ce volume). En
m6me temps, nous consid6rons que la pr6sente d6marche s'a-
vdre utile et trds n6cessaire, dans les conditions oir les d6cou-
vertes pal6olithiques d'art et de parure de Roumanie, malgr6
leur petit nombre, constituent I'expression mat6rielle d'un
phenomdne distinct dans I'espace envisag6 ayant une grande
importance documentaire au niveau r6gional; malheureuse-
ment elles restent encore absentes ou m6connues dans les
ouvrages de synthdse recents roumains ou intemationaux
(Bosinski 1990; Kozlowski 1992; Djindjian et al. 1999;
Carciumaru 1999; Paunescu 1989, 1998, 1999a et b, 2000,
2001). Plusieurs d6marches roumaines r6centes sur I'art
mobilier ne visent que les aspects g6n6raux (r6pertoire, des-
cription, analogies etc.), sans aborder syst6matiquement les
aspects pal6otechnologiques g6n6ralement connexes d ce ph6-
nomdne et sp6cialement i la parure (Carciumaru & Margarit
2002: Carciumaru et a\.2003a et b et I'article dans ce volu-
me; Chirica 1996; Margarit 2003).

Aurignacien (N total = 4)

Les d6couvertes attribu6es i la culture aurignacienne provien-
nent de 4 sites, tous en grotte; ils sont localis6s en
Transylvanie (2), en Olt6nie (l) et en Dobrogea (l). L'effectif
total compte 4 objets travaill6s en matidres dures animales (os
longs et bois de renne) (frg. 1; tabl. I et 2; graph. I i 3).

Baia de Fier (BFR, N: 1)

Le site pal6olithique se trouve dans la grotte nomm6e
"Pestera Muierilor" ("Grotte des Femmes") i environ 4 km
nord de la commune (d6p. de Go{) dans le massif calcaire
nomm6 "Piatra Pesterii" ("Le Rocher de la Grotte") sur la rive
droite dans les Gorges de la rividre Galbenu ("Jaune"). Les
recherches extensives poursuivies en l95l-1955 par l'6quipe
coordonn6e par Constantin S. Nicolaescu-Plopsor ont mis en
valeur une ample s6quence du Moust6rien et une faible cou-
che aurignacieme, ayant une 6paisseur de 20 cm dans le sec-
teur de I'enh6e et attribu6e d l'6tape moyenne de cette cultu-
re. De la m6me couche aurignacienne, dans la Galerie M en
1952, ont 6t6 r6cup6r6s des restes squelettiques d'une femme
du type Homo sapiens sapiens (cr6ne et quelques 6l6ments
post criniens); ces mat6riaux ont 6t6 r6cemment dat6s d
approx. 30 kya BP. Pendant les fouilles de l95l dans le sec-
teur de I'entr6e, on a trouv6 une pointe de sagaie fragmentai-
re en bois de renne; I'extr6mit6 distale et la partie proximale
ont 6t6 fractur6es dans I'antiquit6. La pointe est travaill6e par
extraction d'une baguette (double rainurage) et par raclage
axial intense; ses dimensions sont (exprim6es en mm): lon-
gueur 137; diamdtre de la partie m6siale 11,5/10; diamdhe de
la partie distale 7/6. Elle pr6sente sur la face sup6rieure, par-
tie m6sio/proximale, un dl€ment graphique grav6 en forme de
zigzag, compos6 par lignes de 5-10 mm et dispos6es en deux
V symdtriques oppos6s (figs. 2: I ; 3 : I -2) (Nicolaescu-Plopsor
et al.1954:79, fig. 9; Olariuet a|.2003; Paunescu 2000:322,

Baia d6 Fier
BFR

Figure L Art mobilier au
Rdpartition des dicouvertes.
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Site R6sion Culture Effectil Cat6sorie trmlosioe TlTe MtiCre reniire

Baia de Fier olt6nie Aurignacien Obiets utilitaires d6cordsPointe de saeaie Bois de renne

Cioclovina Iransvlvanie A urignacien Obiets non utilitaires Biton perc6 Tibia de loup

Pestera TransvlvanieAurisnacien Obiets utilitaires d6cor6s Pointe de sagaie Os d'ours de caverne

Iopalu Dobrosea Aurignacien Obiets non utilitaires Mdtapode d6co16 M6tapode de cheval

Cotu Miculinti Moldavie Gavettien Obiets non utilitaires Bdton perc€ Bois de renne

Cotu Miculinti Moldavie Gravettien Obiets utilitaires ddcor6s Harpon Bois de renne

Crasnaleuca Moldavie Gravettien Obiets non utilitaires BAton oerc6 M6tapode de cheval

ksoezi Moldavie Gravettien Obiets non utilitaires Matiire DremiCre Ivoire de manrnouth

Piatra Neamt Moldavie Gravettien Obiets non utilitaires &let srav6 Roche (quartzite)

Piatra Neanfi Moldavie Gravettien Obiets non utilitaires Os erav6 Os

Piatra Neamt Moldavie Gravettien Obiets non utilitaires Bois de renne? srav6 Bois de renne?

Piatra Neamt Moldavie Gravettien Obiets non utilitaires Js encoch6 Os
Piatra Neamt Moldavie Crravettien Obiets non utilitaires Soquille Coouille fossile

Piatra Neamt Moldavie Crravettien Obiets non utilitaires 3oouille Coouille fossile

Piatra Nearnt Moldavie Gravettien Obiets non utilitaires Coouille Coquille fossile

Piatra Neamt Moldavie Crravettien Obiets non utilitaires 3oquille Coquil le fossile

Sornesu Rece Iransvlvanie Gravettien Obiets non utilitaires Biton oerc6 Tibia de loup

Sonpsu Rece Iransvlvanie Sravettien Obiets non utilitaires BAton perc6 Hun€rus de loup

Stracova Moldavie 3ravettien Obiets non utilitaires Morceau de graphite grav€ Roche (eraohite)

l 0 4 2 9 2

Tabluu I. Art mobilier au Pal6olithique sup€rieur en Roumanie. Dates g6n6rales (sites, distribution rdgionale, types, matidres premidres).

Tableou 2. Art mobilier au Pal6olithique sup6rieur en Roumanie.
Distribution des d6couvertes par rdgions et par cultures.

Art mobilier au Pal6olithique supdrieur en Roumanie
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Graphique 1. Art mobilier au Pal6olithique sup6rieur en Roumanie.
DisFibution des ddcouvertes par types de sites et par cultures.
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Grophique 2. Art mobilier au Pal6olithique sup6rieur en Roumanie.
Distribution des d6couvertes par r6gions.

Gruphique 3. Art mobilier au Pal6olithique superieur en Roumanie.
Distribution des d€couvertes par sites.
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Figure 2. Art mobilier au Paldolithique superieur en Roumanie. l, Baia de Fier, pointe de sagaie en bois de renne (d'aprCs Paunescu 2000:322,
fig. 123:18);2, Pestera, pointe de sagaie en os (d'aprds Paunescu 2001b:M0, fig. 186:14);3, Topalu, m6tatarse de cheval (d'aprds Morosan
1928); 4, Lespezi, trongon de ddfense de mammouth (d'aprds Beldiman 1996:327 , fig. I ); 5, Stracova, morceau de graphite (d'aprds Paunescu
1998:279, fig. 90: l7); 6, Piatra Neamt, fragment d'os long (d'aprds Carciumaru e, a l. 2003:17 , fig. I ); 7, Piatra Neamt, galet en quartzite (d'a-
prds Carciumaru et a|.2003:17, fig. 2); 8, Piatra Neamt, fragment de bois de renne ? (d'apris Carciumaru et al.2003:20, fig. 8);9, Piatra
Neamt, fragment d'os long (d'aprds Carciumaru et a|.2003:19, fig. 6a); 10, Piatra Neamt, coquilles fossiles de Congeria (d'aprds Carciumaru
et al. 2003:20, fig. 9); I l, Cotu Miculinti, biton perc6 en bois de renne (d'apres Brudiu 1987:81, fig. 8: l); 12, Cotu Miculinti, harpon en bois
de renne (d'aprds Brudiu 1987:7, fig. 4: I ); 13, Somesu Rece, bAton perc6 sur tibia de loup (d'aprds Breuil 1925:217 , frg. l7); 14, Crasnaleuca,
bdton perc6 sur canon de cheval (d'aprds Brudiu 1987:82,frg.9:l).
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Art mobilier au Paldolithique supirieur en Roumanie
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Figure 3. Art mobilier au Pal6olithique supdrieur en Roumanie. l, Baia de Fier, pointe de sagaie en bois de renne - vues g6n6rales et d6tails
des 6l€ments grav|q, 2, Baia de Fier, pointe de sagaie en bois de renne - vues g6n6rales (d'aprds Paunescu 2000:322, fig. 123: I 8); 3, Pestera,
pointe de sagaie en os - vues g6n6rales (d'aprds Paunescu 2001b:440, fig. 186:14).
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fig. 123:18; Beldiman 2003, 2004c).

Cioclovina (CLV N -- 1)

La grotte nomm6e "Pestera Cioclovina" ou "Pestera Mare"
("Grotte Cioclovina", "Grande Grotte") se trouve d environ

1,5 l<rn au sud du village de Cioclovina, colnn. de Bosorod,

d6p. de Hunedoara dans le massif calcaire Sebesu. Les pre-

midres sondages archdologiques ont 6t6 effectues par Mirton

Roska en 1911. En 1924,le site a 6t6 visit6 par I'abb€ Henri

Breuil qui a pu 6tudier les mat6riaux issus des fouilles ancien-

nes. confirmant I'attribution culturelle au Moust6rien et d

I'Aurignacien moyen. Parmi les pidces fauniques Roska men-

tionne la prdsence d'un bAton perc6 fragmentaire travaill6 sur

tibia de loup, sans malheureusement offrir d'autes informa-
tions ni une image. Pendant les travaux intenses d'extraction
de guano en 1940-1941, on a d6couvert un crine appartenant
i une femme du type Homo sapiens sapiens Ag6e de 30-40
ans. Sa datation r6cente indique un Age de 29.00Gr700 BP
(LuA-5229). Cette importante ddcouverte peut ainsi €tre rat-
tach6e d la couche aurignacienne (Breuil 1925; Paunescu
2001b:228-231 ; Olariu et al. 2003).

Pestera(PST,N=1)

"Pestera lgrita" ("Grotte Igrita") est situ6 non loin du village

de Pestera, cornm. d'Astileu, ville d'Alesd, d6p. de Bihor

dans un massif calcaire sur la rive gauche de la riviire Crisu

Repede. Les recherches arch6ologiques ont 6td men6es par

Marton Roska (1913). En 1924, i l'occasion de sa visite en
Transylvanie, I'abbd Henri Breuil et Mirton Roska ont effec-
tu6 quafie sondages sur la terrasse de I'entr6e et dans la grot-

te, 6tablissant la pr6sence de deux/trois couches moust6rien-
nes et d'une couche du Pal6olithique sup6rieut attribu6e i

I'Aurignacien. Parmi le mat6riel faunique provenant du
Sondage 2 - couche aurignacienne, Henri Breuil signala et
publia une pointe de sagaie fragmentaire * partie distale de
type Mladec ? (longueur 67; diamdtre de la partie m6siale
l4l8) travaill6e sur un fragment d'os long d'ours de caveme
probablement par extraction d'une baguette et par raclage

axial intense (figs.2:2;3:3). La pointe a la section ovalaire et
pr6sente sur une des faces un d6cor gtav6 consistant en 16

lignes courtes axiales, transversaux et obliques dispos6s en
deux rangs paralldles (Breuil 1925.,208-212, fig. 13:6; Roska
1925; Nicolaescu-Plopsor 1938:87, f ig. 33:6; Paunescu
2001b:428, 437 -440, fig. I 86 : I 4; Beldiman 2004c).

Topalu(TPL,N=1)

Le site en grotte (aujourd'hui d6truit) se plaga dans la falaise
calcaire du bord droit du Danube i environ 5 km nord du

comm. de Topalu, d6p. de Constanta. Il s'agit du premier site
pal6olithique signal6 sur le territoire de Dobrogea. A I'occa-
sion de I'exploitation du calcaire en carridres dans les ann6es
20 ont 6t6 mis au jour des riches mat6riar.rx arch6ologiques
(outillage lithique, riches restes d6bitage, restes fauniques),
rdcup,ires par Nicolae N. Morosan en 1927 .Il a fait aussi des

observations stratigraphiques et a attribu6 typologiquement

les artefacts i I'Aurignacien. Parmi les objets publi6s se tou-
vent deux objets en os: un retouchoir ou racloir et un m6tapo-
de d6cor€. Ce dernier objet est plus pr6cis6ment un m6tacar-
pe III de Equus caballusfossilis qui pr6sente sur sa face ant6-
rieure des lignes courtes transversales gravdes. Malheureuse-
ment les mat6riaux ont 6t6 perdus dans les ann6es '40; sur
cette d6couverte nous disposons aujourd'hui seulement d'un
article heureusement illustr6 avec des photos ce qui nous per-
met de faire quelques observations. Sur sa partie proximale,
le m6tacarpe a 26 lignes courtes bansversales ou obliques
group6es en hois colonnes (respectivement 10, 12 et 4 616-
ments graphiques). Sur la partie distale, on peut compter 48
lignes structur6es en trois colonnes (respectivement 11,22 et
l5 6l6ments graphiques). Les dimensions des lignes sont: L 5-
25; largeur l-2; profondeur l-1,5 (figs. 2:3; 4). Nicolae N.
Morosan affirma qu'il s'agit d'un retouchoir pr6sentant des
traces d'utilisation sp6cifiques. Constantin Nicolaescu-
Plopsor et Alexandru Paunescu ont mis en doute les traces de
l'intervention anthropique intentionnelle sur cette pidce.

Selon nous et tenant compte des plusieurs analogies apparues
ces dernidres ann6es, on peut soutenir I'origine technique des
lignes (6l6ments graphiques gravds) observ6es sur le m6tapo-
de de Topalu. Il s'agit donc frds probablement d'un objet
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Figure 4. Art mobilier au Paleolithique sup6rieur en Roumanie. l-

2, Topalu, m6tapode de cheval - vues des 6l6ments grav6s sur les
parties anatomiques proximale et distale (d'aprds Morosan 1928); 3-

5, Topalu, m6tapode de cheval - relev6s des 6l6ments grav6s sur les
parties anatomiques proximale et distale; 6, Somesu Rece, bdton
perc6 sur tibia de loup - vues g6ndrales (d'aprds Breuil 1925:217,

fig. r7).
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d6cor6 d'utilisation non d6termin6 (Beldiman 2003a;
Morosan 1928; Nicolaescu-Plopsor 1938:59-60; Paunescu
1999a).

Gravettien (N total = 15)

Les d6couvertes attribu6es d la culture gravettienne provien-
nent de 6 sites, dont I en grotte et 5 en plein air - terrasse; ils
sont localis6s en Transylvanie (l) et en Moldavie (5).

L'effectif total compte l5 objets, travaill6s en matidres dures
animales et min6rales (os longs, bois de renne, ivoire de
mammouth, coquillage fossile, quartzite, graphite) (fig. 1;
tabl. I et 2; graph. I d 3).

Cotu Miculinti (CTM, N:2)

Le site pal6olithique de terrasse a 6t6 d6couvert par Mihail
Brudiu (Mus6e d6partemental de Galati) lorsque des recher-
ches de sauvetage furent impos6es par I'am6nagement de la
hydrocentrale du complexe Stanca-Stefanesti dans le bassin
du Prut moyen dds 1977. Il se place dans la partie sud-ouest
du village, comm. de Cotusca, d6p. de Botosani, au lieu dit
"Garla Mare" ("Grand Ruisseau") sur la haute terrasse nord
du ruisseau d son point de confluence avec la rividre Prut. Les
sondages effectu6s par Mihail Brudiu ont mis en 6vidence une
s6quence discontinue du Pal6olithique sup6rieur - Gravettien
oriental 6volu6 avec sept couches dpaisses de 15-30 cm
(I-VII: de plus r6cent au plus ancien). Les plus riches en ves-
tiges se sont av6r6s les couches II, III et IV, dans lesquelles
ont 6t6 d6couvert des aires de taille du silex, foyers, aires de
concentrations de restes fauniques oi domine le renne cornme
espdce, y compris des objets appartenant d I'industrie osseuse
en divers 6tapes de la <chaine op6ratoire> de fabrication. Il
s'agit des seuls "ateliers" de cette sorte connus au
Pal6olithique sup6rieur de Roumanie. Parmi les artefacts en
provenance du niveau II, on a deux objets d'art. En premier
lieu, il s'agit d'unbdtonperc6 d6couvert en 1978 etr6alis6 sur
bois de renne - axe droit de chute provenant d'un individu
mAle adulte (longueur 345; diamdtre maximum 60; diamdtre
minimum 32). Les andouillers et le secteur sup6rieur de la
perche ont 6t6 d6tach6es par percussion directe/entaillage. Au
niveau de I'andouiller basilaire a 6t6 r6alisde de deux cot6s
une large perforation ovalaire par entaillage (dans le but d'6-
liminer la compacta) et rotation alternative (diamdtre ext6-
rieur 40-28; diamdtre int6rieur 22-20). Les surfaces pr6sen-
tent des traces superficielles d'impact. Sur la partie proxima-
le de la face sup6rieure, on observe des lignes longitudinales
paralldles grav6es superpos6es qui peuvent 6tre interpr6t6es
comme d6cor ou 6ventuellement des traces d'entame d'une
rainure abandonn6e (figs. 2:11; 9-10). Deuxidmement, on a
comme objet d'art un harpon fragmentaire (l'extremit6 dista-
le et les barbelures sont fractur6es) fabriqud en compacta de
bois de renne et d6couvert dans la couche III lors des fouilles
de 1980. L'6bauche semble €tre extraite par double rainurage;
les faces et les bords ont et6 r6gularises par raclage axial
intense. Le bord droit a deux barbelures et le bord gauche
trois barbelures. A la partie proximale dans I'axe a et6 prati-
qu6e une perforation circulaire de deux cot6s par rotation

Art mobilier au Pal6olithique supdneur en Roumanie
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Figure 5. Art mobilier au Paldolithique sup6rieur en Roumanie. I -2,

Crasnaleuca, bAton perc6 sur canon de cheval - vues g6ndrales (des-
s in  d 'aprds  Brud iu  1987:82 ,  f ig .9 : l ) .

Figure 6. Art mobilier au Pal6olithique sup6rieur en Roumanie.
Crasnaleuca, bAton perc6 sur canon de cheval - la partie distale, face
superieure, details de fagonnage et de la perforation.
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Figure 7. Art mobilier au Pal6olithique supdrieur en Roumanie.
Crasnaleuca, bAton perc6 sur canon de cheval - la partie distale, face
inf6rieure, details de fagonnage et de la perforation.

alternative (frgs. 2:12; 8). Les dimensions de I'objet sont les
suivantes: longueur 126; extr6mit6 proximale 9/4; partie pro-
ximale 2116; partie m6siale 30/6; partie distale 8/4. Sur le
bord droit de la partie proximale on observe trois encoches
larges de 3 mm et profondes de I mm faites ir distances 6ga-
les de 3 mm et qui peuvent etre interpr6t6es comme ddcor. Les
couches II et III ne disposent pas des datations radiom6-
triques. La couche V a offert un repdre par sa datation ir
18.810*300 BP (GrN-12661). Dans ces conditions, on peut
estimer I'Age des couches sur jacentes autour de 18.000 BP
(Brudiu 1980, 1987:81, hg. 8:1, 1994:282, f ig. 6:1; Chirica
1989:36-40, 200 I : 106).

Crasnaleuca (CRS, N: 1)

Lors des sondages de sauvetage effectu6s par Mihail Brudiu
en1974 et 1971 sur la haute terrasse qui constitue la rive gau-
che du ruisseau Staniste, situ6e i 2,5 km sud du village,
comm. de Cotusca, d6p. de Botosani dans le point dit "Faleza
Paraului Stanistei" ("Terrasse du Ruisseau Staniste"), ont 6t6
d6couverts des vestiges appartenant d la culture gravettienne,
l'6tape 6volu6e. En Section II dans le sondage de 1974 ont 6t6
mis au jour les restes d'une aire de d6bitage du bois de renne
et deux objets en os: une pointe de sagaie fragmentaire et un
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W

Figure 8. Art mobilier au Paldolithique supdrieur en Roumanie. l-2,
Cotu Miculinti, harpon en bois de renne - vues g6ndrales (dessin
d'aprds Brudiu 1987:7, f ig.4:1); 3, Cotu Miculinti, harpon en bois
de renne - la partie proximale, les encoches sur le bord droit.

biton perc6 entier sur m6tapode de cheval. Cette demidre
pidce r6cup6r6e en hds bon 6tat de conservation est un m6ta-
tarse non d6cor6 et perfor6 de deux cot6s d la partie distale par
rotation alternative. La perforation a une forme ovalaire. Les
dimensions de I'objet sont les suivantes: longueur 270; dia-
mdtre de l'extr6mit6 proximale 48/48; diamdfre de la partie
m6siale 38/32; diamdfre de I'extr6mit6 distale 50/35; diamd-
tre de la partie distale (au niveau de la perforation) 52/28; dia-
mdtre ext6rieur de la perforation 35/30; diamdtre int6rieur de
la perforation 30117. Les faces ant6rieure et post6rieure
conservent des traces discontinues de raclage intense dans le
but de r6gulariser les surfaces anatomiques ainsi que des tra-
ces d'impact superficielles (frgs.2:141,5-7). A notre avis, la
classihcation typologique "traditionnelle" comme objets
symboliques de ces artefacts justifie I'inclusion du bAton
perc6 de Crasnaleuca dans le present r6pertoire (Peltier 1992).
Les sondages sur la m€me terrasse dans le point dit "Lutaria"
("Carridre d'argile") ont mis en lumidre des niveaux gravet-
tiens pour lesquels on a des dates radiom6triques: le niveau
lY: 19.460+220 BP (Bln-1443); le niveau VI: 21.70Gt800 BP
(GrN-12662). Sur cette base, Mihail Brudiu propose une data-
tion post6rieure i 19.000 BP pour la couche gravettienne dont
provient le biton perce (Brudiu 1980b, 1987, 1994; Chirica
1989:41-45) .
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Figure 9. Art mobilier au Paldolithique sup6rieur en Roumanie. l-2,
Cotu Miculinti, bAton perc6 en bois de renne - vues g6n6rales (des-
s in  d 'aprds  Brud iu  1987:81 ,  f ig .8 : l ) .

Lespeai(LSP,N=1)

En 1963, Maria Bitir i-Ciortescu (Institut d'Arch6ologie
<Vasile Parvan> de I'Academie roumaine, Bucarest) et Viorel
Capitanu (Mus6e d6partemental de Bacau) d Lespezi -

"Lutarie", comm. de Garleni, d6p. de Bacau, en Moldavie
roumaine (partie est de la Roumanie actuelle) ont effectu6 des
fouilles arch6ologique dans un site du Gravettien d6couvert
par hasard deux ans avant. Il s'agit d'un campement saison-
nier de chasseurs d'herbivores (bovides, renne, cheval) situ6
sur la vall6e de la rividre Bistrita. Parmi les matdriaux mis au
jour se trouve un fragment de d6fense de mammouth, issu du
niveau IV. Il a 6t6 signal6 par la regrett6e paldontologue
Alexandra Bolomey dans son 6tude traitant de la faune du
site. Identifi6 dans les collections du Mus6e national
d'Historie de la Roumanie de Bucarest, I'objet a 6t6 le sujet
d'une 6tude pouss6e. Dans le m€me site, Alexandra Bolomey
avait signal6 aussi quelques 6lements isol6s du squelette post-
crAnien de mammouth (Elephas primigenius): quatre dans les
niveaux V-IV et un dans le niveau VI. En effet, ces indices
sont insuffisants pour envisager I'aquisition de I'ivoire par la
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Figure 10. Art mobilier au Pal6olithique sup6rieur en Roumanie. 1,
Cotu Miculinti, bAton perc6 en bois de renne - d6tails de la perforation
sur la face infdrieure; 2, Cotu Miculinti, bdton perc6 en bois de renne
- ddtails de la perforation et les lignes glav€s sur la face sup6rieure.

chasse locale. Etant donn6 I'absence dans le site d'autres
t6moignages concernant le travail de I'ivoire, ainsi que la
raret6 des restes squelettiques de mammouth, on peut envisa-
ger une provenance ext6rieure/allogdne de I'objet de Lespezi,
emport6 probablement par les communautds de chasseurs de
rennes de I'aire orientale ou centrale de I'Europe. Les dimen-
sions de I 'objet sont les suivantes: longueur 165;
largeur/6paisseur maximum 63145. Le fragment a la forme
g6n6rale d'un parall6l6pipdde irr6gulier et il a subi I'action de
ddlitage/d6lamination et de corrosion partielle des surfaces.
On ne garde plus aucune portion des surfaces anatomiques. A
son extr6mit6 proximale, on conserve les stigmates d6celables
de ddbitage par percussion directe (entaillage) (frgs.2:4; l2).
En m€me temps, autour du pedicule on peut observer, mais
d'une manidre discontinue, d cause de I'altdration des surface
par corrosion, la pr6sence des portions de rainures courbes,
larges de 2-3 mm, peu profondes et faiblement marqu6es,
d6celables d I'ceil nu et d la loupe binoculaire (fig. l3). Nous
avons interprdt6 hypoth6tiquement ces stigmates comme les
t6moins susceptibles de mettre en lumidre I'application, suc-
cessive au ddbitage par entaillage, de la solution de d6bitage

@"ffi
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par usure lin6aire. Selon les opinions bien connues de
Frangois Poplin et d'autres sp6cialistes frangais, il s'agit de
sciage transversal i la ficelle ou abrasion lin6aire (Poplin
1974; Billamboz 1977:101-102). La partie distale semble
amincie aussi par entaillage. L'objet n'a pas subi d'autres
actions de fagonnage. En ce qui conceme la fonctionnalit6 de
I'artefact, il s'agit peut €tre d'un fragment de matidre premid-
re d'origine animale en cours de transformation, en vue d'ob-
tenir un objet de parure ou un artefact semblable d la partie
active des haches. Le niveau IV ne dispose pas de datations
absolues; etant donn6 que le niveau subjacent (V) a livr6 la
date c14 de 18.1l0+300 BP (Bln-806) et celui superpos6 (III)
une autre date C14 de 18.02Gt350 BP(Bln-808), onpeut sup-
poser que la datation du niveau de provenance du fragment de
d6fense se place autour de 18.000 BP. Le niveau IV est attri-
bu6 d la deuxidme 6tape du Gravettien de la vall6e de Bistrita
(Bitir i & Capitanu 1972; Bitir i-Ciortescu et al. 1991:'
Bolomey l99l; Beldiman 7996, 1999a,1999b, 2000, 2003b
et f; Paunescu 1998:299-315).

+ Figure lI. Art mobilier au Paldolithique sup6rieur en
Roumanie. I , Piatra Neamt, fragment d'os long; 2, galet en quartzi-
te; 3, fragment de bois de renne ?; 4, fragment d'os long; 5,
coquilfes fossiles de Congeria (d'aprds Carciumaru et al. 2003:17-
20, figs. l-2,6a,8-9).ffil6 i' {$,
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Figure 12. Art mobilier au Paldolithique sup6rieur en Roumanie. l,

Lespezi, trongon de ddfense de mammouth - vues g6n6rales (d'aprds

Beldiman 1996:327, fig. l); 2-3, Lespezi, trongon de d6fense de

mammouth - vues g6ndrales et details de la partie distale.
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Figure 13. Art mobilier au Pal6olithique supdrieur en Roumanie. l-
2,Lespezi, trongon de d6fense de mammouth - vues de ddtails de la
partie proximale, traces d'entaillage et de sciage transversal d la
ficelle.
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Piatra Neamt (PNC, N = 8)

Le site Pal6olithique sup6rieur de Piatra Neamt est situ6 dans
la partie cenfrale de la r6gion de Moldavie (partie est de la
Roumanie). Il occupe un endroit nomm6 "Poiana Ciresului"
("La Clairidre du Cerisier"), plac6 d 4 km e I'ouest de la ville
sur la rive gauche - haute terrasse - de la rividre Bistrita. Les
recherches ont 6t6 effectu6s en 1998 et 2001-2003 par une
6quipe sous la direction de prof. dr. Marin Carciumaru
(Universitd de Targoviste, Facult6 de Sciences humaines); les
fouilles consistent en l'exploration de quatre surfaces permet-
tant la d6frnition de la stratigraphie et des aires d'occupation
i plusieurs reprises (foyers, aires de d6bitage du matdriel
lithique, pal6ofaune etc.). On a mis en 6vidence I'existence i
la profondeur de 1,5-2 m d'une couche attribu6e d une 6tape
6volu6e du Gravettien oriental; d'aprds les auteurs des
fouilles une deuxidme couche est rep6r6e i 3,5G-3,70 m de
profondeur et semble appartenir d une culture plus ancienne
(Aurignacien ?). A la suite de l'6tude syst6matique en labora-
toire des riches restes fauniques r6cup6r6s de la couche gra-
vettienne, on a pu identifier plusieurs artefacts de la cat6gorie
des "objets symboliques" ou d'art mobilier et de parure; ces
objets appartienn€nt i quatre cat€gories typologiques: deux
dents perc6es; des os encoch6s et portant de traces lin6aires
grav6s; un galet en quartzite encoch6; quatre lamellibranches
fossiles - coquilles bivalves. La description des objets s€ trou-
ve dans la publication la plus r6cente (Carciumaru et al.
2003). Pendant les fouilles arch6ologiques d6ploy6es en
1998, a une profondeur de 1,80 m, on a d6couvert un frag-
ment d'objet en os grav6; sur sa face sup6rieure on distingue
une image naturaliste d'un sabot d'animal (figs. 2:6; l1:l).
Les dimensions du fragment sont: longueur 25; largeur 15;
largeur des lignes gravdes 0,7. Les fouilles archdologiques de
2001 ont conduit i une profondeur de 1,90 m i la d6couverte
d'un galet ovalaire en quartzite, ayant les dimensions suivan-
tes: diamdtre 50/33 cm; diamdtre de la partie m6siale 33/ll
(figs.2:7;11:2). Sur un des bords longs on a cinq encoches
profondes et une superficielle; i l'intdrieur des encoches on
conserye des traces d'ocre. A I'occasion des recherches de
2002 on a r€cup6r6 un fragment de diaphyse d'os long (m6ta-
pode) appartenant i un mammifbre de grande taille. Sur son
bord droit on a une s6rie composfle par 17 encoches profon-
des r6alis6es d distances relativement 6gales; sur la face sup6-
rieure on mentionne I'existence de plusieurs signes grav6s en
croix (frgs. 2:9; ll:4). Les dimensions de l'objet sont les sui-
vantes: longueur l1l; largew de la partie m6siale 16; 6pais-
seur maximum 10-12. Les fouilles de 2003 ont conduit i la
d6couverte d une profondeur de 1,93 m d'un fragment de bois
(de renne ?) fractur6 d I'occasion de sa mise aujour et qui pr6-
sente sur sa face sup6rieure 17 6l6ments courtes grav6s et
dispos6s en ligne dans I'axe (figs. 2:8; I l:3). Les dimensions
de I'objet longueur 72; largew 20; 6paisseur 7. La mdme
ann6e on a une autre apparition d'objets symboliques dans la
couche gravettienne; il s'agit de quahe coquilles bivalves fos-
siles de lamellibranches, appartenant probablement i I'espdce
Congeria en provenance des gisements du Miocdne sup6rieur
ou du Pliocdne inf€rieur de la r6gion (figs. 2:10; 11:5). Leur
forme rappelle celle de la vulve et on suppose que cela est

Art mobilier au Paldolithique sup€rieur en Roumanie

probablement la raison pour laquelle ces fossiles ont 6t6
recueillis et apport6es dans le site (Carciumaru et al.
2003:228-229: Carciumaru et al. 2004:231-232: Carciumaru
et al. 2003a:19 et b).

Somesu Rece (SMR, N = 2)

"Pestera de la Somesul Rece" ("Grotte de Somesu Rece") se
trouve i 2 km du village Somesu Rece et e 6 km au sud-ouest
de la comm. de Gilau, ddp. de Cluj, dans le massif rocheux
nomm6 "Cetate" ("Forteresse"). En l89l Antal Koch a effec-
tu6 des sondages en but de r6cup6rer du mat6riel pal6ontolo-
gique, identifi6 comme appartenant aux espdces: Capra ibex,
.Bos sp., Canis sp., Canis vulpes fossilis, Lepus europaew L.,
Equus caballus fossilis L., Dicerorhinus antiquitatis B.; une
lame de silex est apparue aussi, atftibu€e en 1924 par I'abb6
Henri Breuil d la culture magdaldnienne. Parmi les pidces fau-
niques, le pr6historien frangais identifra aussi plusieurs 616-
ments squelettiques de loup (Canis lupus) pr€,sentant certains
traces d'intervention technique dont deux objets perfords. Le
premier objet est un bdton perc6 fragmentaire r6alis6 sur tibia
proximal (f igs.2:13;4:6). A pr6sent on ne dispose que des
dates publi6es dans I'article de 1925 par Henri Breuil of on
peut trouver aussi le dessin de la pidce. La morphologie ana-
tomique n'a pas 6t6 modifi6e sauf I'am6nagement d la partie
proximale (anatomique) de la perforation de forme ovalaire
qui semble 6he r6alis6e par rotation alternative de deux cot6s.
Les dimensions: longueur 124; diamdne de la partie m6siale
10; diamdtre de la partie proximale 30; diamdtre de la perfo-
ration9lT. Le deuxidme objet est un bAton perc6 am6nag6 sur
hum6rus de loup (non illustr6). On ne dispose pas de dates
suppl6mentaires sur ces deux artefacts. Tenant compte de leur
apparition dans le m€me contexte sfratigraphique que la lame
en silex, on peut les attribuer hypoth6tiquement d la culture
gravettienne sans auhes pr6cisions (Breuil 1925:217, fig. 17;
Nicolaescu-Plopsor 1938:77-78, 82, ftg. 34:2; Paunescu
200lb; Beldiman 2001b).

Stracova(STR,N=I)

Dans la limite sud du village Stracova, comm. de Sendriceni,
ville de Dorohoi, d6p. de Botosani, on connait six sites du
Pal6olithique sup6rieur d6couverts en 1966 par Alexandru
Paunescu et Gheorghe M. Vasiliu. Le sondage effectud en
1966 par Alexandru Paunescu (Institut d'Arch6ologie <Vasile
Parvan> de I'Acad6mie roumaine, Bucarest) dans le site noII,
plac6 sur la colline Polonicu, a mis en lumidre une couche
6paisse de 15-30 cm sans complexe d'habitation, attribu6e d
la culture gravettienne, phase r6cente. A c6t6 d'un riche mat6-
riel lithique (outils, restes de d6bitage) de ce site provient un
morceau ovalaire de graphite; les traces conserv6es et estom-
p6es par corrosion semblent indiquer le fagorurage des surfaces
et des ext6mitds par abrasion. Sur la circonference on observe
quate sillons transversaux paralldles bien marqu6s r6alis6s par
sciage et ayant le profil en V sym6trique et asym6trique (frgs.
2:5; l4). Les dimension de I'objet sont: longueur 54; diamdtre
maximum 26118; largeur des sillons l-2; profondeur des sillons
l-1,5. Les gisements de provenance probable du graphite se
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Figure 14. Art mobilier au Pal6olithique sup6rieur en Roumanie. 1-
2, Stracova, morceau de graphite - vues g6n6rales (dessin d'aprds
Paunescu 1998:279, fig.90:17);3-4, Stracova, morceau de graphite
- vues de ddtails des sillons transversaux.

trouvent d environ 100 km au sud sur le territoire des commu-
nes de Iacobeni et de Brosteni, d6p. de Suceava (Beldiman
2001a; Paunescu 1998:275-281, frg. 90: l7).

Contexte

L'analyse des donn6es indique que les objets d'art du
Pal6olithique sup6rieur en Roumanie proviennent en propor-
tion 6gale de sites en grottes (5 situations - BFR, CLY PST,
SMR, TPL) et de sites de plein airlterrasse (5 situations -

CRS, CTM, LSR PNC, STR). La distribution r6gionale des
sites favorise la partie est du pays (Moldavie: d6p. de
Botosani, d6p. de Bacau, d6p. de Neamt), or) sont localis6s 5
sites; la r6gion intra carpatique - Transylvanie a livr6 3
d6couvertes, tandis que I'Olt6nie et la Dobrogea ont I d6cou-
verte chaque (figs. l; tabl. I et 2; graph. I d 3).

Effectifs et typologie

La plupart de I'effectif total (N total: 19) appartient i la cul-
ture gravettienne (N: l5);4 objets ont 6t6 attribu6s d la cul-
ture aurignacienne. Le plus grand effectif est celui des sites
moldaves (13 objets), suivi par I'effectif des sites de
Tiansylvanie (4 objets); I'Olt6nie et la Dobrogea b6n6ficient
d'une d6couverte chaque (tabl. 3 et graph. I d 3). l0 objets
sont pourvus d'un d6cor lin6aire (grav6; r6alis6 par sciage
transversal; encoches). En ce qui concerne les cat6gories
typologiques, ce sont les objets non utilitaires (ou d'utilisa-
tion non pr6cis6e) qui dominent (16 pidces): mdtapode d6co-
rd (l), pidces d'os ou en matidre min6rale pr6sentant des

Cat6eorie tvmlosicue Tvre Site C\rlture l\thtiire remiire Ufectif

Objets non utilitaires

Biton percd

Cioclovina Aurignacien Tibia de loup
Cotu Miculinti Gavettien Bois de renne
Crasnaleuca Gravettien M6tapode de  cheva l

Somesu Rece Gravettien Iibia de louo
Somesu Rece Gravettien Humdrus de loup

Bois de renne? srav6 Piatra Neamt Gravettien Bois de renne?

Coquil le

Piatra Neamt Gravettien

Coquil le fossile A
a

Piatra Neamt Gravettien
Piatra Neamt Grravettien
Piatra Neamt Gravettien

Galet erav6 Piatra Neamt Gravettien Roche (quartzite)

Matidre premidre LesDez Gravettien Ivoire de mammouth
M6tapode d6co16 Iopalu AurignacienM6tapode de  cheva l

Morceau de graphite grave Stracova Gavettien Roche (eraphite)

Os encoch6 Piatra Neamt Gravettien
Os grand herbivore? z

Os erav6 Piatra Neamt Crravettien

Objets utilitaires d6cor6s
Harpon Cotu Miculinti Cnavettien

Bois de renne z

Pointe de saeaie
Baia de Fier Aurisnacien
Pestera AurisnacienOs d 'ours  de  caveme

L l l l 0 z 8 l 9

Tableau 3. Art mobilier au Paldolithique supdrieur en Roumanie. Repr6sentation des cat6gories typologiques et des types.
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lVhfiire reriire
rytr Site C\lture EtrectifOrganicre

Mn6rde
fbndce Partie anatondare

Quartzite Salet encoch6 Piatra Neamt
GravettienGraphite Morceau de eraphite erav6 Stracova I

Cheval M6tapode
BAton nerc6 Crasnaleuca I
M6taoode erav6 Iopalu Aurienacien I

Coouil le Conseria? Coquille fossile
Piatra Neamt

Gravettien

4

Clrand herbivore? Os long inddtermin6
Os encoch6

2
Os eravd

[oup
Hum6rus

BAton perc6 Somesu ReceTibia
Cioclovina Aurienacien

Mammouth Ivoire Matidre premidre ksoezi Gravettien
Ours de caveme Os lone ind6termm6 Pointe de saeaie d€cori Pestera Aurienacien

Renne Bois

Bdton perc6 Cotu Miculinti
GravettienBois de renne? grav6 Piatra Neamt

HarDon d6cor6 Cotu Miculinti
2

Pointe de sagaie d6cor6 Baia de Fier Aurisnacien
7 6 2 l l l 0 2 l9

Tableau r'. Art mobilier au Paldolithique sup6rieur en Roumanie. Reprdsentation des matidres premiires.

cnd.l loup i.nn. 166016 O.r. d. Xxuwr. &ll!.q!6

GraphQue y'. Art mobilier au Paldolithique sup6rieur en Roumanie.
Repr6sentation des matidres dures animales par espices.

Graphique 5. Art mobilier au Pal€olithique sup6rieur en Roumanie.
Repr6sentation des matiires premidres.

signes gravds ou encoches (5), bitons perc6s (5), matidre pre-
midre (1); coquillage fossile (4). Les objets utilitaires d6cor6s
comptent 3 artefacts, respectivement des armatures en matid-
res dures animales: 2 pointes de sagaies et I harpon. La dis-
tribution des types par sites et par cultures est pr6sent6e dans
lestableaux3i4.

Matiires premiires

Les mat6riaux lithiques sont sous-repr6sentds: 2 cas (galet en
quarEite et morceau de graphite), tandis que les matidres
dures animales dominent absolument I'eflectif (17 cas).
Parmi les mammifBres (16 cas), on compte comme espdces: le
renne (4 objets); le loup (3 objets); le cheval (2 objets); les
grandes herbivores ind6terminees (2); le mammouth (l objet)
et I'ours de caverne (l objet). Les parties anatomiques utili-
s6es sont: bois de renne (4 cas); os long ind6termin6s (3 cas);
m6tapodes (2 cas); tibia (l cas), hum6rus (l cas); ivoire (l
cas). Les lamellibranches bivalves fossiles (4) appartiennent i
l'espdce Congeria et sont d'origine locale (r6gion de Piatra
Neamt, Moldavie) (tabl. 4 et graph. 4-5).

Fabrication

Les 6tapes du d6bitage et du fagonnage comportent d'habitu-
de I'application combin6e et successive des deux proc6d6s au
moins. Il y a aussi des situations oir on a appliqu6 5 proc6d6s
diff6rents. Le d6bitage - 6tape qui vise le prdldvement de la
matidre premidre et d'obtention de la forme brute de I'objet -
a 6t6 achevd par des procdd6s routiniers au Paliolithique
sup6rieur conrme la percussion directeA'entaillage et I'extrac-
tion des baguettes en os ou en bois de renne par double rainu-
rage. Un exception est le cas du trongon d'ivoire de mam-
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mouth de Lespezi qui semble tds probablement documenter
le recours d un proc6dd de trongonnage sophistiqu6 et inatten-
du pour cette 6poque: le sciage tansversal A la ficelle sabl6e
ou le d6bitage par usure lindaire (Poplin l97$;Llparait qu'il
s'agit de la plus ancienne situation de cette sorte signal6ejus-
qu'i maintenant dans cette partie de I'Europe (Beldiman
1996,1999a et b, 2000, 2003b et f). Le fagonnage est illustrd
par le recours au raclage axial, d la perforation bilat6rale par
rotation alternative et i I'aldsage par rotation; I'abrasion est
un proc6d6 rarement attest6 (le morceau de graphite de
Stracova). Le d6cor est r6alis6 fr6quemment par gravure (6
cas) et par encoches (3 cas); on rencontre aussi des lignes
obtenues par sciage hansversal (l cas) (tabl. 5).

Utilisation

Les objets analys6s sont d6pourvus de contexte et de traces
d'utilisation aptes A alimenter des hypothdses fonctionnelles
significatives.

Analogies

Pour les 2 armatures de projectiles aurignaciennes (les poin-
tes de sagaies de Baia de Fier et de Pestera), on retrouve des
nombreuses analogies dans les d6couvertes de: Potodka
Zijalka, Slovenie (Brodar & Brodar 1983: 138- 153 , fi9. 7 -22);

Istall6skii, Hongrie (Dobosi l99l:103, fig. 3); Mladed,
Tch6quie (Oliva 1991 : I 32, 134, frg. ll:l-2; frg. l3:7-8); Les
Vachons, Abri Blanchard, Le Placard, La Madeleine, Lortet,
Laugerie-Basse, Petit-Puyrousseau, Chasseur, Facteur, Abri
des Battuts, Roc de Combe, Roc de Gavaudun, France (Hahn
1988:7, f ig. 3:5; Delporte & Mons 1988a:2, frg. l;p.4, f ig.

2:2; p. 7, frg. 7 :l ; I 988b:4, frg. 2:1, 3; p. 6, frg. 3 :2; I 988c: 6-
7, frg.2:1,4; f ig. 3:l; frg. 4:l-2,4; Mons 1988:2, f ig. 1:6, 9;
Sonneville-Bordes I 988 :2-3, fig. I ; I -3 ; frg. 2 : I -5).

Le d6cor du m6tapode de Topalu est semblable i celui
des objets en provenance de Climauti II, R6publique de
Moldavie (Borziac 1994:27-28, 37, frg. 7:5) et de Temnata,
Bulgarie (Ginter et al. 1992:322,325).

En regard des bitons perc6s de Roumanie (Cotu
Miculinti, Crasnaleuca, Somesu Rece), on peut rappeler des
objets de m6me type en provenance de S6gv6r, Hongrie
(Kozlowski 1992:73, frg. 78); Pestera Maszycka, Cracovie,
Pologne (Kozlowski 1992:93, frg. l0l); Le Placard, La
Madeleine, Gorges de I'Enfer, Laugerie-Basse, La Roche-
Lalinde, Rochereil, Abri Morin, France (Peltier 1992a:43-52,
1992b; Noiret 1990).

Le harpon ddcor6 de Cotu Miculinti est presque iden-
tique i celui ddcouvert dans le site gravettien r6cent de
Cosauti, R6publique de Moldavie (Borziac 1993, 1994:36,
f i g .6 : l ) .

Pour le trongon d'ivoire de mammouth de Lespezi, on
peut dvoquer de multiples analogies retouvdes dans les sites
des chasseurs gravettiens de grands herbivores de I'Europe du
Centre-Est et orientale: Rdpublique Tchdque (Predmost -

Feustel 1973:166-167, pl. LVIII:l-2, pl. LXIX:3, pl. LXXI;
Lumley 1984:ll8); Ukraine (Kostienki I, Poljakov et
Eliseevich - Semenov 1985 : 148- I 50, frgs. 73 :l-2 et 7 4:l-6;
Bosinski 1990:ll8); Russie (Borshevo, Timonovka -

Kozlowski 1992:78 et 178, figs. 87c-d etl27f-g); R6publique

Proc6d6 technique
MetlCrc prcmllre

PD/En DR B R A Ec ST STF Ab

Piatra Nearl Coquille Coquille fossile

PEtra Neamt uoqurue coqullte tosslle

Pratra Nearl LroqurUe Coqurlle I'ossrle

Tableau 5. Art mobilier au Pal€olithique sup€rieur en Roumanie. Technologie. PD/En = percussion directe/entaillage; DR = double rainura-
geiR=raclageaxial;G:gravure;Pf=perforation;B=bilat6rale;RA=rotationaltemative;Al=al€sage;Ec=encoches;ST=sciagetrans-
versal; STF = sciage transversal ir la ficelle; Ab = abrasion.
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de Moldavie (Costesti - Borziac 1994:28,35, fig. 5:10). Une
autre analogie, plus importante, provient d'Autriche; le site
6pigravettien de Grubgraben, situ6 dans le Bassin du Danube
Moyen et dat6 post 20.000 BR a liw6 trois fragments d'ivoi-
re de mammouttr" un 6tant en cours de transformation (d6bit6
et fagonn6 sommairement par entaillage) 6tant morphologi-
quement fids proche de celui de Lespezi (Logan 1990:72-73,
84, f ig. 6:l).

Le d6cor du morceau de graphite de Stacova est sem-
blable d celui du bdtonnet en pierre (pendeloque) de Borosteni,
d6p. de Gorj, Roumanie (Carciumaru et al. 1996; Carciumaru
& Dobrescu 1997:57-59) et celui d'une autre petite pendeloque
en os ou en ivoire pourvue de Eou de suspension de Kostenki
14, Russie (Kozlowski 1992:69, fig. 76e).

Les objets symboliques de Piatra Neamt (galet et os
encoch6s, os et bois de renne grav6s, coquilles fossiles) trou-
vent des analogies dans les d6couvertes de: Brno II,
Predmost, Tch6quie (Valoch 1996); Klotilevo II (Abramova
1995, fig. 34:2-4): Cosauti, R6publique de Moldavie (Borziac
1994:28,35, fig. 5:6); voir aussi Carciumaru et a|.2003.

Conclusion

Cet article essaie de proposer une image coh6rente et compld-
te sur les plus anciennes manifestations du ph6nomdne li6 d
I'art des objets utilitaires et non utilitaires en provenance de
Roumanie. La ddmarche vise I'actualisation des dates sur des
d6couvertes anciennes et ajoute les effectifs apparus suite d
des recherches des derniers ann6es, tout €tant pergu i la
lumidre des approches m6thodologiques r6centes. En utilisant
de la documentation encore faible par npport ir d'autres
r6gions de I'Europe mais augrnent6e cefte demidre ddcennie,
on utilise toutes les donnees disponibles jusqu'd maintenant y
compris les informations sur les objets signales pendant le
XXe sidcle daru des publications i peine accessibles et rest6s
apparernrnent oubli6s ou volontairement ignor6s. L'analyse a
concernd tous les aspects quantifiables et trait6s d'un point de
we statistique: contexte, types, matieres premidres, fabrica-
tion - dEbitage, fagonnage, techniques de percement et de la
r6alisation du d6cor; utilisation. Toutes les donn6es pr6sent6es
sont accompagn6es par les dates radiocarbone disponibles et
par I'illustration exhaustive. Ces donn6es permettent de cou-
wir, sur presque 30 mill6naires, I'histoire du ph6nomdne de
I'art mobilier des origines dans les r6gions des Carpates et du
Bas Danube, comme les plus anciennes manifestations de la
spiritualit6 dans cette contree ainsi que de suiwe les direc-
tions de I'evolution typologique et pal6otechnologique dans
I'important et sensible domaine de la parure, chargd de multi-
ples significations techno-culturelles et sociales. Les etapes
op6ratoires de r6alisation du d6cor grave expriment, finale-
ment, une identit6 mentale et constituent une marque techno-
culturelle distincte, qui se prdte dds maintenant d des analyses
comparatives en contexte europden. Une attention sp6ciale
doit €tre accord6e i I'artefact en ivoire de Lespezi. Il est
impodant de signaler, d c6t6 de la pr6sence rare d'un objet tra-
vaill6 en ivoire au Pal6olithique supdrieur de Roumanie, I'at-

Art mobilier au Paldolithique supdrieur en Roumanie

testation pr6coce probable d'un proc6d6 de d6bitage sophisti-
qu6, le sciage ftansversal complet d la ficelle ou I'abrasion
lin6aire. Ce proc6dd a 6t6 largement appliqud au travail des
matidres osseuses dis le M6solithique et le N6olithique
ancien, ainsi que I'attestent aussi les mat6riaux connus en
Roumanie (Beldiman 1996:332, 1999b, 2003b et 0. Cet
aspect peut conf6rer d la ddcouverte de Lespezi une importan-
ce particulidre dans la perspective de l'6volution pal6otechno-
logique dans le domaine de I'industrie des matidres dures ani-
males. La raret6 g6n6rale des objets en ivoire dans les r6gions
actuels du pays g6ndre un contraste dvident par rapport avec
la situation connue i I'Est de Prut (Kozlowski 1992; Chirica
& Borziac 1995; Chirica 1996). Une situation analogue est
li6e d des manifestations diverses de I'art mobilier (Borziac &
Chirica 1996); par exemple, aprds un demi-sidcle de recher-
ches systdmatiques dans les sites pal6olithiques 1e11113ins on
n'a encore r6cup6r6 aucune repr6sentation animale ou humai-
ne en ronde bosse (Otte et al. 1995; Otte & Beldiman 1995).
La situation attend encore une explication valable; elle n'est
forcement pas attribuable au stade des recherches et refldte,
probablement, des particularitds culturelles de ces r6gions au
Pal6olithique sup6rieur.

Les dorur6es compldtes ressembl6es et prdsentees dans
cet article peuvent €be intdgr6es dans les analyses plus larges
de la parure en contexte rrncror6gional et continental. Par
exemple, les pointes de sagaies aurignaciennes d6corees sem-
blent rattacher les rdgions de la Roumanie i celles de
I'Europe Centrale et Sud-Cenfrale (Slov6nie, Auriche). Les
artefacts gravettieas suggdrent l'int6gration de la region est
du pays (Moldavie) - mais ayant un statut p6riph6rique - dans
la vaste aire orientale de cette culture. Les objets pal6oli-
thiques d'art de Roumanie sont sn mesure de prouver I'int6-
gration de I'aire en discussion dans I'Europe Est-Centrale et
de Sud-Est contemporaine, caractdris6e par la rarete des ute-
facts d'art paleolithique r€cuperds (y compris I'absence des
objets d'art mobilier figuratif); dans ce contexte la d6couver-
te recente de Piafra Neamt (fragment d'os grav6 d'un sabot ?
- Carciumaru et al. 2003) semble modifier l'image de la pr6-
sence de I'art figuratif dans cette contr6e. De ce point de lue,
nous consid6rons qu€ la prdsente d6marche s'avdre utile et
trds ndcessaire, dans les conditions oir les d6couvertes de
Roumanie - malgre leur importance documffitaire r6elle au
niveau r6gional - sont encore absentes des grandes synthdses
du domaine.

Finalement, malgr6 leur relatif petit nombre, les objets
pal6olithiques d'art de Roumanie sont aptes ir prouver l'int6-
gration de I'aire en discussion dans I'Europe Est-Centrale et
du Sud-Est de l'6poque.
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Le site paléolithique de Poiana Ciresului est situé à l’est de la
Roumanie, à 4 km de la ville de Piatra Neamt. Jusqu’à pré-
sent, c’est le seul site paléolithique découvert sur la rive gau-
che de la rivière Bistrita. Les premières fouilles archéolo-
giques ont été entreprises en 1963 par C. Scorpan. On a conti-
nué par des sondages, effectués par Viorel Capitanu, en 1968,
et par Maria Bitiri-Ciortescu et Roxana Dobrescu, en 1989.
Des données publiées à la suite de ces recherches, il a résulté
une image superficielle de l’habitat paléolithique, étant donné
que la profondeur atteinte a été seulement de 1,50 m et, ce qui
est pire, la partie supérieure du profil stratigraphique était per-
turbée.

À partir de 1998, durant quatre campagnes archéolo-
giques (1998, 2001, 2002, 2003), le site de Poiana Ciresului
– Piatra Neamt a été fouillé par un collectif dirigé par le pro-
fesseur universitaire docteur Marin Carciumaru. À la suite de
ces fouilles, on a mis en évidence un riche niveau culturel
gravettien, situé entre 1,5-2 m profondeur, et un autre niveau,
séparé du premier par une couche de stérile, et situé à une
profondeur de 3,50 – 3,70 m, appartenant, semble-t-il, à une
tradition culturelle plus ancienne. Le matériel lithique du
premier niveau a été étudié par Géraldine Lucas, de
l’Université de Bordeaux. Elle attribue ce niveau à du
Gravettien, mais sans pouvoir en donner l’origine. Le carac-
tère gravettien est attesté par quelques outils diagnostiques à
dos et la morphologie plate et rectiligne des lames et lamel-
les. Il faut noter la présence surprenante de petites lamelles
torses plutôt typiques de l’Aurignacien. Le matériel ostéolo-
gique est très riche, à prédominance de restes osseux de
renne. L’étude de ce matériel a conduit à l’identification de
certains objets d’art mobilier, uniques pour le Paléolithique
sur le territoire de la Roumanie.

Dans le cadre de la campagne de fouilles de 1998, à
une profondeur de 180 cm, on a découvert un fragment d’os
gravé d’un sabot d’animal (fig. 1). Pour l’art mobilier paléo-

lithique en Roumanie, une représentation zoomorphe est
exceptionnelle et nous ne pouvons évoquer en ce sens que l’a-
mulette-pendentif de Mitoc (dep. Botosani), découverte en
1982. Le style est pourtant plus schématique, l’animal étant
suggéré uniquement par quelques lignes, mais pour l’os de
Poiana Ciresului on remarque le naturel de l’image. Qui plus
est, au niveau du Gravettien en Europe centrale et de l’Est, les
gravures figuratives sont exceptionnelles, l’animal étant
représenté surtout sous la forme de statuettes en ivoire, en
marne ou même en terre cuite.

Les fouilles archéologiques de 2001 ont conduit à la
découverte de deux objets d’art mobilier. Le premier est un
galet en quartzite, ayant les dimensions suivantes: 5 cm – lon-
gueur, 3,3 cm – largeur et 1,1 cm – épaisseur maximale (fig.
2). On a identifié cet objet à une profondeur de 190 cm. Sur
un de ses bords, il présente cinq incisions profondes et, à peu
de distance, une sixième, plus superficielle. À l’intérieur des
incisions, on conserve encore des traces d’ocre. L’utilité de
cet objet est incertain étant donné que l’intention de transfor-
mation en amulette est peu probable, tenant compte de la
dureté de la roche. Les seules analogies que nous pouvons
faire se rapportent aux deux galets en marne découverts dans
la sépulture de Brno II (fig. 3a) (Valoch 1996) et le galet plat
en schiste, provenant de Predmosti (fig. 3b) (Valoch 1996) qui
présentent des incisions marginales.

Le deuxième objet d’art mobilier découvert en 2001
est une dent de cerf (renne ?) perforée, fragmentée malheu-
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reusement au niveau de la perforation (fig. 4a). On l’a identi-
fiée à une profondeur de 187 cm. Ses dimensions sont de: 2
cm longueur, 1,3 cm largeur maximale et 0,9 épaisseur maxi-
male. La perforation semble avoir été exécutée sur les deux
côtés, mais nous ne pouvons pas en établir les dimensions, à
cause de la fragmentation. Pour le territoire de la Roumanie,
un tel exemplaire est attesté aussi à Gura Cheii – Râşnov, dans
un niveau Gravettien daté de 22.190±90 BP (Păunescu 1991).
Dans le Gravettien de l’Europe centrale et de l’Est, les dents
de cerf se retrouvent en nombre assez restreint. Par exemple,
à Dolni Vestonice, celles de loup et de renard sont prédomi-
nantes (Kozlowski 1992). Pourtant, une telle dent de cerf per-
forée est mentionnée à Timonovka (Russie) (Ambramova
1995, fig. 36/3).

La série d’objets d’art mobilier découverts dans le site
paléolithique de Poiana Cireşului, s’est enrichie pendant les
fouilles archéologiques de 2002. L’un des objets est une cani-
ne de loup (Canis lupus) (fig. 5). Elle a été découverte à une
profondeur de 180 cm et a les dimensions suivantes: 5,4 cm –
longueur, 1,5 cm – largeur maximale, 1,1 cm – épaisseur
maximale. Vers la racine, elle présente une perforation exécu-
tée à partir des deux côtés. Les dimensions de la perforation
varient entre 0,7 et 0,5 cm. De la perforation commence une
fissure, produite, probablement, au moment de la perforation
de la dent. De même, vers la pointe, la dent est fragmentée.
Les analogies que l’on peut trouver pour cet objet sont nom-
breuses. Comme on l’a déjà mentionné, à Dolni Vestonice les
dents de loup et de renard sont prédominantes. En Europe de
l’Est, des dents de loup perforées ont été découvertes à
Eliseevici (Abramova 1995:151), Avdeevo, avec 30 canines

et incisives de loup perforées ou à incisions profondes pour
suspension (Ambramova 1995:169), à Sungir et à Kostenki 4
– Alexandrovka (Abramova 1995).

Un deuxième objet d’art mobilier est un fragment de
diaphyse d’os long (métapode) appartenant à un mammifère
de grande taille (fig. 6a). Ses dimensions sont: 11,1 cm – lon-
gueur, 1,6 cm – largeur, 1,2 cm – épaisseur maximale. Sur
l’un des bords, 17 incisions profondes triangulaires sont visi-
bles, et sur la surface plane apparaissent des incisions fines en
croix en grand nombre. En Bessarabie, à Climauti, on a iden-
tifié un fragment de lamelle en os ou en ivoire (Abramova
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Figure 2. Galet en quartzite, à incisions marginales.

Figure 4. Dents de cerf perforées. a: Poiana Ciresului (Piatra
Neamt), b: Gura Cheii – Rasnov (selon Paunescu 1991), c:
Timonovka (selon, Abramova 1995).

Figure 3. Galets plats à incisions marginales, provenant du tombeau
de Brno II (a, selon Jelinek 1984) et Predmosti (b, selon Valoch
1996).

a b

Figure 5. a: Dent de loup perforée de Poiana Ciresului (Piatra
Neamt), b: dents perforées de Dolni Vestonice (selon Klima 1995),
c: dents perforées de Sungir (selon Abramova 1995).



1995) dont les bords sont décorés d’incisions triangulaires
similaires. Enfin, le même type de décor apparaît sur deux
pièces en os provenant de Khotilevo II (Abramova 1995, fig.
34/2-4) (fig. 6b).

Un autre objet est une phalange de renne perforée seu-
lement sur un côté (fig. 7). On l’a identifiée à une profondeur
d’approximativement 210 cm. Elle a une longueur de 3,6 cm,
une largeur de 1,9 cm et une épaisseur maximale de 1,8 cm.
La perforation est parfaitement ronde, ayant un diamètre de
0,4 cm. La première impression a été celle d’une amulette en
cours de finalisation, mais une analyse plus profonde nous a
porté à la conclusion qu’il s’agit d’un sifflet. Une découverte
ressemblant à celle-ci a été faite à Dolni Vestonice (selon
Klima 1995).

Dans le cadre de la campagne de fouilles archéolo-
giques de 2003, on a découvert un fragment de corne, à une
profondeur de 193 cm (fig. 8). Ses dimension sont de 7,2 cm
longueur, 2 cm – largeur et 0,7 épaisseur maximale.
Malheureusement, l’os a été fragmenté pendant les fouilles.
Sur sa surface, on peut observer une série d’incisions tout
petites, qui semblent se multiplier vers la partie fragmentée.
C’est un type de décor spécial qui, au moins sur le territoire
de la Roumanie, n’a pas été observé ailleurs sur des objets
d’art mobilier.

Toujours en 2003, on a découvert à une profondeur
d’environ 190 cm, quatre coquilles bivalves, appartenant pro-
bablement à l’espèce Congeria, qui proviennent peut-être des
couches du Miocène supérieur ou du Pliocène inférieur (fig.
9). La présence de tels fossiles dans un niveau culturel est

Les découvertes d’art mobilier paléolithique de Poiana Ciresului - Piatra Neamt (Roumanie)
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Figure 6. a: diaphyse gravée provenant de Piatra Neamt – Poiana
Ciresului, b: fragments d’os gravé provenant de Khotilevo II (selon
Abramova 1995).

Figure 7. a: phalange de renne perforée de Poiana Ciresului - Piatra
Neamt, b: phalange de renne de Dolni Vestonice (selon Klima 1995).

Figure 8. Fragment de corne décorée d’une série d’incisions linéai-
res de Poiana Ciresului - Piatra Neamt.

Figure 9. Coquilles bivalves fossilisées de Poiana Ciresului, Piatra-
Neamt.



exceptionnelle. Il est clair que ces objets ont été repérés et
recueillis surtout pour leur forme, qui rappelle une vulve. Or,
l’importance des symboles sexuels féminins dans l’art paléo-
lithique est bien connue.

La série des os qui présentent sur leur surface des inci-
sions profondes, à organisation apparemment rythmique, est
beaucoup plus grande, mais nous ne savons pas encore si c’est
le résultat de la décomposition de la chair ou bien s’ils ont eu
une fonction esthétique.

Tenant compte du riche matériel accumulé pendant ces
quatre fouilles archéologiques, la principale conclusion à
laquelle nous arrivons concerne la méthode de fouilles. Il est
impossible que, pendant tant de fouilles archéologiques effec-
tuées par les spécialistes roumains, à Poiana Ciresului aussi
bien qu’à d’autres sites gravettiens, d’autres objets d’art
mobilier ne soient présents, ce qui remet en cause le système
de fouilles archéologiques.
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L'ART PALEOLITHIQUE DANS SON SYSTTME CULTUREL
II. DE LA VARIABILITE DES BESTIAIRES REPRESENTES
DANS L'ART PARIETAL ET MOBILIER PALEOLITHIQUE

Frangois DJINDJIAN*

Rdsumd

Un essai d'integration de l'art paridtal et mobilier dans le contexte iconomique et climatique du peuplement palioli-
thique supdrieur europden, a permis d'dlaborer plusieurs nouvelles propositions sur I'explication des variabilitds de
I'art paldolithique. L'dtude des bestiaires figurds conduit d les considdrer comme des reprdsentations d'une connaissan-
ce taxinomique et Athologique des zoocdnoses rencontries, sous deuxformes: une connaissance locale et une connais-
sance distante, emportde ou rapportde d I'occasion des ddplacements des chasseurs paldolithiques. Il est donc logique
que les bestiaires figures dans les grottes ornAes ou dans I'art mobilier des habitats ne correspondent pas aux vestiges
ossew defaune des sites d'habitat qui ne reprdsentent que lafaune locale chassie. Les zoocinoses animales possddent
en Europe occidentale une grande variabilitd rdgionale, chronologique et climatique, qui permet de faire apparaitre une
colTespondance, d un instant, dans une rdgion et sous un climat donnds, entre le bestiaire reprdsentd dans I'art palio-
lithique et les espices animdles des zoocdnoses mdmorisdes par les chasseurs paliolithiques. Plusieurs modiles dffi-
rents de bestiaire ont dtd ainsi mis en dvidence. A I'Aurignacien et au Gravettien, un modile dominant mammouth/rhi-
nocdros/fdlin/ours est prdsent dans la vallde du Rh6ne, la moitid nord de la France, de I'Europe centrale et orientale,
tandis qu'en Aquitaine, un moddle dominant mammouth/cheval/bovinds/cervidis est prisent. Au Solutrdo-Badegoulien,
un modile unique dominant cheval/aurochs/cerf/biche/bouquetin conespond d Ia zoocinose de Mdditerranie occiden-
tale. Au Magdalenien moyen et supdrieun dans la zone franco-cantabri4ue, trois modiles cohabitent avec leurs varian-
tes et ddfinissent autant de territoires au Magdalinien moyen et supdrieur:
- un modile A d dominante cheval/bison, avec les voriontes Al d bouquetin, A2 d mammouthhhinocdros et A3 d renne,
- un moddle B d dominante cheval/renne, avec les variantes BI d bouquetin et 82 d marnmouth/rhinocdros,
- un moddle C tardif, d dominante cheval/bison-ourochs/cerf-biche.
L'analyse de la variabiliti spatiale du bestiaire figuri dans les grottes ornees conduit enfin d proposer I'hypothdse que
la topographie de la grotte arnie reprrisente en rdduction le territoire de dqlacement des chasseurs et le bestiaire qui

v est figurd, une representation de la faune vue dans ce territoire: Ies compositions centrales reprdsenteraient les grands
espaces ouverts de chaque zoocdnose, les pourtours reprdsenteraient les zones excentries en latitude ou en altitude par
rapport aux espaces ouverts, et les zones de fond-divenicule-passage synbolisent les grottes, friquentdes por les faunes
de coverne et l'homme. Cette organisation spatiale n'est pas unique, ainsi que I'a proposd A. Leroi-Gourhan mais est
multiple, fonction des moddles de bestiaires propres d chaque culture.

Abstract

An attempt of integration of cave and portable palaeolithic art in the economic and climatic context of Upper Palaeoli-
thic peopling of Europe has allowed elaborating several new conclusions about the explanation ofpalaeolithic art varia-
bility. The study of the represented bestiary involves considering them as figures of a taxonomic and ethologic lorcw-
ledge of met zoocenoses under twa ways: a loccl knowledge and a distant lotowledge, taken away or brought back du-
ring movements of palaeolithic hunters. It is then logic that the bestiary represented by cave or portable art is not equi-
yalent to the bone finds of palaeolithic sites which are sampling only a local hunted fauna. Zoocenoses are showing in
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Western Europe a large regional, chronological and climatic variability, which allows seeing at a time, in a region and

und.er a climate, o 
"ir"rpordence 

between the represented bestiary and the animal species from zoocenoses seen and

memorized by palaeolithic hunters. Several diferent models ofbestiary have then been discovered. During Aurignacian

and Gravettian, a msin model mammoth/rhinoceros/feline/bear is existing in the Rhone valley and the half-north of

France, central and eastern Europe, while a main model mammotllhorse/bovine/cervid is existing in Aquitaine. During

Solurreo-Badegoulian, a unique main model horse/aurochs/deer & doe/ibex is corresponding to the western

Mediterranean area. During middle and upper Magdalenian, in thefranco-cantabrian area, three models are coexisting

with variants. They are deJining several Magdalenian territories:
- model A, based on a horse/bison dominant and variant AI with ibex, variant A2 with mammoth/rhinoceros and variant

A3 with reindeec
- model B, based on a horse/reindeer dominant, and variant BI with ibex and 82 with mammoth/rhinoceros,
- model C. based on a horse/bison/aurochs/reddeer and doe dominant'

Finatty, the analysis of the spatial variability of the bestiary rePresented in caves allows proposing the following

hypothesis: the topography of a painted cave is a scale model of the territory of movements of hunters, and the repre'

sented bestiary is a sampls of the fauna met by hunters. Inside the cave, the central place is the open space of each

zoocenose, the periphery is the of-centred areas in latitude and altitude, and the bottom is the cave itself. Such a spa'

tial organbation is not unique, as Leroi-Gourhan said, but is multiple depending on the bestiary models of each palaeo'

lithic culture.

Introduction

L'art pr6historique, de par sa potentialit6 sociale, culturelle

et symbolique, peut conEibuer fortement i la reconstitution

des systdmes pal6olithiques. Mais, paradoxalement la pau-

wet6 des m€thodes d'6tudes de I'art prdhistorique ne favori-

se gudre I'exploitation de cette potentialit6. En effet, ces 6tu-

des se sont trouv6es limit€es depuis le d6but du sidcle, en

reprenant notre vocabulaire m6thodologique (Djindjian

i991), i une structuration intrinsdque sur le bestiaire animal,

sur la morphologie des signes et sur le style des figurations,

et plus recemment, ir une structuranon extrinsique sur la

localisation spatiale des figurations seules ou en associa-

tions sur des panneaux, dans la grotte. L'approche adoptde

ici est de tenter d'enrichir ces explications extrinsdques en

essayant de multiplier les corr6lations crois6es entre tous les

types de donn6es disponibles, plus nombreuses aujourd'hui
qu ' i l yahen teans .

Nous traiterons ici plus particulidrement, dans ce

deuxidme article, des trois points suivants:

l. les rapports entre les bestiaires repr6sent6s dans I'art pari6-

tal et mobilier et les zooc6noses reconstitu6es d partir de la

faune identifi6e par les 6tudes archdozoologiques dans les

sites d'habitat.
2. les structures intrinsdques et extrinsCques des bestiaires

animaliers de I'art pari6tal, replac6es dans leur chronologie

absolue et dans la topographie des grottes,

3. les relations entre les teritoires, les ddplacements des chas-

seurs pal6olithiques, la saisonnalit6 des habitats, les bestiaires

representds et les grottes fr6quent6es aux diff6rentes p6riodes

du Pal6olithique sup6rieur.

Un constat fait par les pr6historiens depuis de nom-

breuses ann6es est que les bestiaires figur6s ne correspondent
pas quantitativement aux espdces animales chass6es (voir

Delporte 1990 et Moure-Romanillo 1988)' Ainsi' au

Magdal6nien, corunent expliquer que des chasseurs de ren-

nes en Dordogne ou des chasseurs de cerfs dans les Cantabres

repr6sentent majoritairement des bisons et des chevaux dans

les grottes qu'ils auraient orn6es ? Jusqu'ir present, les inter-

pr€tations de ces contradictions ont pnvil6gi6 la signifrcation

symbolique (LeroiGourhan 1965; Laming-Emperaire 1962;

Rapha€l 1986; Sauvet 1988) n h signifrcation fonctionnelle
(Rice & Paterson [] 1985, 1986).

Lorblanchet a rejet6, avec raison, ces conclusions pour

ieur trop grande globalit€, d travers I'espace et le temps. Mais,

sa position, axiomatique comme celle de beaucoup de sp6cia-

listes de l'art pr6historique, I'amdne e rejeter cette approche

parce qu'il considdre "que la repr6sentation du gibier n'est

pas forc6ment pragmatique, qu'elle peut etre symbolique,

comme le revdle souvent le comparatisme ethnographique"
(Lorblanchet 1995:52). N6anmoins, les exemples issus du

comparatisme ethnologique ne conduisent cependant pas sys-

t6matiquement i la conclusion unique du symbolism': associe

i I'art de chasseurs-cueilleurs (Layton 1985). En tene

d'Arhnerrl par exemple, les grandes figurations polychromes

d'animaux et de poissons radioscopiques de la ligne d'abris

orn6s sont expliqu6es par les Aborigdnes de la rdgion simple-

ment comme des repr6sentations fiddles de toutes les espdces

consommdes (Lorblanchet I 988:284)'

Il est 6vident que de telles analyses ne peuvent €tre

conduites qu'i des 6chelles limit6es i un espace-temps r€duit,

ce qui implique, polu que les r6sultats soient significatifs,

qu'une chronologie exacte des grottes orn6es soit corurue, que

[ ] L 6tude de Rice et Paterson a consistd i 6tudier 90 grottes omdes frangai-

ses, 35 grottes om6es cantabriques, l5l habitats frangais et 6l habitats can-

tabriques, et i conclure que les cinq espdces majeures (cheval, bovinis, cerfs,

rennes, bouquetins) se renconfent aussi bien repr6sentees sur les parois que

sous forme de rcst€s de faune dans les habitats. Pour eux, I'importance du

gibier en termes de ressources alimentaires aurait donc 6td le stimulus pre-

mier des repr6sentations artistiques'
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les sites puissent 6tre resitu6s dans leur cadre culturel et que
des 6tudes arch6ozoologiques soient men6es dans les habitats.
L'6tat de l'art des 6tudes pal6olithiques permet aujourd'hui
d'inifialiser ce type d'6tudes, dont nous proposons les pre-
miers r6sultats ici.

Chronologie de I'art pal6olithique

Dans un premier article (Djindjian sous presse) intitul6:
<<L'art paldolithique dans son systdme culturel: essais de cor-
rdlations. I. Chronologie, <styles> et <cultures>>>, nous nous
sornmes efforc6s de r6viser I'ensemble des donn6es chronolo-
giques les plus r6centes, apport6es notamment par les data-
tions l4C directes sur les peintures pari€tales ou sur les objets
d'art mobilier. et de les mettre en corr6lation avec les dernid-
res synthdses disponibles sur la chronologie des <cultures> du
Pal6olithique superieur europ,€en (Djindjian et al. 1999).
Cette r6vision des corr€lations entre <styles> et <cultures>,
dans leur contexte chronologique et climatique et selon les
territofues de peuplement, permet ainsi de proposer une nou-
velle periodisation de I'art paldolithique en sept stades, en
remplacement des deux p6riodes de H. Breuil et des quatre
styles de A. Leroi-Gourhan (tabl. l). Il est ainsi possible de
mettre en correspondance les "cultures" et les "styles" pal6o-
lithiques. Le tableau l, si on le compare avec celui de la flrgu-
re 750 de la publication de A. Leroi-Gourhan (1965), simpli-
fie et dclaircit ces correspondances et enrichit le contenu et la
coh6rence des systdmes culturels du Pal6olithique sup6rieur.

Cette cbronologie ainsi r6vis6e fait apparaire un art
pari6tal et mobilier dont l'€volution et la richesse n'est pas
lineaire au cours du Pal6olithique sup6rieur. La richesse de I'art
mobilier et parietal correspond d des 6pisodes courts €t asyn-
cb,rones de I'histoire du Paldolithique sup6rieur: Aurignacian
r6ccnt (32-30.000 BP), Gravettien ancian @avlovien) vers 28-
26.000 BP en Moravie, Gravettien moyen (24-23.000 BP) en
Europe occidentale (Noaillien) et en Europe centale et orienta-
le (Kostienkien), fur du Gravettien, Soluheen et Episolun6en
(22-17.0N BP) cnArdeche et Levant espagnol, Solutr6en avec
I'art rupeste solutr6en de peninsule iberique zub'pyrdn6enne et
sub'canabrique, Magdal6nien moyen en Europe occidentale
( 15-13.500 BP) puis Magdal6nien sup6rieur ( I 3.500- 12.000
BP) en Europe occidentale et centrale, M6zinien en Europe
orientale (l!14.000 BP). A I'oppos6, d'autres p€riodes et
rdgions du Pal6olithique suffrieur europe€n sont significative-
ment plus pauwes (d'aprds les connaissances actuelles) en art
pari6tal et mobilier: Aurignacien 0, I et industries de transition
(38-32.000 BP), Gravettien ancien (29-26.000 BP) sauf en
Moravie, Gravettien r|cent(23-2L000 BP) sauf enArddche et
en peninsule ib6rique, Epigravettien m6diterran6en et oriental,
Badegoulien, Sagvarien, Magdal6nien inf6rieur (16.500-
15.000 BP) en Cantabres et P6rigord/Quercy, Azilien. Il existe
rme corr€lation avec des variations climatiques favorables d des
expansions g6ographiques (Aurignacien r6cent Gravettien
moyen, Magdaldnien moyeq M6zinien) etlou avec des envi-
ronnements de ressouces alimentaires permettant l'installation
d'habitats saisonniers de longue dur6e (Pavlovie4 Kostienkien,
Mezinien, Levant espagnol).

L art paldolithique dans son systdme culturel.
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Bestiaires repr6sent6s et especes animales chass6es

Au Paldolithique sup6rieur, en Europe, I'h6t6rog6neit6 de
I'espace g6ographique et les variations climatiques contras-
t6es du dernier pl6niglaciaire vont avoir des r6percutions
importantes sur les associations d'espdces animales. Par le
terme de zooc6nose, on d6frnit I'existence d'un cortdge
d'espdces animales stable dans un temps et un espace d6ter-
min6s. Les 6tudes arch6ozoologiques permettent ainsi, i par-
tir des 6tudes sur les restes de faunes chass6es et consomm6es
dans les sites paldolithiques de reconstituer, non seulement le
r6gime alimentaire des chasseurs, mais aussi la composition
des zoocdnoses travers6es par ces chasseurs, les pr6ldvements
qu'ils y ont effectu6s et leurs modes de chasse et de pr6ldve-
ment de I'alimentation cam6e.

Pour essayer, dans un espace-temps donn6, de recons-
tituer les espdces animales chass6es, notre raisonnement doit
s'appuyer sur un certain nombre d'axiomes, de la validit6 des-
quels d6pendront les conclusions finales proposees.

Axiome nol: au pl6niglaciaire sup6rieur, en Europe, les zoo-
c6noses varient en latitude, en altitude et suivant les variations
climatiques du demier pldniglaciaire. Les zooc6noses les plus
caract6ristiques sont les suivantes:
- steppes froides septentrionales i mammoutb, rhinoc6ros,
renne, cheval, camivores d foumrres,
- espaces steppiques d cheval, bison et saiga (plaine aquitaine,
plaine de Pannonie, plaine du P6, zone des steppes d'Ukraine
et de Russie meridionale),
- vall6es de moyenne altitude (200 n 600 mitres) et de moyen-
ne latitude ori se d6placent les troupeaux de rennes et de che-
vaux et des hordes de cerf, A rapport renne/cerfvariable sui-
vant les latitudes : Dordogne, Lot, Haute-Loire, Haut-Allier,
Rhin, Meuse, Haut-Danube, Elbe, Trsza, Dniestr, Prut, etc.
- espaces ouverts m6ridionaux i cerf, aurochs, cheweuil, che-
val hydruntin, cerf m6gac6ros, 6lan,
- reliefs escarp6s de moyenne altitude, espace de pr6dilection
des bouquetins et des chamois, avant leur remont6e en altitu-
de (Pyr6n6es, Alpes, Cantabres, etc.).

Cet axiome ddcoule directement des 6tudes arch6o-
zoologiques effectu6es depuis plus d'une centaine d'ann6es
sur les sites du Pal6olithique sup6rieur europ6en et sur plu-
sieurs pidges pal6ontologiques en avens (cf annexe l).
Suivant l'6volution climatique du dernier pl6niglaciaire, ces
zoocdnoses se modifient dans I'espace (latitude et altitude) et
certaines espdces y apparaissent ou disparaissent, entrainant
des changements de strat6gies alimentaires des chasseurs
pal6olithiques comme: l'6volution du rapport renne/cerf en
Aquitaine, la disparition de I'aurochs, l'apparition de la
saiga, la variation de la taille des rennes, le r6tr6cissement
progressif du territoire et de la densit6 d'occupation du mam-
mouth.

Axiome no2: les groupes de chasseurs-cueilleurs se deplacent
i I'int6rieur d'un espace (territoire de deplacement) pour leur
approvisionnernent en matidres premidres et dans leur cycle

r29



FranEois DJINDJIAN

saisonnier d'approvisionnement en ressources alimentaires.
La localisation de ce territoire de d6placement et son aire ont
vari6 au cours du temps selon les peuplements et les varia-
tions climatiques. Il peut 6tre localis6 d I'int6rieur d'une seule
zooc6nose (p6ninsule ib6rique subpyr6n6enne et subcanta-
brique par exemple) ou en recouvrir plusieurs (plaine
d'Aquitaine et valldes du bassin de la Dordogne et de la
Garonne). Cet axiome d6coule directement des 6tudes d'ap-
provisionnement en matidre premidre qui montrent, que sui-
vant la richesse en affleurement de silex de qualit6, les d6pla-
cements induits varient entre quelques dizaines de kilomdtres
(P6rigord) et quelques centaines de kilomdres (Europe cen-
fiale, Auvergne). Le cycle saisonnier d'approvisionnement en
ressources alimentaires est par contre encore mal connu. Il
fait l'objet des recherches arch6ozoologiques actuelles sui-
vant des modiles vari6s de shat6gie opportuniste ou de stra-
t6gie planifi6e avec des habitats de saisonnalit6 et de dur6e
d'occupation variable dans I'ann6e.

Axiome no3: le bestiaire repr€sent6 dans I'art pari6tal, rupes-
fre et mobilier pal6olithique correspond aux espices animales
vues et m6moris6es. Les hommes pr6historiques ne peuvent
repr6senter que ce qu'ils ont vu. Eliminons donc toute hypo-
thdse de representations transmises de g6n6ration i gdneration
par des r6cits ou des descriptions orales, ou m6me par simple
copie ou reproduction d'animaux vus dans des grottes om6es
visit6es longtemps aprds.

Un premier corollaire, qui se d6duit trivialement des
axiomes pr6c6dents, est que cette m6morisation s'effectue
dans le territofue des d6placernents des groupes de chasseurs-
cueilleurs du Paldolithique sup6rieur, et non dans I'espace
imm6diat des sites et des grottes occup6es.

Un second corollaire, 6galement trivial est que dens un
endroit donn6, i une p6riode donn6e, sous un climat donn6, une
grotte ou un site peuvent appartenir i des territoircs de d6place-
ment trds differents de groupes de chasseurs-cueilleurs, qui ont
laiss6 des vestiges d'art pari6al ou mobilier.

Plusieurs d6ductions peuvent 6tre tir6es de ces d6fini-
tions axiomatiques:

Rigle nol: I'espace des d6placements d'un groupe de chas-
seurs-cueilleurs peut se superposer i une zooc6nose unique
ou i plusieurs zooc6noses diff6rentes. L'univers de r6f6rence
des espdces animales renconh6es sera alors homogdne ou
h6t6rogdne, ainsi que le bestiaire figurd.

Rigle no2: le bestiaire reprdsent6 dans l'art pari6tal et mobi-
lier qui correspond aux espdces rencontr€es dans I'espace des
d6placements et I'inventaire des espdces des ossements ani-
maux d'un site qui correspondent i une chasse locale d'espd-
ces rapport6es totalement ou partiellement sru le site, sont dif-
f6rents. Plus I'espace de ddplacement est vaste, plus les dift-
rentes zooc6noses travers6es sont vari6es, plus cette diff6ren-
ce est forte. Plus les chasseurs se d6placent, c'est-d-dire pen-
dant les p6riodes climatiques les plus favorables, plus les zoo-

cenoses donc plus les bestiaires figurds sont h€t6rogdnes.
L'explication de cette difference n'est donc pas a priori de
nature symbolique mais de nature syst6mique, li6e aux modes
de fonctionnement des soci6t6s de chasseurs-cueilleurs pal6o-
lithiques.

Rigle no3: I'h6t6rogdn6it6 des bestiaires repr6sent6s dans
I'art pal6olithique correspond:

- soit i des superpositioru li6es d des occupations multiples de
la grotte d des p6riodes diff6rentes par des groupes de tradi-
tion culturelle diff6rente.
- soit i une occupation unique mais i des m6langes d'espdces
provenant des diff6rentes zooc6noses travers6es par le m€me
groupe de chasseurs-cueilleurs.

Rigle no4: la composition des bestiaires varie dens le temps,
dans I'espace europ6en, avec le climat et suivant les culfures
(parce que li6es aux zooc6noses travsrs6es 6galanent chan-
geantes).

Rigle no5: il est logique que le bestiaire repr6sent6 dans les
grottes et abris-sous-roche, ne coresponde pas i la faune
chass6e, retrouv6e dans les habitats. En effet, les restes de
faune dans les niveaux arch6ologiques d'un site ne sont en
aucune fagon un 6chantillon representatifde Ia farme chassee
par I'homme pal6oliftique dans le territoire de ses ddplace-
ments. Ces restes sont seulement repr6sentatifs de la faune
chass6e i proximit6 du site et ramen6e dans le site soit totale-
ment (pour y €tre d6pec6e d condition que I'animal soit
transportable d dos de chasseurs), soit partiellement (il a 6t6
ddpec6 dans un site de boucherie ou li or) il a 6td tu6 ou retro-
uv6 mort par les chasseurs). Et la faune chass6e i proximit6
d'un habitat n'est pas representative de la faune chass6e i
proximitd de I'ensemble des habitats occup6s au cours des
d6placements saisonniers d'un m€me groupe de chasseurs.

Prenons I'exemple du renne. Les rapports du
Magdal6nien et du renne sont d ce point importants que le
terme de chasseurs de rerures a 6t6 employ6 avec succds dans
de nombreuses chronologies pal6olithiques: Age du renne de
Lartet (1861), Epoque du renne de G de Mortillet (1867),
assise tarandienne de Piette (1879-81). Et pourtant, tous les
sp6cialistes ont soulign6 la raret6 relative des repr6sentations
de renne dans I'art pal6olithique qui n'arrive qu'en huitidme
position dans l'ordre des espdces les plus repr6sent6es: de
l'ordre de 3,4 i 3,7% selon les comptages de A. Leroi-
Gourhan (1965) et G Sauvet (1988) alors que les inventaires
de faune des sites de Dordogne donne des pourcentages de
restes fauniques souvent supdrieurs i 90% (Delpech 1983).

Exemples de bestiaires repr6sent6s correspon-
dant ir une zooc6nose unique locale

Les exemples de bestiaires represent6s correspondant i la
m6morisation d'une zooc6nose unique locale se touvent
beaucoup plus fr6quemment dans les zones les plus m6ridio-
nales et les plus septentrionales des peuplements du
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Pal6olithique sup6rieur europ6en. Comme les 6tudes de I'art
pal6olithique europ6en ont 6t6 fond6es sur I'art pari6tal fran-
co-cantabrique et sur I'art mobilier magdal6nien, ori les zoo-
cdnoses m6moris6es sont le plus souvent multiples dans une
r6gion de latitude moyenne, il est logique que cette relation
entre bestiaire repr6sent6e et zoocdnoses ait pas 6t6 plus difTi-
cile d percevoir.

Art paridtal et art rupestre

Dans la p,€ninsule italienne, dans la grotte de Levanzo
(Sicile), les bestiaires les plus repr6sent6s sont le cheval,
I'aurochs, le cerf qui forment une association standardisde
pour la partie meridionale de la p6ninsule italienne. Les
m€mes associations d'espdces animales ont 6t6 identifi6es
dans les sites de Levanzo (Sicile) et Paglici (Pouilles). Dans
la pdninsule ib6rique sub-cantabrique et sub-pyr6ndenne,
dans les sites d'art rupesfte, maintenant bien connus de Foz
C6a et de Domingo Garcia, les bestiaires les plus repr6sentdes
sont le cheval, le cerf et la biche, le bouquetin, I'aurochs.
Dans ces terrains acides oir I'os n'est pas conserv6, la r6f6ren-
ce la plus proche se trouve dans les terrains calcaires de
I'Estramadure porhrgaise oi les habitats en grottes ont liw6
un cortdge d'espdces animales chass6es identique. Toujours
dans la p6ninsule ib6rique, enAndalousie, d La Pileta, les bes-
tiaires les plus represent6es sont le cheval, l'aurochs, le bou-
quetin, le cerf. Les sites pal6olithiques du Levant mdditena-
n6en espagnol du Parpallo et de la cueva del Ambrosio ont
foumi le m€me cortdge d'espdces animales chass6es. Sur la
c6te cantabrique, cette fois, qui appartient d la r6gion de peu-
plement pal6olithique franco-cantabrique, dans la grotte
d'Altamira, d la fois grotte orn6e et habitat, le bestiaire repr6-
sentd comme le cortdge d'espdces animales chassdes sont le
bison, le cheval, le bouquetin, le cerfet la biche.

Art mobilier

Les grottes et abris orn6s ne possident malheureusement pas
la m€me distribution spatiale europ6enne que celle des peu-
plements. Par contre, plusieurs habitats de plein air ont liw6
une important s6rie d'oeuwes d'art mobilier d differents
moments du Pal6olithique sup6rieur. En Moravie, dans le
Pavlovien (Gravettien ancien) de Dolni Vestonice et Pavlov,
les bestiaires repr6sent6s sur des sculptures en ivofue, en os,
en terre cuite sont ltours, les carnivores i fourrure, le mam-
mouth, le rhinoc6ros, le cheval, les oiseaux. Ces espdces
animales correspondent au cortdge d'esp6ces animales chas-
s6es dans ces sites (Valoch 1996; Svoboda 1994). En Russie,
dans le bassin du Don. dans les niveaux du Gravettien orien-
tal (Gravettien moyen) de differents sites de Kostienki, le bes-
tiaire est repr6sent6 par le mammouth, le rhinoc6ros, les
carnivores i fourrure, le cheval, les oiseaux. Li 6galement,
le bestiaire conespond i la faune chass6e (Abramova 1995).

Dans la p6ninsule ib6rique, sur la c6te du Levant m6di-
terran6en, dans le site du Parpallo, les trds nombreuses pla-
quettes correspondant au peuplement pendant le maximum
glaciaire (de la fin du Gravettien d la fin de I'Episolutr6en)
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r6vdlent un bestiaire repr€sent6 par le cerf et la biche, le che-
val, Itaurochs, le bouquetin, qui correspond aux espdces ani-
males chass6es dont les ossements ont 6t6 d6couverts dens le
site (Villaverde 1994). Dans I'est de la France, dans I'abri de
La Colombidre (Ain), les fameux galets gravds attribu6s par
erreur au Gravettien par Movius et rectifi6s coulme
Magdal6nien moyen par Leroi-Gourhan, r6vdlent un besfiaire
compos6 par le cheval, le renne, le rhinoc6ros, le bouque-
tin, Itours, les carnivores, qui correspondant aux espdces
animales chass6es dont les ossements ont 6t€ trouv6s dans les
niveaux archdologiques nragdal6niens.

La valeur chronologique de ceftaines espices
animales

Ind€pendamment de ce concept de m6morisation et de repr6-
sentation des zooc6noses rencontrdes, se sifue la question de
la signification chronologique de la prdsence d'une espdce
dans un bestiaire, comme aide i I'attribution culturelle et
chronologique d'une grotte orn6e. Les especes candidates
sont essentiellement des espdces qui disparaissent dans une
r6gion du fait de I'aggravation climatique i l'approche du
maximum glaciaire (cerf m6gac6ros, Equus hvdrytnni,s), qui
se r6fugient dans les latitudes basses au maximun glaciaire
(phoque, pingouin, cachalot, bceuf musqu6, antilope saiga) ou
qui r6apparaissent i l'inverse suite i I'am6lioration clima-
tique aprds le maximum glaciaire (Equus hydruntinus,
aurochs, renne dans les vall€es pyr€n6ennes).

Le cerf mdgacdros

Le cerfm6gac6ros est une espdce rare dans le bestiaire pal6o-
lithique (une dizaine de figurations): il a 6te reconnu en

Quercy (Cougnac, Pech-Merle et Roucadour), en Gironde
(Pair-non-Pair) et an Perigord (La Grdze), grottes om6es tou-
tes attribu6es actuellement au Gravettien. En Aquitaine, le
cerfmdgac6ros est pr6sent au pl6niglaciaire supdrieur ancien
et disparait avant le maximum glaciaire, pour rdapparaitre i
I'Holocdne (Delpech 1983).

Le cheval hydruntin

U Equus hydruntinus (h6mione) est 6galement un animal rare-
ment repr6sent6 dans I'art pal6olithique. Si sa pr6sence d
Combarelles I et dans la grotte des Trois Frdres (deux exern-
plaires) semble indiscutable, les exemplaires de Bemifal et
Lascaux semblent plus douteux. L'espdce a 6td 6galement
reconnue i Albanacin (Teruel, Espagne) et d Levanzo, en
Sicile et pour I'art mobilier d Schweirzersbild (Suisse) et i
Putois II (Haute-Garonne) sur une pendeloque gravie attri-
bu6e d un Magdal6nien moyen (Cleyet-Merle & Madelaine
l99l). L'Equus hydruntinus a 6t€ d6termin6 dans la faune
d'Aquitaine au Pal6olithique sup€rieur ancien rnais semble
disparaitre dds les d6buts du pl6niglaciaire sup'€rieur pour se
r6fugier sur le pourtour m6diterran6en (c6te espagnole, p6nin-
sule italierure, Crirn6e). Son retour enAquitaine est atteste dds
le Magdalenien moyen en Gironde, i Roc de Marcamps et d
Saint-Germain la Rividre. A Bernifal. I'asinien identifi6 dans
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la salle I en compagnie d'un aurochs et d'une main n6gative
n'est p:rs contradictoire avec une attribution au Gravettien de
cette salle I de Bernifal. A h grotte des Trois Frdres, les attri-
butions chronologiques sont contrast6es: pour H. Breuil, I'h6-
mione du sanctuaire est magdal6nienne et celle de la galerie
des chouettes est aurignaco-p6rigordienne; pour A. Leroi-
Gourhan, les deux h6miones sont solutr6ennes; tandis que
pour J. Clottes I'eruemble du sanctuaire est magdal6nien. Ces
trois explications sont 6galement plausibles, sinon justes:
connaissance locale pour le premier et le toisieme, connais-
sance emport6e pour le second mais alors on s'attendrait d
voir 6galement figurer des aurochs, ce qui n'est pas le cas.
Une autre pr6sence inattendue, dans le sanctuaire, est celle du
couple mammouth/rhinocdros, unique dans les Pyr6ndes, ce
qui, ajout6 aux nombreux rennes (c/ infra), conrlbuerait i
voir dans le sanctuaire un palimpseste magdaldnien tout d fait
inhabituel. L'hydruntin est par contre trds present dans les
faunes et souvent frgur6 dans les sites de la peninsule italien-
ne tout au long du Pal6olithique sup6rieur.

Les espices animales aa maximum glaciaire

Le phoque et le pingouin ont fait une imrption spectaculaire
dans le bestiaire de I'art paridtal pal6oliftique i I'occasion de
la d6couverte de la grotte Cosquer. Cette presence semble €tre
en relation avec la temp€rahre basse de la M6diterr-an6e au
maximum glaciaire et i I'apparition de ces espdces dans ses
eaux. Une dizaine de rep,r6sentations de phoques sont corulus
dans l'art mobilier magdal6nien (dans les Pyr€n6es i Isturiu,
Gourdan, Dumthy, La Vache, Brassempouy, mais aussi en
P€rigord i la Madeleine et en Charentes i Montgaudier).

Le cachalot est 6galement connu mais seulement par
ses dents: sculpture aux deux bouquetins affront6s du Mas
d'Azil (Poplin 1983) et figuration recto/verso d'un cachalot et
d'un bison sur une dent de cachalot de Las Caldas (Asturies).

Le beuf musqu6 (quoique la distinction avec le bison
ne soit pas toujours facile) n'a 6t6 reconnu que dans trois
sites: au Roc-de-Sers dans la scdne de I'homme chass6. A la
Mouthe da'ls la salle de la Hutte et par une sculpture en ronde
bosse d Laugerie-Haute. Dans les trois cas, il semble plausi-
ble d'attribuer ces figurations au Soluh6en, ou plus prudem-
ment au maximum glaciaire, p6riode pendant laquelle le beuf
musqu6 serait descendu i des latitudes plus basses.

L antilope saiga n'a 6t6 indiscutablement identifi6e que
dans la grotte de Combarelles II, les repr6sentations de
Rouftignac et de Altxerri 6tant douteuses (chamois ?). L espece
a 6t6 dgalement grav6e sur un lissoir de La Vache et sur un os de
Bize. Uantilope saiga apparait en Aquiaine au maximum gla-
ghhs dans la plaine aquitaine. La date de sa disparition fait
encore l'objet de discussions entre une date ancienne vers
13.500 BP et une date plus r6cente vers 12.000 BP.

Le renne dans les firindes d laftn du Magdalinien

Dans plusieurs s6quences stratigraphiques pyr6n6ennes

(notamment de fagon indiscutable i Dufaure/Duruthy), le
couple bison/cheval domimnt au Magdal€nien moyen cdde la
place au renne dominant au Magdal6nien sup6rieur, ce qui
semble traduire un ph6nomdne pouvant avoir plusieurs expli-
cations: rme colonisation massive par le renue des vall6es
pyr6n6ennes e h fin du pl6niglaciaire sup6rieur r6cent, une
sp6cialisation des chasseurs du Magdal6nien sup6rieur dans la
chasse au renne, etlou une diminution progressive des autes
espdces, bison et cheval du pi6mont pyr6nden. Ce ph6nomd-
ne est d metEe en relation avec la pr6sence plus importante du
renne dans le bestiaire figurd pyrdn6en et cantabrique, notam-
ment d Las Monedas que Leroi-Gourhan (1965) attribue au
Magdal6nien hnal dans sa chronologie de I'art pari6tal canta-
brique. En effet, le renne est trds rar€ment repr6sent6 en
Espagne atlantique, of 17 rerures seulement ont 6t6 figur6s
dans les grottes orn6es (Moure Romamllo 1988), notamment
d Castillo, La Pasiega, La Haza, Covalanas, Ekain et 7 rennes
seulement dans I'art mobilier (La Paloma, La Vina, Tito
Bustillo, Las Caldas, Urtiaga, El Pendo, Aitzbitarte IV). La
situation est analogue dans les Pyr6ndes avec I'abondance
exceptionnelle du renne dans la grotte des Trois Freres (le
petit salon aux rennes du sanctuaire), qui pourrait efre inter-
pr6t6 comme un ajout tardif dans un contexte classique che-
vaVbison tel qu'il est connu dans I'art pari6tal du Tuc
d'Audoubert et dans I'art mobilier d'Enldne et du Tuc
d'Audoubert (tabl. 5 & 6).

Connaissance distante

Les animaux repr6sent6s dans I'art paldolithique visualisent
des connaissances taxinomiques et 6thologiques d'espdces
rencontr€es lors des d6placements des chasseurs dans leurs
territoires. Quand ces bestiaires represent6s ne correspondent
pas i la zoocdnose locale autour de la grotte orn6e, ces repr6-
sentations seront d6finies comme connaissance distante, qui
suivant les cas, sera une connaissance emport6e dans le cas
d'un d6placement excentrd par rapport au centre du territofue
du peuplement ou une connaissance rapport6e dans le cen-
tre du territoire du peuplement d'une espdce rencontr6e d
I'occasion d'un d6placement lointain.

Une connaissance emportie

Le chamois est un animal rarement repr6sente dans I'art
pari6tal pal6olithique, i moins d'une dizaine d'exemplaires. Il
est connu presqu'exclusivement dans les Cantabres (Las
Chimeneas, Castillo, Pena de Candamo) et dans les Pyr6n6es
(Massat, Fornols-Haut). Sa pr6sence, i Angles-sur-l'Anglin,
n'en est que plus exceptionnelle. Soit on considdrera que la
pr6sence du chamois dans la Vienne est normale, et c'est une
espdce locale qui est figurde i cot6 du bouquetin, soit on
consid6rera, avec l'auteur de ces lignes, qu'il s'agit lA d'une
connaissance emportde.

La question se pose dgalement pour ce qui concerne
les bouquetins grav6s du m€me site comme ceux de Gironde,
d Pair-Non-Pair ou pour le bouquetin grav6 sur un bdton perc6
du grand abri de Saint-Gennain-La-Rividre (couche B, terras-
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se inf6riewe), alors que le bouquetin n'est pas connu dans les
faunes pl6istocdnes girondines (Lenoir I 983 : 379).

L'aurochs non plus n'est pas connu dans les faunes
d'Aquitaine au maximum glaciaire au Solutrdo-Badegoulien
(Delpech 1983). Les aurochs solutrdens peints de Lascaux et
celD( en ronde bosse du Foumeau-du-Diable ne peuvent donc
provenir que des zoocsnoses oir l'aurochs est connu au maxi-

mum glaciaire et au pldniglaciaire sup6rieur recent, c'est-i-
dire dans la p6ninsule ib6rique sub-cantabrique et sub-pyr6-
n6enne (Portugal, Meseta, c6te m6diterran6enne espagnole)
ou sur la c6te m6diterran6enne frangaise (Languedoc,

Arddche) ce qui renforce I'id6e d'un centrage du peuplement

solutr6en sur la pdninsule ib€rique ou la cdte languedocienne
et la position excentrde septentrionale du P6rigord d cette
6poque ("f i"fro pour un d6veloppement de la question de
I'arnochs). Dans les grottes cantabriques de Las Chimeneas,
Castillo, et La Pasiega, les aurochs repr6sent6s pounaient

6galement correspon&e A une connaissance emport6e de

chasseurs venus & la peninzule ib€rique sub-cantabrique.
Beaucoup plus au nord et beaucoup rdcent, dat6 du
Magdal€nien supdrieur, I'aurochs d'une dalle gravde de
Chaleux en Belgique doit 6galement etre attribu€ A une
connaissanc.e emport6e.

Une connaissance rapportde

Le meilleur exemple de connaissance rapport6e est sans doute
celui de la red6couverte des memmouths au Magdal6nien
moyen, au moment de I'expansion rnagdal6nienne vers le
cenlre et I'est de la France, qui s'est traduite de plusieurs

fagons:

- par de tds nombreuses repr6sentations de mammouths (et la
fr6quence de I'association mammouth/rhinocdros) dans plu-

sieurs grottes orn€es du P6rigord, comme i RouIfignac, Font-
de-Gaume, Bernifal, Les Combarelles qui ont €td rapportdes

au Magdalenien moyen,
- par la red6couverte & I'ivoire au Magdal6nien moyen et
sup6rieur, rnateriau qui avait 6te pratiquement oubli€ au
Solutr6en, du fait du reflux de population vers le sud dans des

zones oir le mammouth avait d6ji disparu. Les chassews mag-

dal6niens d'Europe occidentale rdcupdrent molaires et d6fense
pour graver ou sculpter: V6nus impudique de Laugerie-Basse,
cheval des "Esp,6lugues", plaque grav6e de la Madeleine.

On peut 6galement consid6rer cornme connaissance

rapport6e les rnarnmilBres marins comme le cachalot ou le
phoque rapport6s sur plus d'une centaine de kilomdtres des

rivages atlantiques ou m6diterran6ens sous forme d'art mobi-
lier ven des sites du P6rigord comme La Madeleine ou des

Charentes cornme Montgaudier, pour le phoque, ou des

Pyren6es cenhales au Mas d'Azil pour le cachalot.

Les figurations <<rnalhabiles> des proboscidiens des
grottes cantabriques (Pindal, Castillo) ou des rhinoc6ros de

Ekain en Pays basque ne sont-elles pas un exemple de cas

d'oubli progressif de la m€morisation de I'animal ? Alon, les
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repr6sentations animales perdent de leur exactitude, et ren-
dent par la mdme la d6termination par les pr6historiens diffi-
ciles. C'est le cas 6galement des animaux dits fantastiques
(animaux inddterminds et imaginaires dans Collectif 1993),
cornme par exemple les chimdres du Tuc d'Audoubert, les
animaux fantastiques de Pergouset ou la licorne de Lascaux,
dans lesquels ne faudrait-il pas chercher une m6moire estom-
p6e plut6t qu'une volont6 maitrisde de repr6senter un quel-
conque animal mythique ?

Complexit6 chronologique et r6gionale: le cas de
l'aurochs

Les zooc6noses locales ont chang6 dans le ternps et selon les
r6gions entre les d6buts et la fin du pl6niglaciaire sup6rieur.
La question de la pr6sence de I'aurochs dans I'art pari6tal et
dens I'art rupestre est une des plus r6v6larices pour expliquer
ce rapport ente espdce rencontr6e et bestiaire figur6, variable
dans le temps et suivant les r6gions.

La distiaction entre aurochs et bison, si facile i obser-
ver dans l'art animalier, I'est beaucoup moins dans la ddter-
mination de la faune (Delpech 1983:185-187). N€annoins. au
Paldolithique sup6rieru, la repartition r€gionale de I'aurochs
est totalement diff6rente de celle du bison.

En Aquitaine, I'aurochs, Bos primigenlzs, disparait i la
fin du Paldolithique sup6rieur ancien, notamment i La
Ferrassie otr il est seulement connu pendant I'oscillation
d'Arcy, sans doute vers 25.000 BP, et semble disparaitre totale-
ment jusqu'A son retour fin Biilling/ddbut Allertid, i
Duruthy/Dufaure et i Morin, dans le Magdal6nien final et dans
son d6veloppernent au postglaciaire (Delpech 1983). En revan-

che, il est abondant i des latitudes plus m6ridionales, dans la
peninsule italisrme (Mussi 2001) A h fois sur la c6te tyrrh6nien-
ne et adriatique @aglici, Palidoro, Polesini, Riparo Tagliente,

etc.), sur la c6te m6diterran6enne frangaise (Languedoc,

Arddche) et espagnole (Parpallo, Ambrosio), au Portugal
(Estramadure), et donc waisemblablement dans toute la pdnin-

sule iberique sub'pyrdn6enne et sub-cantabrique.

L'aurochs est repr6sent6 en Aquitaine d I'Aurignacien
et au Gravettien ori il mdmorise une connaissance locale,

notarnment dans les gtottes de Pair-Non-Pair (Gironde),

Gargas (Pyr6ndes), La Mouthe (P€rigord). Au maximum gla-

ciaire, I'aurochs m6morise une connaissance locale en
Languedoc i Ebbou (d'aprds Leroi-Gourhan [965] qui a dis-
tingu6 par le style un ensemble solutr6en [cheval, aurochs,

cerf, bouquetin] et un ensemble magdalenien zuperieur dat6

[bison, mammouth] qui correspondent i une connaissance
distante) et i la Grotte de la T6te du Lion (l aurochs, 2 bou-
quetins, I ce{ avec une date de 21.65Gt850 BP sur un char-
bon de bois qui situerait les figures d la transition Gravettien-
Solut6en), alors qu'en Aquitaine et dans les Cantabres, il

m6morise une coruraissance emport6e: Foumeau-du-Diable
(deux aurochs sculptds en ronde bosse), Lascaux (les taureaux

de la grande salle), Font-de-Gaume (vache), Las Chimeneas,
Castillo, La Pasiega, Pech-Merle (diverticule de I'homme
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bless6), tous de style Itr d'apris Leroi-Gourhan. A la fin du
Biilling, au Magdal6nien supdrieur, I'aurochs m6morise une
connaissance de nouveau locale (galets grav6s de Limeuil,
taureaux grav6s de Teyjat).

Complexit6 chronologique et r6gionale: Ie cas du
mammouth et du rhinocenos

Le couple mammouth/rhinoc6ros tient une place Eds particu-
liire dans le bestiaire pal€olithique:

Aux dpoques aurignaciennes et gravettiennes, il est
trds fr6quent, parfois m&ne dominant (et tout particulidre-
ment en Arddche, dans la vall6e du Rh6ne), en s'int6grant
dans des moddles mammouth/rhinoc6ros/f6lin/ours ou rnam-
mouth./cheval qui repr6sentent environ 60% des repr6senta-
tions de I'art pari6tal et mobilier. Le mammouth est figur6,
parce que pr6sent localement dans le territoire des chasseurs
pal6olifriques, of il participe hds vraisemblablement au sys-
tdme de s ressources alimentaires (Dolni Vestonice,
Kostienki). S'il n'y a aucune certitude sur I'existence du
nrammouth (et du rhinoc6ros) en Aquitaine au Pal6olithique
sup€rieur ancien, par contre le marrrmouth est pr6sent dans le
Bassin parisien (grotte du Renne i Arcy-sur-Cure), dans le
bassin de la Sa6ne (restes d'ossements dans les sites gravet-
tiens de Solutr6, Culles-les-roches, Boccard) et dans la vallee
du Rh6ne (Les Ldches i Soyons en Arddche).

Dans I'art pal6olithique du nnaximum glaciaire, il est
absent, sauf exception. Au moment du reflux des populations
dans le sud de I'Europe occidentale (p6ninsule ib6rigue, c6te
m6diterran6enne, p,Eninsule italienne), le mammouth ne fait
pas partie de la zooc€nose locale.

Dans I'art pariEtal et mobilier du Magdal6nien moyen
et sup,6rieur, il est de retour, et parfois de fagon spectaculaire
et exceptionnellement dominante (Rouflignac, Gdnnersdorf).

Au pl6niglaciaire sup6rieur r6cent c'est au moment de
la reconqu€te septentrionale de I'Europe occidentale au
Magdal6nien moyen, que rnammouths et rhinoc6ros font leur
lefsur dnns I'art pari6tal et mobilier, car ils encore pr6sents au
moins dans le bassin de la Loire, dans le bassin parisien
(Arcy-sur-Cure, Etiolles) et dans le bassin de la Sa6ne (Arlay,
La Colombidre,laCroze sur Swan). C'est la m6morisation de
ces espdces rencontr6es et la r€cup6ration d'objets en ivoire
(ivoire de d6fense et molaires retrouv6s da"s les sites magda-
l6niens d'Aquitaine) qui fait I'objet de repr6sentations pari6-
tales (les quatre grottes i mammouths des Eyzies: Rouffrgnac,
Bernifal, Font-de-Gaume, Les Combarelles) et mobilidres
spectaculaires li6es d I'impression laiss6e par ces espBces sur
les chasseurs magdaldniens, qui en ont rapport€ la connais-
sance et repr6sent6 I'image. Citons le c€ldbre mammouth
grav6 de La Madeleine (P6rigord) sur ivoire de mammouth, Ie
mammouth de Canecaude (Aude), fragment de propulseur en
bois de renne (Sacchi 1986), tout comme celui de Bruniquel
(Aveyron), qui sont les reprdsentations mobilidres les plus
m6ridionales de mammouths.

Dans le centre et I'est de la France, et en Europe centa-
le, qui voient la recolonisation progressive de I'Europe au
Magdal6nien moyen, les mammouths sont bien repr6sentes sur
les plaquettes de La Marche (Cbarentes), sur les galets de la
Colombiere (Ain) et sur les schistes grav6s de Giinnersdorf
(Rhenanie). L'extinction du marmnouth en Europe occidentale
entraine sa disparition dans la figuration de I'espice, dont les
demiers exemples datent du lfilling (Giinnendo{ Pekama).

Dans I'art 6pipal6olithique, il est absent, le mammouth
ayant disparu de ces contr€es.

La variabilit6 des bestiaires figures dans I'art
pal6olithique

De nombreuses difficult6s rendent I'analyse de la composi-
tion des bestiaires des grottes orn6es ddlicate:

- une chronologie insuffrsante, due au rnanque de fiabilit€ des
periodisations bas6es su le style et au nombre encore his lar-
gement insuffisant des datations 14C, directes ou indirectes.
- les rdoccupations des grottes ornees i plusieurs 6poques qui
btuitent les stnrctures tirees de la repartition spatiale thdma-
tique des repr6sentations animeles (style, bestiaire, organistr-
tion spatiale): Pech-Merle (Gravettien et Solutreen), Altamira
(Solutr6en et Magdal6nieu moyen selon Leroi-Gourharl"
Magdal6nien moyen selon Echegaray et Freeman), La
Mouthe (Gravettien, Solutr€en, Magdal6nien), Gargas
(ensernble cheval-aurochs-marnmouth-mains n6gatives du
Gravettien et ensemble bison-cheval du Magdal6nien), Le
Portel (Solutr6en, Magdal6nien), Les Trois-Frdres
(Gravettien, Solutreen ?, Magdal6nien moyen, Magdalenien
supdrieur ?), Font-de-Gaume (Solutreen, Magdal€nien
moyen), Bernifal (Gravettien, Magdaldnien moyen), La
Pasiega (Solutr6e4 Magdal6nien moyen), Castillo
(Gravettian, Solutr6en, Magdal€nien), etc.

Bien que trop rares, les comparaisons possibles avec
les ensembles riches d'art mobilier sont cependant particulid-
rement fructueuses (Limeuil, Enldne, Bedeilhac, Isturie,
Gourdan, Morin, Gtinnersdod Kostienki I, Dolni
VestonicelPavlov, La Madeleine, Laugerie-Basse, La
Colombidre, La Vache, La Marche, etc.).

Ndanmoias des tendances globales peuvent apparaibe
quand sont analysees exclusivement les grottes orn6es qui
semblent €tre homogdnes et oi on dispose d'6l6ments de
chronologie relative et absolue fiables et quand elles sont
mises en comparaison avec les ensembles d'art mobilier.

Jusqu'd pr6sent, les travaux concenmnt I'art pari6tal et
mobilier supposaient implicitement une homog6n6it6 dans la
composition des bestiaires dans le ternps et dans I'espace au
Paldolithique sup6rieur. Les analyses statistiques (Leroi-
Gourhan 1965; Sauvet 1979) 6taient effectudes sur l'ensem-
ble du corpus franco-cantabrique du style I au style IV. Oa il
n'en est rien. Un des principaux r6sultats novateurs de cet
article est justement de mettre en 6vidence une h6t6rog6n6it6
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des bestiaires figur6s, dans le temps et suivant les r6gions, en
relation avec les zooc6noses.

La composition des bestiaires varie dans le temps, sui-
vant les rdgions et selon les cultures.

Le bestiaire aurignaco-gravettien, oi les associations
mammouth/rhinoc6ros/f6lin/ours et mammouth./cheval
repr6sentent environ 60% du bestiaire figur6, est diff6rent du
bestiaire solutr6en oir les associations aurochs/chevaVcerf-
biche et du bestiaire magdal€nien oir les associations
bison/cheval repr6sentent plus de 50% du bestiaire figurd (cl

hbl. 3 n 4.

Il existe en outre des variations rdgionales dans les
bestiaires figur6s:

- dans la zone p6ninsule ib6rique/basse-vall6e du
Rh6ne/Italie, I'association aurochs/cerflbiche est plus fr6-
quente (latitude sud),
- dans la zone septentrionale de I'Europe occidentale, I'asso'
ciation mammouth./rhinoc6ros est plus fr6quente (latitude

nord),
- dars les zones du Quercy, de I'Arddche, des Pyr6n6es et des
Cantabres, le bouquetin est significativement plus repr6sent6,
ph6nomdne li6 i la pr6sence de reliefs escarp'€s et de zones
d'altitude.

Les bestiaires figur6s i l'Aurignacien et au
Gravettien

La reconnaissance d'un bestiaire figur6 diff6rent dans I'art
mobilier aurignacien et gmvettie& de ce qui 6tait connu au

Magdaldnien dans les grottes orn6es, ne date pas d'aujour-
d'hui. J. Hahn (1936) avait d6ji 6crit ir ce propos qu'd

I'Aurignacien, les artistes repr6sentaient "dcs espdces puis-

santes dans &s attitudes agressives". Cette rerrarque a 6te
reprise et accentu6e par J. Clottes qui parle i propos de la
grotte Chauvet "des anfunaux dangereux non chass6s de

I'Aurignacien" (Clottes 1995a:114, 1995b)' gn faisant tous
deux r6f6rence aux mamrnouths, aux rhinoc6ros, aux f6lins et

ir I'ours.

Les effectifs des espdces pr6sents dans six sites aurigna-
ciens et gravettiens (ou suppos6s tels comme Baume-Latrone)
sont reprdsentes dans le tableau 2 pour les sites suivants:

- grotte Chauvet (grotte orn6e attribu6e i I'Aurignacien, mais
pr6sentant waisemblablement deux occupations, l'une i

I'Aurignacien et l'autre au Gravettien ou deux occupations au
Gravettien si la fiabilit6 des datations l4C est remise en

cause),
- Grande Grotte, d Arcy-sur-Cure (attribu6e i l'Aurignacien

ou au Gravettien),
- grotte de Baume-Latrone (grotte ornde non dat6e en

Arddche),
- abri de Vogelherd (habitat auriglacien du Haut-Danube avec

art mobilier),
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- habitats de plein air de Dolni Vestonice/Pavlov (sites du
Pavlovien, Gravettien ancien d'Europe centrale, avec art
mobilier),
- habitat de plein air de Kostienki l, couche I (site du
Gravettien oriental, avec art mobilier),
- grottes et abris aurignaciens du P6rigord (d'aprds Delluc B.
& G. l99r).

Le tableau 2 met en dvidence un groupe de sites qui
possEdent, comme espices les plus fr6quentes, le rnammouth,
le rhinoc6ros, le f6lin et I'ours, qui repr6sentent prds de 60%
des espdces figur6es dans I'art pari6tal conrme dans I'art
mobilier, correspondant i un moddle dominant
mammouth/rhinoc6ros/f6lir/ours. Ces sites proviement de
l'Arddche (Chauvet, Baume-Latrone), du Bassin parisien
(Arcy-sur-Cure), du Haut-Danube (Vogelherd), de Moravie
(Dolni Vestonice, Pavlov), de Russie sur le Don (Kostienki).

Chronologiquement, ils se repartissent de I'Aurignacien au
Gravettien r6cent, sw plus de dix mille ans.

Le tableau 3 met en 6vidence les bestiaires figrn6s de
groupes r6gionaux gravettiens d'Aquitaine (P6rigord, Quercy,
Pyr6n6es), d'Arddche, du centre de la Frauce (Mayenne-

Sciences) et d'Italie. Il montre des diff6rences de bestiaires
suivant les r6gions: mammouth dominant (50%) en Ardiche,
chevaVbovin6s/cervid6s/caprid6s dominant (plus de 7 5Yo) en
Aquitaine, couple aurochs-cheval dominant en ltalie.

Certes le petit nombre de sites aurignaciens et gravet-
tiens ayant liw6 un art pari6tal ou mobilier limite la port6e

des conclusions statistiques, mais il est cependant teftant
d'apporter quelques 6l6ments & r6flexion sur ce sujet. J.
Clottes (1995b:24) a consid€re que le porucentage des espd-
ces dangereuses d6croit de I'Aurignacien au Gravetticn (de

32% i 9% sur la base des inventaires de Deltuc l99l), en
comparant essentiellement les donn6es aurignaciennes de
I'Ardiche avec les donnees gravettieutes du P6rigord. Or I'a'
nalyse des tableaux 2 et 3 montre que le probldrne de compa-
raison doit 6tre pos6 non seulement dans le temps
(Aurignacien versas Gravettien) mais a$5i dans I'espace
(r6gions, donc zooc€noses, potentiellcment diff6rentes). Il
semble en effet apparaitre une explication alternative, dans
laquelle dans les rdgions de m€me zooc6nose, les bestiaires
seraient les m€rres i I'Aurignacien et au Gravettien, tandis
que dans les r6gions de zooc6nose diff6rente, aussi bien A
I'Aurignacien qu'au Gravettien, les bestiaires figur6s sont dif-
f6rents. Remarquons 6galement, que dans les habitats riches
en art mobilier, le bestiaire figurd correspond d une faune
locale, pr6sente par ses ossements dans les sites (Dolni

Vestonice, Pavlov, Vogelherd, Kostienki 1), par le mam-
mouth, le rhinoc6ros, les animaux i foumrre (camivores:

ours, loup, renard, felin, hydne mais aussi le lidwe), et les her-
bivores relativement peu nombreux rnais pr6sents (cheval,

bisor\ renne, bouquetin).

Les bestiaires au maximum glaciaire

Au maximum glaciaire, le tableau 4 regroupe les effectifs des
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espdces figur6es dans I'art mobilier du Parpallo (Levant espa-
gnol), dans I'art rupestre de Domingo Garcia (Meseta) et dans
I'art pari6tal des grottes de La Pileta (Andalousie), Las
Chimeneas et La Pasiega (Cantabres), Ebbou (Ardeche),
Cosquer (Bouches-du-Rh6ne) et Lascaux (Dordogne). Le
bestiaire est structur6 ici autour d'un moddle dominant unique
cheval/aurochs/cerf-biche/bouquetin, qui correspond i une
zooc6nose locale chass6e dans la zone de la M6diterran€e
occidentale: p6ninsule ib6rique sub-pyr6n6enne, c6te m6di-
terran6enne frangaise, p6ninsule italienne. Fait remarquable,
il y a identit6 des bestiaires issus de I'art pari6tal, de I'art
rupestre et de I'art mobilier. La faune chassde, dont les osse-
ments ont 6t6 trouv6s dans les niveaux archdologiques des
sites, n'est pas significativement diff6rente des bestiaires
repr6sent6s dans I'art mobilier cornme dans I'art pari6tal ou
l'art rupestre (Foz C6a, Siega Verde, Domingo Garcia). Le
moddle est ici unique du fait du refuge des populations paleo-
lithiques dans des r6gions A m€me zooc6nose . L'absence aussi
bien dans I'art figurd que dans la faune chassde du mammouth
et du rhinoceros, mais 6galement du bison est rernarquable,
par opposition d la periode aurignaco-gravettienne pr6c6den-
te, et s'explique par le rcflux des populations vers le sud-ouest
europ6en au nuxiruum glaciaire, dans des zones ori ces espd-
ces ne sont pas prcsenres.

Le cas de Lascaux, est, i lui seul, exceptionnel.
Attribud au Pdrigordien par Peyrony et Breuil et au
Magdal6nien par Leroi-Gourhan, la gotte de Lascaux est
maintenant attribu6e au rraximum glaciaire (cl Djindjian
2000b pour une discussion de I'argumentation de I'attribution
de Lascaux au Solutr6o-Badegoulien sur la base des I'examen
des datations l4C, de la validit6 douteuse de l'€pisode clima-
tique de Lascaux i Lascaux et du diagnostic de I'industrie
lithique et osseuse). Le bestiaire figurd, oi mammouths et rhi-
noc6ros sont absents, r6vdle la pr6sence importante de I'au-
rochs et des cerfs et biches, avec le cheval et le bouquetin,
argunent suppl6mentaire de son attribution, par le bestiaire,
au maximum glaciaire.

Les bestiaires au Magdaldnien

Au Magdal6nien (Magdaldnien moyen et sup6rieur), les bes-
tiaires figur6s se diversifient : aucun moddle unique ne s'im-
pose cornme dans la p6riode pr6c6dente, mais une pluralit6
des modiles. Les tableaux 5 et 6 fournissent les effectifs de
plusieurs bestiaires magdal6niens pour I'art pari6tal (Las
Monedas, La Pasiega, Niaux, salon noir, Rouffignac,
Combarelles I, Sainte-Eulalie, Bernifal, Montespan,
Pergouset, Teyjat) €t pour I'art mobilier (La Madeleine,
Laugerie-Basse, La Vache, La Marche, La Colombidre,
Limeuil, Morin, Enldne et Tuc d'Audoubert, Fontalds,
Gourdan, Isturitz). L'analyse des donn6es de ces tableaux
(par analyse des correspondances et classification automa-
tique) met en 6vidence ici plusieurs moddles de bestiaire
magdal6nien. Ces moddles correspondent aux effets de la
grande mobilitd des chasseurs magdal6niens et aux zooc6-
noses des territoires travers6s au cours de leurs d6place-
ments.

- Le modile A est un modile i association chevaUbison
dominante (on retouve ici I'association dominante de Leroi
Gourhan, telle qu'elle est sortie de ses comptages du fait de la
preponddrance des grottes ornees magdal6niennes dars son
6chantillon rait6).

Le moddle chevaUbison prdsente plusieurs variantes:

- base A0: chevaUbison
- variante Al: chevaVbison + bouquetin
- variante A2: chevaVbison * mammouth./rhinoc6ros
- variante A3: chevaVbison + renne

Le moddle A, d dominante chevaVbison, correspond d
un territoire centr6 sur le bassin aquitain.

Le moddle A0 est fr6quemment celui des grottes nord-
pyr6n6ennes (Labastide, Le Tuc d'Audoubert, Enldne,
Marsoulas, Ganties-Montespan, Mas d'Azil, Portel,
Oxocellay4 Ebreberri) et cantabriqu€s (Pindal, Altamir4
Ekain). La variante Al, d dominante chevaVbison + bouque-
tin, est 6galement nord-pyrvndenne (Massat, Fontanet, Egli-
ses, Niaux, La Vache, Gazel, Le Portel (Camarin),
Etcheberriko-Ik6ia) et cantabrique (Santimamine) mais
nussi dens les abris sculptes cormus dans la Vienne d Angles-
surJ'Anglin (abri Bourdois) et en Perigord i Reverdit et au
Cap-Blanc.

La variante A2, e dominante chevaVbison + mam-
mouth/rhinoc6ros, correspond aux quaft grottes orn6es du
Pdrigord d€jn cit6es: Rouffignac, Font-de-Gaume,
Combarelles I et Bernifal. Cette variante correspond i des
figurations resultant de d6placements dans les r6gions oir sub-
sistaient des populations r6siduelles de mammouths et de rhi-
noc6ros.

La variante A3, d dominante chevaVbison + renne est
pr6sente dans la grotte de Las Monedas (Cantabres) et dans la
grotte des Trois-Frdres (Pyr6n6es). Elle correspond" selon
Leroi-Gourhan (1965) au Magdal6nien sup6rieur/final de ces
regions et i I'abondance du renne dans les vall6es pyrdn€en-
nes et dans la faune chass6e trouv6e dans les sites de cette
r6gion et de cette p6riode.

- Le modile B correspond i une association chevaUrenne
dominante.

Le moddle possdde trois variantes:

- base B0: chevaVrenne
- variante Bl: chevaVreme + bouquetin
- variante 82: chevaVrenne * mammouth/rhinoc6ros

Le moddle B0/Bl. i dominante chevaVrenne. cor-
respond i des sites sifu6s dans des territoires centr6s sur les
vall6es de moyenne altitude oi circulent les troupeaux de ren-
nes comme i Laugerie-Basse, La Madeleine, Limeuil
(Dordogne), dr Sainte-Eulalie (Quercy). On le retrouve 6gale-
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ment dans les rares gtott€s om6es magdal6niennes (autres que

les quabe grottes du moddle A2) du P6rigord (grotte de la

For€t i Tursac) et du Quercy (Pergouset).

La variante 82, d dominante chevaVrenne avec mam-

mouth/rhinoceros, met 6galement en 6vidence des territoires

rnagdal6niens plus septentrionaux au contact avec rnam-

mouths et rhinoc6ros (La Marche dans la Vierure, la Goutte-

Roffat dans la vall6e de la Loire, Arlay et La Colombidre dans

le Jrua. G6nnersdorf et Andernach en Rh6nanie).

- Le modile C correspond i une association chevaUbison

& aurochs/cerf & biche dominants

Le modele C, i dominante chevaVbovin6s/cervid6s cor-

respond d des territoires plus tardifs, i la fin de Bdlling' quand

la faune m6diterran6eDne remonte dans le bassin aquitain et

rhodanien (aurochs, cerf-biche) comme i Morin (Gironde), i

Teyjat (Perigord), d Fontalds (Aveyron) et au Colombier I

(Ardeche).

Modiles de bestiaires et territoires magdal6-
niens

La grande diversification des bestiaires au Magdal6nien

t6moipe de la reconqu€te de I'Europe septentrionale et cen-

trale. Les modEles de bestiaires figur6s au Magdal€nien pos-

sedent-ils une repartition spatiale significative ?

Le Magdaldnien moyen de moddle A0/A1: Pyrdndes,

Ptys basque et Cantsbres

k moddle A0, <cheval'bisoo>, auguel nous ajouterons la

variante Al: cheval-bison + leuquetin, possdde une r6parti-

tion spatiale remarquablerent localis6e dans les Pyren6es

frangaises, le Pays basque et les Cantabres. En oute, on fera

remarquer que le moddle est 6galement valable pour I'art

pari€tal que pour I'art mobilier (La Vache, Le Tuc

d'Audoubert, Enldne, Les Esp6lugues, Isturitz). Enfin, tou-

tes les grottes des Pyrdn6es, du Pays basque, des Cantabres

et des Asturies, attribu6es au Magdal6nien, sont conformes

A ces moddles A0 et Al, aux seules exceptions des grottes

atkibuees au Gravettien et au Solutrden, et i I'exception des

grottes du moddle A3, plus tardifi la grotte des Trois FrEres
(le salon des rennes du sanctuaire) et la grotte de Las

Monedas. En dehors de ces r6gions, les modEles A0 et A1

sont pr6sents paradoxalement seulement dans des abris i

frise sculptee, en P6rigord au Cap Blanc et i Reverdit, et

dans la Vienne i Angles-sur-l'Anglin (abri Bourdois). Ces

sites ddfinissent un territoire aquitaino-cantabrique, dont la

limite nord est la Vienne, et qui est compatible avec les

d6placements effectu6s pour I'approvisionnement en matid-

res premidres (Simonnet 1996).La chronologie de ces sites

magdal6niens correspond au Magdal6nien moyen pour la

plupart d'entre eux. Le bestiaire figurd correspond 6gale-

ment i la faune chass6e i dominante cheval-bison des

niveaux du Magdal€nien moyen de sites du pi6mont pyr6-

n6en comme DuruthY/Dufaure.

L art paldolithique dans son systime culturel.
II. De la variabilite des bestiaires repr€sentds dans l'art pari€tal et mobilier palcolithique

Le Magdalinien moyen de modile A2 des Eyzies

Le Moddle ,{2 correspond dr un moddle chevaVbison avec la

pr6sence importante du couple mammouth/rhinoc6ros. Il

n'est reprdsentd que dans quatre grotte orn6es du P6rigord:

Roufftgnac, Combarelles I, Bernifal, Font-de-Gaume' grou-

p6es dans un rayon de vingt kilom€tres autour des Eyzies.

Aucun inventaire d'art mobilier n'accompagne ces quatre

grottes. Aucun habitat n'est en relation directe avec I'une de

ces grottes. Aucune zooc6nose connue ne correspond i ce

bestiaire figur6. Une premidre attitude serait de metEe en

doute l'unicit6 stylistique ou chronologique de ces bestiaires,
quoique cette homog6nditd semble avoir fait I'unanimit6 des

sp6cialistes actuels. Une seconde attrtude serait de chercher

une explication de nature diff6rente' Il semble plus sage de

laisser la question ouverte ici.

Le Magdaldnien moyen et supdrieur de modble 80/81

de la Dordogne et du Lot

Le moddle B0/Bl A dominante chevaVrenne avec une presen-

ce plus ou moins impodante du bouquetin se retrouve exclu-

sivement dans les vall6es des bassins de la Dordogne
(Laugerie-Basse, La Madeleine, Limeuil, grotte de la Fordt i

Tursac) et du Lot (Sainte-Eulalie, Pergouset). Ce moddle cor-

respond aux espdces dominantes, cheval et renne, chass6es

dans ces vall6es de moyenne altitude de la partie orientale de

I'Aquitaine. Il correspond chronologiquement au

Magdal6nien moysn et suPerieur.

Le Magdaldrten rnoyen et supdrbur de nodile 82 du
ce nte4 uest nor d+uroPd en

Le modele 82. i dominante chevaVrenne avec mamrnouth et

rhinoceros. se retrouve essentiellemsnt dans I'art mobilier de

sites magdal6niens des rdgions septentrionales d'Europe occi-

dentale avec des sites comme La Marche (Vienne)' La

Goutte-Roffat (Loire), Arlay et La Colombidre (Jura),

Gdnnersdorf et Andemach (Rh6nanie). Il conespond i des

sites du Magdal6nien sxtyen et sup'€rieur, situ6s sur un terri

toire du centre-est de la France, de I'Allemagne et de la

Suisse, correspondant d la colonisation dds le Magdalenien

moyen des bassins de la Loire, de la Sa6ne et du Rhin.

Le Magdaldnien ftnal aquitain et languedocien de

modile C

Le moddle C, d dominante chevaVaurochs-bison/cerf-biche,
correspond d des sites du Magdal6nien fural d'Aquitaine:

Morin (Gironde), Teyjat (P6rigord), Fontalds (Aveyron), mais

6galement i I'avanc6e du Magdaldnien sur la c6te languedo-

cienne vers I'Arddche et la vall6e du Rh6ne: Colombier I

(Arddche). Il possdde une valeur chronologique et date les

bestiaires figur6s du Magdalenien sup€rieur dans la moiti6

sud de la France.

Au Magdal6nien moyen, les modEles A0/A1, B0/B1 et

B2 ddfinissent ainsi trois territofues magdaldniens contigus:
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- un territoire aquitaino-cantabrique, cent6 sur la plaine aqui-
taine i zoocdnos€ cheval,,tbison, et dont les sites et les grottes
sont situes sur les contreforts pyr6n6ens et cantabriques,
-un territoire est-aquitain, centr6 sur les vall6es est-ouest des-
cendant du massif central : Isle, Dordogne, V6zire, Lot, Tarn,
Aveyrou, i zoocdnose chevaVrenne,
- un territoile centre-est frangais, d zooc6nose chevaUrenne
avec la pr6sence du mammouth et du rhinoc6ros, territoire
contournant le nord du massifcental et occupant le bassin de
Ia Loire, de la Sa6ne et du Rlin au Magdal6nien moyen, et
d6bordant largement en latitude nord au Magdal6nien supe-
rieur (et du fait de son expansion g6ographique pouvant €tre
i I'origine de plusieurs nouveaux territoires magdal6niens i
zooc6nose identique ou diffdrente sans remethe en question la
g6n6ralit6 du moddle).

Dans un article fameux (Allain et al. 1985), il avait 6t6
proposd la creation, sur la seule base de I'industrie osseuse,
d'un Magdal6nien moyen i navettes, pr6sent depuis le
P6rigord (Laugerie-Basse), la Gironde (Roc de Marcanps), le
centre (La Garerme), le bassin de la Sa6ne (Arlay, Solutr6)
jusqu'en Pologne (Mascyska), et d€finissant, par opposition,
un Magdal6nien "hispanique" (caract6ris6 notamment par la
petite sagaie de Lussac-Angles). Les auteurs s'6taient en
outre interroges sur la contempuan6it6 ou la succession des
deux facids, notamment entre les sites de Ia Garenne et de I'a-
bri Bourdois i Angles-sur-l'Anglin). Force est de constater
aujourd'hui que deux des territoires magdaleniens 6voqu6s ci-
dessus corespondent globalement i deux des territoires pr6-
c6demment d6finis uniquement sur la base de bestiaires figu-
res: A0/Al pour le Magdal6nien moyen <hispanique>, 82
pour le Magdaldnien moyen i navettes. Cette remarque
amdne i se poser la question cette fois non de la succession
chronologique entre les abris de la Garenne et du Roc-aux-
Sorcien mais plut6t de la contemporan6it6 de ces deux sites.
Il est d noter enfin que les abris sculpt6s d'Angles-sur-
I'Anglin, de Reverdit et du Cap-Blanc marquent une limite de
territoire septentrional et oriental au territoire associ6 au bes-
tiaire A0/Al.

Dans un article plus ancien (Bosselin & Djindjian
1988), nous avions propos6, sur la seule base de l'industrie
lithique, trois facids M0, Ml & M2, qui ont 6t6 6tendus ensui-
te aux Cantabres et aux Asturies (Bosselin & Djindjian 1999)
et plus rdcemment r6vis6 (Djindjian 2000b). Statistiquement
il semble difficile de mettre en correspondance faciBs et bes-
tiaires. En effet, pour plusieurs sites anciennement fouill6s,
I'absence de tamisage i l'eau biaise les pourcentages de
lamelles d dos ce qui limite la fiabilitd des aftributions entre
les facids Ml et M2, comme par exemple i La Marche et i
Morin. Les trois sites pyr6n6ens et cantabriques de La Vache,
Enldne (salle des morts) et Ekain 7 possddent un bestiaire
A0/Al et un facids typologique M2. Les deux sites est-aqui-
tains de La Madeleine et de Sainte-Eulalie possddent un bes-
tiaire B0/Bl et un facids typologique Ml. Les sites du centre
est de la France possident un bestiaire 82 et un facids typolo-
gique M2. Mais il existe dans les Cantabres et enAsturies des
sites magdal6niens de facids typologique Ml (Rascano,

Urtiaga, Juyo (l i 4), Paloma 8), en P6rigord/Quercy des sites
de facids typologique M2 (gare de Couze), sf dans le Bassin
parisien des facids typologique Ml (Pincevent l, Verberie).
La variabilit€ MllM2 est donc d'une autre nature.

Signes paridtaux et tenitaires magdaldniens

Dans les grottes om6es, les pr6histori€Ds ont eu tls tdt I'at-
tention attir6e par des signes g6om6triques 6labor6s, auxquels
la tadition a donn6 des noms rest6s en vigueur depuis comme
des tectiformes (signes en forme de toit de cabane), des clavi-
formes, des aviformes (selon Lorblanchet) ou accolades
(selon Leroi4ourhan) et des signes quadrangulaires.

A. Leroi-Gourhan a foumi une explication chronolo-
gique i ces signes: signes quadrangulaires au Solutr€en supe-
rieur, accolades au Badegoulien, claviforme et tectiforme au
Magdal6nien. Des marqueurs r6gionaux ont 6t6 propos6s pour
le Magdal6nien: tectiforme pour le P6rigord, clavifomre pour
les Pyr6n6es et les Cantabres, aviformes en Quercy.

Pour le Solutr6en r6cent, les signes quadrangulaires
sont pr6sents en P6rigordlQuercy i Lascaux, Gabillou,
Cougnac, Pech-Merle, Fontde4aumc, et dans les Cantebreg
d La Pasiega C et Las Chimeneas. Les accoladss, de mor$o-
logie plus variable, sont connu€s en Pffgord, Qucrcy,
CanAbres mais aussi i la grofte du Placard, en Cbarentes.
Dans les deux cas, lzur distribution regionale correspond aux
territoires du Soluh€en r€cent et du Badegoulien au maxi-
mum glaciaire.

Pour le Magdal6nien moyen, il faut remarquer qtre le
tectiforme est pr€sent et szulement present dans lss qu1ts€
grottes orn6es de bestiaire A2 en P6rigord (Bernifal, Font{e-
Gaume, Combarelles, Rouffignac). D'auEe part le clavifor-
me est present et seulement pr6sent dans les Pyrenees (Portel
Les Trois Frdres, Marsoulas, Niaux, Fontanet, Le Tuc
d'Audoubert, Mas d'Azil, Bedeilhac) et dnns les Cantabres
(Altamira, La Pasiega B, Cl, Las Monedas, Pindal et La
Cullalvera), tous de bestiaire A0/Al. II y a donc une corr6la-
tion certaine au Magdal6nien moyen entre claviforme et bes-
tiaire A0/Al d'une part et entre tectiforme et bestiaire A2
d'aufre part confinnant leur r6le de marqueur.

Recherthe d'une explication de la shrcture spatiale
des repr6sentations animales paridtales ou mobilier€s

A. Leroi-Gourhan, dans son magistral ouwage, La
Prihistoire de l'Art occidental (1965) a foumi un tableau (fig.
767, p. 446) de la r6partition des thdmes par zone topoga-
phique. Ce tableau met en 6vidence de fagon spectaculaire les
diff6rences de r6partition des espdces suivant la topographie
de la grotte. Le tableau 7 distingue, dans la topographie de la
grotte, la composition centrale, le diverticule, le poudour,
I'enfr6e, le passage, le fond. Il r6organise autrement les
m€mes donn6es pour faire apparaitre plus nettement sa stnrc-
ture interne. Ainsi, le fond, le diverticule et le passage ont 6t6
agr6g6s, et seules les associations les plus fr6quentes ont 6t6
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conserv6es, en distinguant trois niveaux moyens de fr6quen-
ce des espices en association, numdrot6s respectivement de 1

i 3: €lev6e (50% ou plus), moyenne Q0 n 30%), faible (inf6-

rieure d l0o/o et non repr6sent6e). Le taitement par analyse

des donn6es de ce nouveau tableau (analyse des correspon-

dances et classification automatique) met en 6vidence de

fagon spectaculaire les relations enfie associations d'espdces

et topographie de la grotte.

Cette structure a 6t€ interpret6e par A. Laming-

Emperaire et A. Leroi-Gourhan dans les termes que I'on sait.

Nous allons ici argumenter pour proposer une interpr6tation

alternative de cette m€me structure spatiale: les associations

d'espdces, par leur fr6quence 6lev6e et similaire dans les

m6mes zones topographiques de la grotte, correspondent A

des associations d'espdces animales appartenant aux m€mes

zooc6noses: bisorVcheval, aurochs/cheval, mammouth./rhino-

c6ros.

Les compositions centrales de la grotte repr€sentent

les grands espaces ouverts du territoire des chasseurs:

- associations bison/cheval dans le bassin aquitain,
- association aurochs/cheval en Europe meridionale,
- association mammouth-rhinoc6ros dans la grande plaine

septentrionale.

Le cas de I'association mammouth-rhinocdros est par-

ticuliirement intdressant dans la mesure of cette association

se retrouve i fr6quence 6lev6e et A fr6quence moyenne dans

deux zones topographiques diff6rentes: la composition csn-

trale en position principale €t, sur le pourtour, en position

secondaire. L'interpr6tation qui peut 6tre faite de cette struc-

nre double est la suivante: dans le premier cas, le tsrritoire

repr6sente est centr€ sur une zooc6nose rnammouth/rbinoc6-
ros (periode aurignacierme st gravettisnne), et dans le second

cas, elle est excentr6e, par rapport g6nEralement i une zooc6-

nose steppique bison/cheval (periode magdal6nienne).

Les pourtours symbolisent les animaux des zones

excent6es en latitude ou en altitude par rapport d la zone cen-

trale (N.B.: il faut tenir compte du fait que l'6chantillon

contient une grande majorit6 de grottes orn6es statistiquement

en provenance d'Aquitaine et des Cantabres):

- association biche/cerf dans la zone cantabrique excentr6e

par rapport i I'Aquitaine,
- renne et cerf: deplacemants dans les valldes adjacentes d la

zone centrale.
- bouquetin et chamois: reliefs escarp6s et zon€s d'altihrde,
- manmrouth et rhinoc6ros: d6placements excentr6s dans le

nord.

Les zones de fond/diverticule/passage symbolisent

les zones les plus recul€es et profondes du territoire, c'est i

dire les grottes of se Eouve la faune de cavernes:

- f€lins, ours, hiboux, animaux de caveme,
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- I'homme s'y retrouve 6galement, dans les cavernes' porr y

repr€senter son territoire sur les parois, et donc lui-m€me pour

s'y repr6senter.

La m€me structure spatiale peut 6galement se retrou-

ver, non plus i l'6chelle de la grotte, mais i l'6chelle d'tme

salle ou d'un parureau de la grotte.

La grotte de Pech-Merle (Cabrerets, Lot) possdde un
grand parmeau couvert de dessins noirs (42 figurations) repr6'

sentant des mammouths, bisons, aurochs et chevaux, associ6s

d quelques figures au trait rouge ou grav6es. Ce panneau, rele-

vd par Lemozi en 7923-24, a fail I'objet d'une 6tude detaill6e

magistrale par Lorblanchet (Lorblanchet l98l), qui servira de

support aux discussions qui vont suiwe. Pour Lorblanchet,

I'ensemble des figures noires de la frise (fignes rouges

exclues) parait homogdne, sut de nombreux arguments: iden-

tit6 des techniques de trac€, uniformit€ stylistique, d6tails

anatomiques rendus de fagon identique. Il conclut d une reali-

sation par la m€me main, avec une dur6e d'ex6cution d'envi'

ron une heure. Outre les trbs nombreux d6tails anatomiques
des animaux repr6sent6s, Lorblanchet d€crit avec une grande

pr6cision la remarquable observation 6thologique: souffle

sortant des naseaux, queues soulev6es, excr6tion annale' erec-

tions, rnarquant une expression vitale ernphatique. L'6tude

des superpositiors et des localisations des figurations sur le
panneau permet de retrouver une composition spiral6e de la

frise i partir d'un point central jusqu'aux limites extr€mes du

panneau. La composition d6bute par un noyau central compo-

sd d'un grand cheval et d'un second cheval puis de deux

bisons. Ce noyau cenhal a 6t6 entour6 post€rieurement par tm

cercle de tnammouths, du bas vers la droite puis vers le haut

et la gauche. La frise est achev6e par l'ex6cution de quatre

awochs sihrds i gauche, en superposition partielle avec les

manrnouths. Cette composition illustre la proposition d'une

symbolisation spatiale du territoire des chasseurs, centr6

autour d'un territoire central cheval-bison, et cornplet6 par m

pourtour plus septentrional symbolise par le mammouth et un

pourtour plus m6ridional symbolis6 par I'aurochs. La ques-

tion se pose alors de conclure i un panneau ex6cute en une

seule fois et d'tme seule main ou d'un panneau compl6t6 A

plusieurs reprises. L'association cheval-bison centrale traduit

en effet un moddle Magdal6nien A0, qui devient ,{2 avec les

mammouths en pourtour et termin6 en C avec les aurocbs,

comme si le panneau avait 6t6 ex6cut6 au Magdalenien
moyen (A2) puis terrnin6 au Magdal6nien supdrieur avec l'a-
jout frnal des aurochs.

En conclusion, I'espace topographique de la grotte

symbolise, en r6duction, I'espace du territoire de d6place-

ment des chasseurs et le bestiaire figur6 repr6sente les

espices animales rencontr6es dans ce territoire. La dispe'

sition du bestiaire figur6 dans I'espace de la grotte posstde la

symbolique d'une projection de I'espace ext6rieur dans

I'espace intdrieur virtuel de la grotte, en associant au mieux

leurs topographies resPectives.

Le tableau de A. Leroi-Gourhan, prec6dcmment 6vo'
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qu€, pr6sente ndanmoins pour note raisonnement, l'inconv6-
nient de couwir I'ensemble d€ I'axt pari6tal paldolithique,
toutes pdriodes et toutes rdgions confondues. Il sera donc
n6cessaire, dnns ls futur, de prdciser les propositions en cal-
culant des tableaux limit6s i chacune des trois p6riodes pro-
pos6es (Aurignaco-gravettien, Solutr6o-Badegoulien,
Magdal6nien) et pour diff6rentes r6gions (Aquitaine-
Cantabres, p6ninsule ibdrique sub-pyr6n6enne, Arddche,
Centre Nord-Est de la France) dans la mesure of les donn6es
permetfraient d'6tablir des statistiques significatives.

Il est d6ji possible, cependang d'en anticiper plusieurs
cons6quences. Les diff6rents couples d'espdces en fr€quence
dominante et secondaire correspondraient en effet d des p6rio-
des/zoocenoses differentes :

- Aurignaco-Gravettien de la zone aquitaino-cantabrique,
- Aurignaco-Gravettien du Centre-Est de la France et de la
vallee du Rh6ne,
- Solutr6o-Badegoulien de la p6ninsule ib6rique et
d'Aquitaine,
- Magdal6nien & la zone aquitaino'cantabrique,
- Magdal6nien de la zone est-aquitaine,
- Magdal6nien du centre/nord/est d'Europe occidentale et
d'Europe centrale,
- Epipaldolithique.

Dds lors, la disposition id6ale du sanctuaire pal6oli-
thique (Leroi-Gourtan 1965, fig. 763), tel que propos6 parA.
Leroi4ourhan, n'est pas unique comm€ dans la figure 763
mais rdsulte de la superposition, non pas & plusieurs de plu-
sieurs dispositions id6ales de sanctuaires pal6olithiques, mais
de zooc6noses diff6rentes symbolis6es en r6ductisll dens
I'espace topographique de la grotte.

De la repr6sentation au symbole

Les sp6cialistes frangais de I'art pal6olithique, malgr6 des inter-
pretations souvent oppos6es, ont tous considdr6 les representa-
tioru de I'art pal6olithique comnre la pranve de I'existence d'un
systdme de croyances symboliques: magie de la chasse et de la
f6condit6 (Reinach l9l3; Breuil 1952; B6gouar 1929), tot6mis-
me (Raphaiil 1986; Laming-Emperaire 1962), symbolisme
sexuel (Laming-Erperaire 1962; Leroi-Gourhan 1965), chama-
nisme (Clottes & Lewis-Williams 1996), constellation des 6toi-
les (Jdgues-Wolkiewicz & Geneste 2001). Cefte tendance a
abouti i la sacralisation de I'art paldolithique et donc A la sanc-
tuarisation des espaces omes, 6videmment des grottes (les
<<sancfuaires profonds>>), mais en corollaire aussi de tous les
sites paleolifiiques ayant liw6 une quantit6 importante d'objets
d'art, comme les habitats en ent6e de grottes, les abris poss€-
dant des frises sculpt6es, les habitats de plein air ayant liw6 de
nombreuses plaquettes grav6es.

Une telle gen6ralisation semble deji abusive car en fait,
<l'aro> pal6olithique est pr6sent partout dans le quotidien de
I'homne pr6historique, et principalement dans son habitat il
eSt pr6sent dans les habiats en abris-sous-roche et en entr6es de

grotte, par I'existence de d6con pari6taux, sous la forme de fri-
ses peintes et/ou sculpt6es, touv6es intactes sur les parois ou
fragmentees dens les niveaux arch6ologiques, et de blocs om6s,
et cela des le debut de I'apparition de l'art, i I'Aurignacien
(Blanchard, Castanet Cellier, Belcayre, La Ferrassie, La Vrna),
au Gravettien (Laussel, Abri Pataud), au Solutr6en (Roc-de-
Sers, Fourneau-du-Diable, Le Placard, Ambrosio), et au
Magdal6nien (Angles-sur-l'Anglin, Cap-Blanc, Reverdit, La
Chaire d Calvin, La Magdelaine). Il est dgalement pr6sent sur
les 6l6ments d'architecture non pdrissables des habitats de plein
air au Mezinien (os de mammouths peints de Mezine et de
Gontsy) et au Magdaldnien (dalles grav6es de Gtinnersdorf).
(L'arb) est 6galement pr6sent dens lss habitats sous la forme
d'objets peints, grav6s, model6s ou sculpt6s: objets de parure
(pendeloques, contours d6coup6s, rondelles, sculptures), outils
(bitons perc6s, propulseurs, pics en d6fense de mammouth,
omoplates), mais aussi sur des blocs et petits supports (plaquet-
tes, galets, os), et cela, dds I'Aurignacien. En outre, nous ne
connabsons rien des manifestations artistiques sur des supports
p6rissables comme les objes en bois ou en vannerie, les d6co-
ratioru corporelles (peintures et tatouages) ou sur les pearn< d'a-
nimaux (utilis6s comme v6temsnts. comme couvertures ou
corrune dl€ments de constuction des cabanes). I'irnportance
croissante de cet art disqratif dans les habitats, rw6l€s gr6ce i
la mirmtie des fouilles r6centes, moilte qu'il joue d'abord un
r6le social irrportant (Abramova 1995; Conkey 1984, 1990;
Iakovleva 1994; White 1993).

L'art des bestiaires ftgurds des <sanctrcires> paldoli-
thiques

Les bestiaires revdlent une connaissance taxinomique appro-
fondie des espdces animales m6moris6es par les chasseurs
paldolithiques. Les repr6sentations animales sont justes (pro-
portions) et m€me quand elles sont sch6matis6es, pr6cises
(d6tails). Elles traduisent I'observation (par la m6moire exac-
te de I'animal), l'identifrcation (que I'homme pr6historique,
comme le pr6historien vingt mille ans aprds, peut faire sans
gudre d'hdsitations, saufexceptions que nous analyserons ci-
dessous), la caract6risation (par une ex6cution r6aliste de la
figure par quelques trac6s et par les bonnes proportions), la
connaissance encyclop6dique (par les d6ails anatomiques).
En d'autres termes, ces repr6sentations animales Faduisent
une reconnaissance s6miotique ou taxinomique des animaux
repr6sent6s (cl 6galement le r6alisme anatomique des repr6-
sentations f6minines d6crit par Duhard 1993). Cette connais-
sance, ainsi figur6e, peut €tre transmise.

Les repr6sentations animales taduisent 6galement une
connaissance 6thologique des espdces repr6sent6es: leurs atti-
tudes i I'arr€t, en mouvement, pendant la d6f6cation, en rut,
gravides, etc.

A ces attitudes d'animaux prises isol6ment, s'ajoutent
des scdnes repr6sentant les animaux dans leur strucfure socia-
le: femelle et ses petits, mdles affront6s, scdnes d'accouple-
ment, hordes en action, etc. L'homme prdhistorique est un
observateur de la nature et il observe bien.
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Nous avons en oute montre prdcddemment que ces

bestiaires r6vdlaient 6galement I'ensemble des espdces ani-

males rencontr€es et m6moris6es dans le territoire de ddplace-

ment des chasseurs qui 6tait en quelque sorte projet6 et homo-

th6tiquement r6duit i I'espace topographique de la grofte'

Nous venons ainsi de methe en 6vidence un premier

niveau d'acquisition des donn6es (connaissance taxinomique

et connaissance 6thologique), €t un deuxidme niveau de stmc-

turation (projection du territoire des d6placements par r6duc-

tion homothdtique dans la topographie d'une grotte, d'une

zone rupestre ou d'un abri-sous-roche).

l^a r6v6lation du premier niveau a 6t6 rendue possible

par corryaraison avec les connaissances actuelles acquises dans

I'observation des especes animales et de leur mode de vie en

soci6te. La structuration du deuxidme niveau a 6t6 obtenue par

des corr6lations entre les bestiaires figur6s et la reconstitution

des zooc6noses animales aux temps pal6olithiques.

Nous arrivons ici ir un point particulidrement impor-

tant de notre ddmonstration' le5 5fi1ctures du deuxidme

niveau ne sont pas symboliques: elles possddent une signifi-

cation syst6mique: fonctionnelle, sociale eUou autres; autre-

ment drt, d'une fagon plus g6nerale, elles possddent un sens

dans I'un ou I'auEe des sous-systdmes op6rationnels du sys-

Gme global que nous 6tudions. En cons€quence, I'interprdta-

tion uniquement symbolique des structures de bestiaires r€ali-

s6e par Raphatil, Laming-Ernperaire, Leroi-Gourhan ou

Sauvet n'est pas recevable A ce niveau li.

L interpr€tation symbolique de ces structures procEde

d'rm autre niveau, rm troisiEme niveau, independant des stnrc-

tnes du deir,ridme niveau. Il peut donc y avoir autant d'inter-

prclations synrboliques des structures qu'il y a d'actcurs ayant

#velopp,6 un discours sur ces m6mes stn'lctues: differents

groupes etbniques, diff€rents individus ayant des rdles

sociaux difErents dr I'int6rieur d'un m€me group€ etlmique,

diftreirts discours r6v6l6s i des 6trangers qui en ont deman-

dd I'explication" diffdrents spcialistes de I'art paldolithiqe

qui en ont propos6 des interprEtations symboliques' Il n'y a en

fait aucun moyen m6thodologique de passer du deuxierne au

toisidme niveau Par un discours logique.

En conclusioq nous dirons ici, non pas qu'il n'existe

pas d'explication symbolique i ces bestiaires figur6s, mais que

oo* ,orrot", dans I'impossibilit6 m6thodologlque de la decou-

wh, dans la mesure m6me ori celle-ci serait unique dans le

temps, dans I'espace, dans l'6vdnement et suivant les acteun'

Nous sommes ici en plein dans le champ de l'herm6-

neutique.

Les autres ligurations <artistiquest des <sanctuaires>

paldolithiques

La grande quantit6 de signes de morphologie diverse invento-

f6e dens les grottes ornEes a fait I'objet de classifications

(Leroi-Gourhan 1965) ou d'une grammaire descriptive
(Sauvet 1988). Ces dtudes ont parfois abouti i intdgrer bes-

tiaires et sipes dans un seul et m€me systdme symbolique

(LeroiGourhan 1965). Mais il se pourrait tout aussi bien que

ces signes possident des significations diverses et/ou d'une

toute autre nature: des repdres topographiques, des figures

g6om6triques du stade I de la transe (Clottes & Lewis-

Williams 1996:92), des signanues (sociales, ethniques ou au-

tres) qui possddent des significations spatio-temporelles (tec-

tiformes, accolades, quadrangulaires, etc.), des flbches ou

blessures (signes barbel6s, signes en V) associ6s i des ani-

lnlui';;l.(cf. infra).

Les repr6sentations anthropozoomorphes, mi-hom-

mes, mi-animaux (les <sorciers>) sont trds rares, une douzai-

ne environ dans tout I'art pal€olithique: Le Gabillou, Les

Trois-Frdres, Sous-Grand-Lac, Saint-Cirq, Les Esp6lugues,

La Mairie ir Teyjat @oussot 1994:120), ou I'anthropomorphe

a tCte de f6lin en ivoire de Hohlenstein-Stadel. Ces repr6sen-

tations sont I'argumentation principale des th6ories bas6es sur

la magie de la chasse ou de la f6condit6 de Breuil et Begouen

dont l'dquivalent moderne (inspir6 par Eliade) est le chama-

nisme de Clottes et Lewis-Williams (stade III de la transe)'

Irs figurations de mains incompldtes n6gatives et

positives possddent une signification toujours inconnuc. Elles

traduiraient pour Luquet et Leroi-Gourhan une symbolique

gestuelle des chasseurs inspir6e du comparatisme ethnogra-

phique des Bochirrans du Kalahari.

Les scCnes mettant en relation les animaux et I'honrrne

prdhistorique sont exceptionnellement rares: sciue du puits i

Lascaux, homnre pousuivi par un boYine d Roc-de-Sers,

honmte afhonte ir un bison ir Villars, le chasseru i I'aurochs

de Laugerie-Basse. C.ette remarqu€ est 6galerncnt vraie pou

lcs scines de peche comme la <<peche miraculeuse)) de

Laugerie-Basse ou la plaquette & Gourdan'

Il n'y a pas de vraies sclnes de chasse figurees dans

I'art paleolithique, i la dif6rence de celles que I'on cormait i

d'autres p€riodes et en d'autres lieux (art rupestre dr Levant

espagnol, art n6olithique saharien, art d'Afrique du surd" etc')'

Il existe cependant des figurations d'hommes bless6s

(Cougnac, Pech-Merle) et d'animaux bless€s (exceptionnelle-

ment spectaculaires comme l'ours des Trois-Frdres), qui

concement, d'aprds Baflier (1990), 138 animaux blessds' soit

seulernent 3% du bestiaire (et essantiellement des bisons pour

52Yo, des chevaux pour 19,5% et des f6lins pow 5%o), et302

signes interpr6t6s comme des projectiles etlou des blessures'

Quelle que soit l'interpr€tation donn6e i ces reprdsentations

(magie de la chasse ou association de symboles), elles ne

reprdsentent en aucune fagon une scdne, m6lant chasseurs et

animaux chass6s.

Il n'existe pas non plus de repr6sentations de rituels'

La preuve de l'existence d'rm rituel n'est-elle d'ailleurs pas i

chercher plutdt dans les vestiges au sol ou sur les parois, d

condition de pouvoir differentier les vestiges li6s i I'exdcu-
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tion des figures de celles li6es i I'ex6cution d'un dventuel
rituel: os plantes, empreintes de p^, bris et marquages i I'o.
cre de concr6tions, 6claboussures, raclage, d'oi l'ext6me
pr6caution n€cessaire au moment de la ddcouverte de nouvel-
les grottes om6es (cl Lorblanchet 1995:182-185). La szule
exception notable est le fameux panneau, malheureusement
non dat6 mais considdr6 comme epipal6olithique, de la grotte
d'Addaura (Sicile) qui reprdsente, suivant les interpr6tations,
une scdne d'initiation ou une scdne sacrificielle.

Ainsi, les autres figurations artistiques des <sanctuai-
res> pr6historiques par leur raretd ou leur 6tranget6 semblent
€trangdres aux bestiaires figur6s, comme si elles pouvaient
appartenir d un autre systdme ou i plusieurs autres systdmes
et non d un seul et m€me systdme. Leur raret6 limite tout ten-
tative de structuration statistique au deuxidme niveau. Il n'en
reste pas moins qu'elles possddent potentiellement aussi des
symboliques au troisidme niveau.

Conclusions

Les principales conclusions qu'il est possible de tircr, i I'is-
sue du present travail, concernent des prfisions apportees
dens la structuration de I'art pal6olithique:

- une presence g6n6ralisee de diftrentes formes d'expression
artistique dans la vie quotidierme des chasseius pal6oli-
thiques, et pas seulement dans les grottes, ce qui amdne d rela-
tiviser le paradigme de la <sancurarisation> de I'art pal6oli-
thique,
- des repr6sentations animalidres de I'art pari6tal et mobilier,
qui v6hiculent d'abord des connaissances taxinomiques et
6thologiques sur les espices reprdsentdes,
- le ddplacement de l'6tude du rapport entre faune chass6e et
bestiaire figur6, du niveau du site ou de la grotte, au niveau du
territoire des d6placements des chasseurs, p€rmet de montrer
cette fois un rap,port 6troit ente les zooc6noses travers6es et
les bestiaires figur6s. Cette approche permet en outre de met-
tre en 6vidence en plus de la connaissance de la faune locale,
I'existence d'une connaissance distante, emport6e ou nrppor-
tde vers ou en provenance des territoires p6riph6riques. Les
exemples de I'aurochs au Solutr6en et du couple
mammoutb/rhinoc6ros au Magdal€nien en sont caract6ris-
tiques,
- la composition des bestiaires, qui est diff6rente aux trois
p6riodes analys6es, avec des moddles qui correspondent i des
zooc6noses r6gionales, uniques ou multiples,
- une nouvelle structure spatiale des grottes om6es qui a 6t6
mise en 6vidence grdce aux r6sultats pr6c6dents: I'espace
int6rieur des grottes orndes est un espace virhrel de repr6sen-
tation des faunes de l'espace r6el du territoire des chasseurs,
avec ses zooccenoses respectives, ir un instant donn6,
- ces structures de deuxidme niveau, dont I'explication n'est
pas de nature symbolique, ne permettent pas de r6v6ler les
interpretations symboliques, d'un niveau supdrieur, qui sont
de nature herm6neutique.

Ce travail reste n6anmoins pr6liminaire, car il ouwe

des voies de recherches cornpl6mentaires qui demandent d
6tre explordes:

- le rapport quantitatifenfre bestiaire repr6sent6e et restes de
faune dans les sites poss€.lant les deux tlpes d'information:
habitats avec lme s6rie importante d'art mobilier, grotte ou
frise sculpt6e avec habitat associ6, qui peruretEa de stuctuer
plus pr6cis6ment les sur- ou les sous-repr€sentations des dif-
f6rentes espdces,
- la gdn6ralisation de la recherche des modiles de bestiaires,
dans leur contexte espace/temps/ clinntJzooc€nos€; l'explica-
tion au magdal6nien de la cohabitation entre le modile che-
vaVbison et le moddle chevaVrenne et de leurs variantes,
- I'essai de validation des territofues de deplacements des peu-
plements pal6olithiques en relation avec la localisation des
grottes et les espaces virtuels representds dans ces grottes,
- la reconstuction du tableau de repartition des thernes par
zone topographique, non plus globalement comme I'avait fait
A. LeroiGourhan, mais par p6riode, permettant de prdciser et
de valider les diff6rents modtles de disposition id6ale des
sanchrafues paleolithiques,
- I'approfondissement des moddles du bestiaire, n
I'Aurignacien et au Gravettien, oir les donn6es sont encore
insuffisantes porn valider I'existence de modiles diftreirts
suivant les r€gions (Rh6ne, Aquitaine) et dans le terys
(Auripacie4 Gravettien).
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Tableou /. Evolution chronologique de I'Art paleolithigue.

Dates BP Stades Style
A.L.G

Environnement Cultures Manifestations

40.00G35.m0 Interstade
Wiirmien

Industries de
transition

Aurienacien 0

Trac6s

35.00G32.000 2 Episode froid Aurignacien ancien
Industries de

transition (final)

Objets de parure
Trac6s
Premiires sculptures fieuratives ?

32.000-30.0003 Episode
ternp616
("Arcy")

Aurignacien recent Sculptures figuratives animalidres
Repr6sentations seru6es :
(vulves et phallus)

anthropozoomorphes
Abris peints et grav6s
Grottes om6es

29.000-22.W 4 n Pl6niglaciaire
sup6rieur
ancien

Gravetticn Sculptures animales
anthropozoomorphes
Modelages
V€nus st6atopyges
Objets zoormrphes stylis 6s
Abris peints, grav6s et sculpt6s en ronde
bosse
Crottes om€es
Mains ndeatives

2r.00G16.500) il Maxirmm
glaciaire

Solutr6o-
Badegoulien

Abris peints, grav6s et sculptds en ronde
bosse
Art rupestre
Plaquettes peintes et grav6es
C.rottes om6es

16.500-12.0006 ry Pl6niglaciaire
sup6rieur r€cent

Magdal6nien
(16.500- 12.000)

Mezinien
(15.000- 14.000)

Abris peints, grav6s et sculpt6s en ronde
bosse
Crottes orn6es (sanctuaires profonds )
Gavures sur galets, plaquettes, dalles, os,
Sculptures anirnales
Outils sculpt6s : biton perc6, propulseur

Objets de parure grav6s

Statuettes f6min ines realis te s et s ch dmatiq ue s
Cabanes de plein airpeintes
Statuettes ftminines realistes et sch6matiques

12.000-10.000 Tardiglaciaire Epipal6olithique Style g6om6trique hachur€
Art rupestre et C-rottes om6es
Calets oeints et srav6s



L'3rt paleolithique dans sqr systarne crltur€I.
II. De la vari*ilitd des bestiaircs repr€scn6s dans I'art prietal et mobilier paleolithique

SITE

ESPECE

CHAUVET BAUME-
LATRONE

DOLNI
VESTONICE

PAVI.,OV

KOSTIENKYI
couche I

VOGELHERD PERI@RD
(l )

ARCY
SUR/CUPG
Gde Crotte

A ttribution culturelle Aurignacien ,| C-navettien
ancren

&avettien
16cent

Aurignacien
I & I I

Aurignacien Aurignacien
ou

Crravettien ?
MAMMOUTH 66 9 8 l0 4 2 25
RHINOCEROS 65 1 4 6 I ', 2
FELIN 72 I 9 4 4

ottRs l 5 I 21 ) I 2 3
LOUP 5
RENARD 3
CHEVAL 40 6 2 I 3 I

BISON 3 l ) I

AUROCHS t0 2
RENNE t2
CERF/BICHE 2 2
CERVIDES )
BOUQUE"TIN 20 2 6 I

MEGACEROS 1

HERBIVORES 6

OISEAU I 6 l l I

ANTHROPOMORPHE I I

Tableu 2. Bestiaire de quelques grottes orn6es et de quelques sites i art mobilier aurignaciens et gravettiens. (l) La Croze e GonFan, [.es
Bernous, Blanchard, Cellier, La Ferrassie (d'aprds Delluc B. & G 1991). Sources: Clottes (2001), Leroi4ourhan (1965), Collectii L'Art des cavemes (1984),
Valoch (1996), Abramova (1995). Baffier & Girard (1998), Hahn (1986), Delluc B & G (1991).

SITE

ESPECE

GROUPE
PYRENEEN

( 1 )

GROUPE
DU QUERCY

(2)

GROUPEDE
DORDOGNE

(3)

CROUPE
ARDECHOIS

(4)

GROUPE
CENTRE

(5)

GROUPE
ITALIEN

MAMMOUTH 6 6 l 9 l9 L

RHINOCEROS
FELIN 6
OURS I
LOUP
RENARD
CHEVAL 39 4 l4 4 8 +
BISON 36 3
AUROCHS t 8 l2 8 ) +
BOVINES 3
RENNE
CERFiBICHE
CERVIDES 7 25 9 3
BOUOUETIN l 3 8 l0 A

t

MEGACEROS l ? Suo. ir 6 2
HERBIVORES t4 2
OISEAU 8
POISSON 2

Tableau 3. Inventaire des bestiaires figur€s dans les groupes r€gionaux gravettiens frangais. (l) Gargas. (2) Pech-Merle (partiel), Cougnac,
Roucadour, Merveilles, hors Cussac. (3) Inventaire (d'aprds Delluc B. & G 1991) conpl€td de I: Mouthe (salle des tauteaux), la Grdze, I: Jovelle, [-a
Cavaille, Saint-Fron! Le Pigeonnier. (4) Chabot, Le Figuiet, Bayol, Oulan, Huchard hors Baunr-Latonc (N.B. Ce regroupcrEnt est largcanent hypoth€tique:
ces groges omdes peuvent 6he attribu€es i rm Gravettien, A la trmsition gravetto-solutderme ou au SolurCcn). (5) Mayerme-Sciences. Sourccs: Leroi-Gourhan
(1965), Collectif: L'Art des cavemes (1984), Delluc B & G (1991), Leonardi (1988).
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SNE

ESPECE
PARPALITO LA Ptr.ETA EBBOU COSQIJER

LAS
CHMENEAS

LA
PASIEGA
A.C2 .D

I-ASCAUX
DOMIN@
GARCTA

CHEVAL 4 l X 20 36 2 3 l 355 43
AUROCHS l6 x 6 l4 87 9
CERF/BICHE 46 x 6 6 l l 46 88 t8
BOUQUETIN 5 x 8 20 4 35 r6
CHAMOIS 4
MECACERO 2
BISON 3 20
FELIN 7
DTVERS x t2 5

Frangois DJINDJIAN

Tbbkau y'. Bestiaire de quelques grottes orn&s et de quelques sites a art mobilier solutreens et badegouliens. Sources: Leroi{ourhan (11}65),
Collectif: L Art des cavemes (1984), Clotrcs & Courtin (1994), Villaverde (1994), Rippol Lopez & Municio Gonzalez (199), Leroi4ourhan Arl. & Allain
(te7e).

Tableau 5. Bestiaire de I'art pari6tal au Magdal6nien moyen et su$rieur. Sources: Leroi-Gourhan ( 1965), Collectif: L'Art des cavemes ( 1984),
Lorblanchet ( 1 995, 1 999).

SITES
ESPTCES

MONTESPAN I.A, PASIEGA
B,Cl

NIAUX
salon noit

ROUFFICNACCOMBARELI..ES BERNIFAL TAS
MONEDAS

SAINTE
zuIAUE

PER@USET TEYIAT

Voddle de bestiairc AO AO A I L2 A2 A2 A3 BI BI c
:HEVAL 5 l 8 )1 l 6 14 l 8 t2 8 t2 l l

]ISON t < 7 47 28 38 z J

{UROCHS J

SOUOUETIN l l tz 9 7 4 J

]ERF/BICHE 6 J 2 9 2 l l

IENNE l l 5 ) t t2
]ERVIDE J

{AMMOUTH 158 24 24
THINOCEROS l l I
FELIN
OI.JRS ) I 2
OISEAU
rolssoN 4 2
DIVERS 7 9
ANTHROPOMORPHES 39 2
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Moddle de bestiaire AO A I AO A O BO BO B I 82 B2 c C

]HEVAL 26 28 35 t 8 ) 1 120 43 8 9l z'l 35

BISON t4 l0 {J 6 l0 6 t 8 4 J

AI.JROCHS 8 8 J 4 2

BOVINES l 4 8

BOUOU TIN 4 l 8 7 7 J 6 t2 J t 3 l 9

CERF/BICHE 2 I 5 J 5 8

RENNE 5 I 6 2 47 24 l l 8 3 l 2 q

}IAMOIS 7

SERVIDES t0 6 10 l 3

ANTILOPIDES I J

MAMMOUTH ) l

RHINOCEROS
iELIN 5 2 I 5 3 l 6 I

]URS 4 9 2 I t 7

IIYINE
TOTJP J I

RENARD 4

]ISEAU 2 l l 8 4 J

POISSON l l 9 1 't2 45 f, z

PHOOUE I

DTVERS 26 J 4

ANTHROPOMORPHES 8 l0 J 2 20 l 3 t22

L'art paleolithique dans son systdme culturel.

II. De la variabilitd des bestiaires reprdsent6s dans I'art pari6tal et mobilier paldolithique

Ti6lau 6. Besiaire de I'art mobilier au Magdaldnien moyen et superieur. Sources: leroi-Gourhan (1965), Collectit L'Art des cavemes (1984)'

Delpme (1990), Pales (1989) et divers bibliographie.

Topoeraohie de la grotte R6oartition des espdces animales Pourcentages

Composition centrah I, BISON/ CHEVAL
I. AUROCHS / CHEVAL

I. MAMMOUTH / RHINOCEROS

9t% I 86%
92% I 86%
58% t44%

Pourtour I. BICHE/ CEPJ
I. RENNE

I. BOUQUETIN

2. MAMMOUTH / RHINOCEROS
2. OURS

s0% t30%
4%
6s%

22% | 20%
30%

Entr€e 2. CERF/BICHE 72Voll3o/o

Fond/Diverticule/Pas s ag e 1. FELIN
l. ouRs

1. HOMME

44%o I llo/o I 27% (totalg2%)

l7o/o I l3Yo I 30%o (total60o/o)

3'7o/o I l2o/o I l8o/o ftotal67a/o)

Thbbau 7. Rdpartition des esp,ices animales suivant la topographie de la grotte (tableau adapt€ d'aprds Leroi-Gourhan 1965).
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ANNEXE

Espices chass6es et zooc6noses au Pal6olithique sup6rieur

Introduction

Les chasseurs au Pal6olithique sup6rieur ne sont-ils que des chasseurs de rennes oir notre connaissance des espdces chass6es
n'a t-elle pas 6t6 historiquernent biais6e par la c6l6brit6 des sites du P6rigord, of les rennes repr6sentent souvent prds de 90%
des espdces chass6es ? Bien qu'il soit hors de note propos ici de r6sumer un inventaire des espdces chassdes sru I'ensemble du
territoire europ6en pendant tout le Pal6olithique supdrieur, il nous a sembl6 utile, i partir des 6tudes et des synthdses publi6es
par les arch6ozoologues depuis une vingtaine d'ann6es de montrer que les cortdges d'espdces chassdes varient suivant les
r6gions et en fonctiou des variations climatiques, d6finissant des zooc6noses variables dans le ternps et dans I'espace, et beau-
coup plus diversifi6es que I'image de la dominance du renne. Un ddcoupage chronologique a 6t6 effectud separant le pl6nigla-
ciaire sup€rieur ancien (35.000 - 21.000 BP), d'une part, et le maximum glaciaire et pl6niglaciaire sup6rieur recent (21.000 -

12.500 BP), d'autre part. Les donn6es qui vont suiwe sont tir6es pour I'essentiel des publications suivantes: Altuna et al. 1995;
Bridault 1994; Bridault & Bemilli 1999; Bouchud 1966; Clot & Duranthon 1990; Cordy 1993; Costamagno 1999; De$ech
1983, 1989, 1999a,1999b; Fontana 1998,2000; Gordon 1988; Morel et al.1997;ac.

Le pl6niglaciaire sup6rieur ancien (35.000 BP- 21.000 BP)

En P6rigord/Quercy/Aveyron (Delpech 1983), dans des gisements cornm€ La Ferrassie, Roc de Combe, Caminade, Le
Flageolet I, Laugerie-Haute, Pataud, Les Battuts, le renne ou plutdt le couple renne/cerf est dominanl puis viennent le cheval,
les bovfu6s et le bouquetin. Mammouths et rhinoc6ros sont presents par des dents et des fragments d'ivoire de ddfense. Au
moment des oscillations climatiques teirp6rees (nArcyr, <dvlaisidreo), apparaissent en faible quantit6 le sanglier, le cheweuit
le cerf m6gac6ros, I'aurochs et I'hydruntin (Roc de Combe, Le Ferrassie, Caminade). En Girondg rlens des sites cornme Pair-
Non-Pair, Camiac Jolias, Lespaux (Lenoir 1983), bovin6s et cheval sont dominants, mais cervidds, rhinocdros, et manrmouths
sont pr6sents. En Charentes et Poitou, dans les sites de Saint-C6saire, La Quina, Quincay et Les Cott6s, rslule, cheval et bovi-
n6s sont dominants. Mammouths, rhinoc6ros sont pr6sents. Hydruntin et cerf m6gac6ros sont €galement presents. Dans les
Pyren6es, d Brassernpouy, cerf, cheval et bovines sont dominants. Hydruntia cerf m€gac6ros, chevreuil, sanglier mais aussi
renne, rhinoc6ros et mammouth sont pr6sents. Dans les Cantabres, i la Cueva Morin et i Castillo, le cerf est dominang nmis
cheval et bovin6s sont abondants tandis que bouquetin, chamois, cheweuil, sanglier et rnanrmouth sont pr6sents.

En Languedoc, i la Salpetridre, i I'Aurignacien et au Gravettien, cheval et renne sont dominants, bouquetin et hydrun-
tin sont prdsents. A Canecaude et i la Crouzade, dans I'Aurignacien, hormis I'ours, cheval et renne sont abondants, devant I'au-
rochs, le bouquetin, le chamois et le cerf. Sur la c6te mdditerran6enne espagnole, i I'Aurignacien" la faune est bas6e sut l'as-
sociation cheval, aurochs, cerf, bouqueti4 chamois, hydruntin. Le lapin est abondant. Au Portugal, en Estramadure, la fatme
est domin6e par le cheval et le cerf, avec la pr6sence du bouquetin, du chamois et de I'aurochs. En Italie, le cerf est dominant
en association avec l'hydruntin, le cheval, I'aurochs et le bouquetin.

pans la moiti6 nord de la France, i Arcy-sur-Cure, i la grotte du Renne, i I'Aurignacien, cheval et renne sont domi-
nants avec la presence du mammouth et du bison. En Belgique, la faune est basde sur une association renne, cheval mammoutb,
rhinoc6ros. L'Aurignacien r6cent du Trou Walou (episode d'Arcy) a fourni une association renne, cerf, rhinoc6ros, cheval. En
Rh6nanie (Mainz-Lizenberg, Wildsheuer IV, Sprendlingen), renne et cheval sont dominants avec la pr€sence du mammouth,
du rhinoc6ros et de rares bovin6s.

EnAllemagne du sud, dans le bassin du Haut-Danube, la faune est domin6e par I'association cheval, renne, bouquetin,
mammout[ rhinoc6ros, bison, chamois (Geissenkldsterle, Vogelherd, Weinbergh0hlen, Hohle Fels). En Basse-Autriche, d
Krems et Willendorf II, I'association renne, cheval, cerf, bouquetin est dominante, avec la prdsence du bison, mammouth, rhi-
noc6ros, et I'importance des carnivores i foumrre (loup, panthdre, lynx, renard polaire et cornrnurL glouton, ours) et du lidwe.
Dans la plaine de Pannonie, au Pal6olithique supdrieur ancien, la faune est repr6sent6e par une association cheval, renne, cerf,
f,lan, bison, mammouth, rhinoc6ros, les carnivores i foumue et le liiwe. Vers le maximum glaciaire, mammouth et rhinoc€ros
disparaissent, tandis que cheval et renne deviennent dominants.

En Moravie (Pavlov, Predmost, Dolni Vestonice, Milovice), le mammouth est dominant (mais tous n'ont pas 6t6 chas-
ses) ainsi que les camivores i foumue et le lidwe (qui repr6sentent hors mammouth de 600/o i 80% de la faune). Les herbivo-
res sont repr6sent6s par le renne et le cheval. Bison et cerfsont pr6sents mais rares. Les cortiges d'espdces sont identiques en
Pologne i Krakow-Sp4dzi5ts.
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rr. De la variabiriti des bestiaires rcpr€r*nt ilfflfllT:ffiru'ffitiffi":"yfr::
Dans le bassin du Dniestr et du Prut (Moldavie rormnine, Moldavie, Ulaaine) dans des sites comme Mitoc, Cosaoutsy,

Molodova V, cheval et renne sont dominants dans des proportions variables: i Mitoc (cheval et bison dans I'Aurignacien, cerf,
renne, cheval, bison, rhinoc6ros et hydruntin dans le Gravettien r6cent), d Cosaoutsy au maximum glaciaire (renne dominant,
presence de cheval, lidvre, carnivores), i Molodova V (cheval et rerure dominant).

En Russie, au Gravettien, les cortdges de faune sont repr6sent6s par I'association dominante mfinnouth, rerme, cheval,
bison avec de nombreux camivores (renard polaire et commun, loup, glouton, ours, f€lin), le lidwe et la mamrotte (Avdeevo,
Khothylevo II, Soungir, Pouchkari, Kostienki). A Kostienki, dans les p6riodes plus anciennes (Strelebkicn, Spitslmien,
Gorotsovien), le cheval est dominant puis les carnivores A foumrre, enfur le mammouth et le rhinocdros; rerme, ced bison,
hydruntin, cerf sont pr6sents.

Le maximum glaciaire et le pl6niglaciaire sup6rieur r6cent (21.000 BP-12.500 BP)

En P6rigord/Quercy, sur la base des sites solutr6ens, badegouliens, magdal6niens de Saint-Eulalie, Combe-Cullier, Les
Peymgues, Laugerie-Haute, P6gouri6, Cuzoul i Vers, Fourneau-du-Diable, Combe-Saunidre, Le Flageolet II, Gare de Couze,
La Madeleine, le renne est largement dominant dans des proportions variant entre 80 et 95o/o des restes fauniques. La seconde
espdce la plus pr6sente varie selon la localisation des sites: cheval (Fourneau-du-Diable, Combe-Sarmiere, Laugerie-Haute, La
Madeleine), bouquetin (Sainte-Eulalie, Cuzoul i Vers), bovin6s (P6gouri6), saiga @lageolet II). Dans la montagle noire, dans
I'Aude, la situation est voisine : au Magdal6nien moyeq le renne est I'espdce chassee dominante Glus & 80%) dans le
Magdaldnien moyen d Canecaude, Gazel (hors liivre) et dBize. Le cheval est la seconde espdce cbass6e.

Dans le Pays basque, les Cantabres et les Asturies le cerf est dominant (Riera, Juyo, Ekain [couche 7f, Uttizg4 La
Palonra [couche 8], Tito Bustillo, El Pendo, Morin [couche 2j), dans des proportiors le plus souvent sup€rieures dr 80% des res-
tes fauniques. Mais il existe une autre categorie de sites, oir le bouquetin est dominant dans les m€mes proportions, zup6rieur A
807o: Rascano, Erralla V, Bolingkoba III, Ermittia, laissant supposer une sp€cialisation de la chasse en fonction de la localisa-
tion des sites ou de leur p6riode d'occupation. En revanche, d Altamira, la r6partition faunique est plus 6quilibr6e pour le
Solutr6en corrune pour le Magdal6nien inf6rieur cantabrique: le cerf est dominant (50-60%), mais cheval et bovin6s sont pr6-
sents significativement (24-32%), ainsi que bouquetin et chamois (10%).

Dans les Pyr6n6es frangaises, au Magdal6nien, sur le versant nord, rme situation analogue existe: le bouquetin est domi-
nant i prds de 80% dnns lss sites d'altitude d La Vache, Les Eglises, Bedeilhac et Belvis. Par contre, dans les sites des Landes,
cornme A Isnrritz, Brassempouy ou Duruthy/Dufaure, sur un territoire de chasse ouvert sur la plaine aquitaine, une 6volution
apparait dans les faunes chassees: i Duruthy/Dufaure, le triplet chevaVbison/renne est dominant dans le Magdal6nien moyen,
le renne est dominant dans le Magdalenien sup6rieur, le cerf est dominant daru I'Azilien. La sinration semble identique d
Isuritz. Dans les Pyr6n6es ceutrales, la situation est plus contrast6e au Magdaldnien moyen: bison-cheval dominant i Labastide,
renne dominant au Mas d'Azil, i Enlsne (salle du fond), i Espdche; cheval-reme dominant aux Espefuues. Le cerf apparait i
I'Azilien.

En Giroude, la repartition des faunes chass6es est plus ouverte : dans le Magdal6nien moyen de Jaurias, Fongaban, Roc
de Marcanps, Moulin Neuf, Chaire i Calvin, la faune se rspartit entre I'antilo'pe saiga, le bison, le cheval et le renne dans des
proportions variables: sarga dominante i Jaurias et Roc de Marcamps (60%), bism dominant i Fongaban (90%). Le renne est
neanmoins pr6sent dans des proportions variables (5 a l0%). Dans le Magdal6nien srp6rieur de I'abri Monn, le renne est domi-
nant (50%), mais bovin6s (25%) et cheval (15%) sont pr6sents; cerf, sanglier et chevreuil apparaissent.

Plus au nord, dans la Vienne, les donn6es sont moins compldtes. Dans le Magdal6nien moyen de La Marche, le cheval
est dominant mais bovin6s, renne et saiga sont pr6sents. A I'abri du Roc aux Sorciers d Angles-sur-l'Anglin, cheval, renne, saiga
sont 6galement les espdces les plus abondantes. En Auvergne, dans les hautes vall6es de la Loire et de I'Allier, sw 18 sites
badegouliens et magdal6niens moyen/supdrieur/final 6tudi6s, renne et cheval sont les espdces les plus chass6es devant les bovi-
n6s, le bouquetin, le chamois, le cerf. Certains sites d'altitude fournissent un couple bouquetin/chamois dominant. Dans le bas-
sin de la Sa6ne, les donn6es disponibles sont encore plus rares. Dans le Magdal6nien moyen de Solutr6, le cheval est dominant
d plus de 90% nrais le renne et le bison sont pr6sents. En Suisse, dans le Magdal6nien sup6rieur de Champrdveyres, sur le lac
de Neuchitel, les inventaires sont proches: cheval dominant (70%), renne (209'o), pr6sence du bouquetin et des anirnaux i four-
rure. Dans le Bassin parisien, au Magdal6nien srp6rieur, les donn6es de Pincevent et de Verberie ont longtemps laiss6 penser
que l'€conomie de ressources alimentaires 6tait bas6e essentiellement sur le renne (plus de 98Yo i Pincevent et Verberie). Mais
les r6centes donnees du Magdal6nien supdrieur de Marolles sur Seine /Le Grand canton, avec 9lo/o de cheval et 5olo de renne
mettent en dvidence une situation plus complexe avec des chasses sp6cialis6es au moins au renne et au cheval.

En Rh6nanie, dans le Magdal6nien superieur de Giinnersdorf et d'Andernach, cn R-henanie, cheval et renne sont domi-
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nants. En Belgique, au Tardiglaciaire, cheval et renne sont les espdces chass6es dominantes (Chaleua Verlaine, Vaucelles,
Coldoptere (8) et Bois kiterie). Dans le Magdal6nien d'Europe centrale (Haut-Danube, Morevie, Bohlme, Pologne), I'asso-
ciation renne, cheval, saiga, carnivores i foumue est dominante. A Irrtascyska, rnammouths et rhinoc6ros sont prdsents.

En Europe orientale, dans le bessin du Dniepr, au M6zinien, les associations sont basdes sur un ensemble marnrnouth,
renne, canrivores d foumrre (Dobranichivka Timonovka); le cheval est prdsent i M€zine (avec le rhinoc6ros et le boeuf mus-
qu6), e Elisseevichi et i Mejiriche; le bison est pr6sent dans les sites les plus m6ridionaux comme i Gontsy et Mejiriche. Dans
Ia zone des steppes, sur le pourtour septentrional de la mer Noire (un lac), I'association cheval, bison est dominante, mais renne
et saiga sont pr6sents (Kammenaia Balk4 Anetovka II, Vladimirovka, Osokorovka). Dans les vall6es du versant nord et nord-
est des Carpates (Dniestr, Prut), rerme et cheval sont dominants (Molodova V, Cosaoutsy).

Conclusions

Les associations de faune au Paldolithique supdrieur anqien sont h6rit6es des cortdges fauniques diversifi6s du Wiirm ancien qui
se sont adapt6es au climat oscillatoire se d6gradant progressivement de l'interstade wiirrnien au maximum glaciaire. Les asso-
ciations de faune comprsment le cheval, I'hydnrnti4 le renne, le cerf, le cerf m6gac6ros, l'6lan, le bouquetiu, le chamois, les
bovin6s (bison et aurochs), le bceirf musqu6, le mammouth, le rhinocdros, les carnivores (ours, feli4 hydne, loup, renard com-
mun, renard polaire, glouton, must6lid6, lynx), le lidwe et la marrrotte.

Pendant les oscillations temp6r6es du d6but du dernier pleniglaciaire, le chevreuil, le sanglier, l'hydruntin remontent des
zones n€diterran6ennes. Avec la degradation progressive du climag cedaines espdces se rar6fient (cerD ou se refugient vers les
regions les plus m€ridionales de I'Eruope (peninsule ib6rique sub-pyren6eme, Italie, Grdce): chevreuil, sanglier, hydrunh4 cerf
m6gaceros, 6larU aurochs. \{ilDasrrth et rhinoc€ros sernblent abandonner les zones de moyenne latinrde.

Cette dvolution laisse progressivernent s'€tablir, d I'ap'p,oche du maxirmur glaciaire, un contexte en trois zooc6noses
caractdristiques: lme r6gion de latitude mfiiterran6enne (cheval, hydruntin, cerf, aurochs" bouqueti4 cheweui! sanglier), une
region de latitude septentrionale (renne, cheval, mammoutl, rhinoc6ros, bcuf musqu6), une r6gion de latitude moyenne avec
les zones de plaine (Aquitaine, P6, Pannonie, zone des steppes d'Europe orientale) d couple chevaVbison (et parfois saiga)
dsminanf, et des zones de vall6es (Dordogne, Lot, Aveyron, Tam en Aquitaine, Loire et Allier en Auvergne, Rhin, Sa6ne, Haut-
Danube, Tisza, Dniestr, Prut, etc.) ir cortige renne/cheval dominant ori le bison se fait rare. Bouquetins et chamois sont pr6sents
partout oir les reliefs escarp6s favorisent leur presence, et la fin de la periode glaciaire permet leur remont6e en altitude, qui
correspond i leur zooc6nose actuelle.

Les carnivores i foumue sont indgalement chass6s mais semblent trds prdsents: ours, hydne, renard commun, renard
polaire, loup, glouton, must6lid6s, f6lins ainsi que le liivre et la marmotte. Le lapin est prdsent sur la c6te mdditerrandenne espa-
gnole.

Au maximum glaciaire, les populations paldolithiques se sont repli6es dans les rdgions de latitude m6diterran6enne et
occupent de fagon plus partielle les r6gions de moyenne latitude ori le climat a limit6 la vari6t6 des espdces (renne, cheval, bison
avec une presence faible du ce{ auxquels se sont rajout6s la saiga et le bceufrmrsqu6). Dans les r6gions de latitude septentrio-
nale, abandonn6es par l'homme, la zoocdnose est inconnue, mais est supposd €tre constitu6e de mammouth, rhinocdros, renne
et bcuf nnrsqu6. Ce contexte ne sernble gudre changer pendant le pl6niglaciaire sup6rieur r6cent, jusque vers 14000 BP, moment
ori les especes de latitude m6diterran6enne refont leur apparition dans les rdgions de latitude moyeDne (cerf, aurochs, hydrun-
tin, chevreuit 6lan, m6gac6ros) et paralldlement d'autres espdces se replient vers le nord-est (sarga, mammouth, rhinoc6ros,
beuf musqu6) jusqu'au d6part ddfinitif des faunes froides (renne) vers 12.000 BP i I'Aller0d.

S'il fallait attribuer une espdce favorite au chasseur du Pal6olithique sup6rieur, ce serait incontestablement le cheval
avant le reme, puisque le cheval est I'espdce la plus ubiquiste dans I'Europe du Pal6olithique sup6rieur: plus pr6cis6ment, pour
les chasseun qui fr6quentent les grandes plaines ste'ppiques: le bison et le cheval, pour cerD( qui fr6quentent les vall6es: le
remre./(et le cerf) et le cheval, pour ceux qui fr6quentent les zones les plus m6ridionales: I'aurochs et le chevalhydruntin, et pour
ceux qui fr6quentent les grandes plaines septentrionales: le mammouth et le renne.
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Introduction

Les Reiss-Engelhorn Museen de Mannheim ont leur origine
dans le cabinet d’histoire naturelle fondé par le comte Carl
Theodor en 1757 (Bischof 1989). Il contenait à l’origine,
outre de nombreux objets concernant l’histoire naturelle, une
collection ethnologique en provenance de Chine, d’Inde et du
Japon. Son histoire mouvementée connut son apogée en 1917
alors que, déjà placé sous la responsabilité de la Ville de
Mannheim, il fut enrichi considérablement: le Conseil décida
d’acquérir la totalité des collections du peintre munichois
Chevalier Gabriel Cornelius von Max pour la somme modé-
rée de 265.000 Marks (valeur correspondant à plus de
1.750.000 €), dont plus du tiers fut payé par le mécène
Röchling (von Gagern 1967). Ces collections contenaient
entre 50.000 et 60.000 objets couvrant les thèmes ethnologie,
préhistoire, archéologie, paléontologie, anthropologie phy-
sique et zoologie. Grâce à l’acquisition de collections de
savants, de collectionneurs et d’experts tels Rutot, Marty,
Lartet et Christy, Hauser, Messikommer, etc., Gabriel von
Max avait rassemblé une collection préhistorique contenant
des pièces provenant de presque tous les sites importants
connus à l’époque. Le musée de Mannheim acquit par la suite
d’autres collections encore, dont trois séries d’objets paléoli-
thiques français achetées à Hauser entre 1917 et 1919, de nou-
veau grâce à l’aide financière de Röchling. La totalité des
effectifs est encore loin d’être complètement répertoriée. Un
certain nombre d’objets ornés provenant de ces différentes
collections fait l’objet de cette présentation concise.

Présentation des pièces

Bâton percé (fig. 1:1a et 1b)

Numéro d’inventaire: 998:0833, provenance inconnue.

Les représentations furent apportées sur un bâton
percé en bois animal aujourd’hui fragmenté, rongé, et dont les
deux extrémités manquent.

Face 1 (fig. 1:1a): la partie gauche de cette surface est
recouverte de traits obliques légèrement courbes non organi-
sés ainsi que d’une série de 11 traits droits verticaux. Y suc-
cédant sans espace intermédiaire, se trouve une représentation
de biche immobile d’une longueur de 95 mm, la tête orientée
vers la droite, dont les contours sont gravés si profondément
qu’elle se dégage en relief. Ses formes sont relativement géo-
métriques et raides, la queue triangulaire, les pattes, rabattues
sur la face inférieure, sont formées de deux traits profonds et
restent «ouvertes». Une première ligne de ventre, très courbe,
se trouvait sur la face inférieure. Ce n’est que par la suite que
la ligne profonde et droite reconnaissable sur la face supérieu-
re fut réalisée. Un souci de précision pourrait se dessiner dans
le rendu de nombreux détails schématisés tels l’œil, la bou-
che, l’épaule et de nombreux traits variés suggérant peut-être
le pelage de l’animal. à mis-flanc, une série de chevrons pla-
cés côte à côte surplombe deux séries de courts traits verti-
caux plus ou moins serrés et surchargés en partie par des traits
obliques irréguliers. Le cou de l’animal est décoré de traits
verticaux parallèles, le visage est également strié. La nuque
présente une ligne de ponctuations de petite taille, l’oreille est
rayée de traits horizontaux.

Il existe des pièces portant une représentation sembla-
ble à Laugerie Basse (Girod & Massenat 1900, pl. XXI, 1) et
à La Madeleine (Lartet & Christy 1875, B pl. II, 2).

Une série de cinq traits droits verticaux se trouve
devant la représentation animale.

Face 2 (fig. 1:1b): la partie gauche de cette face est
également recouverte de traits obliques légèrement courbes
non organisés. Cet «ornementation» fait en fait le tour du fût,
vaguement organisée par surfaces. à droite de cette plage, un
grand salmonidé a été représenté. Le contour est incisé pro-
fondément, mais pas autant que celui de la biche. Quatre
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nageoires sont représentées. La ligne du milieu du corps est
délimitée du côté de la queue par un chevron; des chevrons
encastrés recouvrent la partie supérieure du corps; le ventre
est décoré de fines lignes droites parallèles serrées. La bran-
chie est présente ainsi que la bouche; le nez est malheureuse-
ment détruit par une trace de dent.

Publication: Beinhauer & Wegner 1982.

Pointe de sagaie (fig. 1:2a et 2b)

Numéro d’inventaire: 999:1374, Laugerie Basse.

Cette pointe de sagaie décorée en bois animal porte sur
la face supérieure la représentation d’un poisson de grande
taille. Le contour du corps ne fut pas réalisé en un tenant, il
est interrompu pour laisser place à la représentation de
nageoires en plusieurs endroits. D’après l’emplacement et la
forme des nageoires, il s’agit d’un salmonidé. L’œil, la bou-
che et la branchie sont représentés. La pointe du museau est
malheureusement détruite.

L’un des petits côtés est décoré de trois petits poissons
schématiques formés de deux lignes courbes accolées formant
le corps et de courts traits représentant la queue. Ni yeux ni

branchies ne sont présents. Les deux poissons de gauche ont
la tête tournée vers la droite, le troisième leur fait face et
recouvre partiellement la tête de celui du milieu.

Publication: Beinhauer & Wegner 1982.

Bâton percé (fig. 1:3a et 3b)

Numéro d’inventaire: 999:1369, provenance inconnue.

Il s’agit d’un fragment de bâton percé en bois animal
décoré sur les deux faces d’une tête d’herbivore pouvant
appartenir à une chèvre sauvage. La perforation est en grande
partie perdue, mais le segment conservé porte un poli inten-
sif. La matière spongieuse a disparu du centre du bois sur
toute la longueur de la pièce.

Face 1 (fig. 1:2a): l’animal a la tête tendue vers l’avant,
la bouche ouverte, la langue sortante. Le naseau et l’œil sont
représentés sommairement. Sur la joue, quatre traits sub-paral-
lèles sont incisés profondément. Les cornes sont représentées
côte à côte en perspective tordue, la seconde corne se trouvant
sur le bord supérieur de l’objet. Les oreilles sont absentes.

Face 2 (fig. 1:2b): la représentation sur cette face est
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soit très abîmée, soit incomplète. On peut discerner deux cor-
nes et deux oreilles alignées, ainsi qu’une ligne de chanfrein
appartenant aussi à un herbivore. Une représentation sembla-
ble provient de Laugerie Basse (Girod & Massenat 1900, pl.
XXXII).

Publication: Beinhauer & Wegner 1982.

Os perforé (fig. 2:4a et 4b)

Numéro d’inventaire: 999:1387, provenance inconnue.

Il s’agit d’un os percé décoré sur les deux faces.

Face 1 (fig. 2:4a): un homme est représenté. Il se tient
debout, le membre érigé, un bras brandissant un objet pouvant
correspondre à un arc ou un propulseur. La partie distale de
cet objet est malheureusement détruite par la perforation. La
représentation est très schématique et difficile à lire en détail.
L’homme semble avoir une très longue chevelure tombant
jusqu’aux mollet; les jambes sont représentées de deux traits
chacune; les pieds sont absents. Une représentation semblable
bien que frontale provient de Bruniquel (Leroi-Gourhan
1965:342). Derrière l’homme, une profonde rainure a été inci-
sée, qui pourrait avoir eu pour but de détacher une lamelle
d’os. La cassure intervenue avant l’achèvement du travail a
rendu ceci impossible.

Face 2 (fig. 2:4b): plusieurs poissons sont représentés,
s’adaptant quelque peu à la forme du support. La longue bran-
che de l’objet est décorée d’une «anguille» dont la bouche,
l’œil et les nageoires dorsale et caudale sont représentés.
Cette représentation a de nombreuses parallèles, notamment à
La Madeleine (Lartet & Christy 1875, B. pl. II, 8b). Devant
l’«anguille» se trouve un grand poisson, dont la ligne dorsale
s’adapte à la forme du bord de l’os. Sa nageoire dorsale est
représentée et son corps est recouvert de lignes verticales
parallèles. Une partie de son ventre est détruite par la perfora-
tion, la tête a été emportée par une cassure récente. Trois pois-
sons de petite taille «nagent» sous ce poisson. Dans la mesu-
re où ils ne sont pas détruits par la perforation, ils montrent les
mêmes caractéristiques que celui-ci à l’exception de la
nageoire dorsale. L’œil est représenté, ce qui permet de sup-
poser que celui du grand poisson l’était aussi. L’eau est sug-
gérée par de courts traits parallèles.

Non publié.

Masque (fig. 2:5)

Numéro d’inventaire: 999:1658, Laugerie Haute.

Sur la surface articulaire supérieure d’une deuxième
phalange de cheval, l’artiste a, dans une économie de geste
remarquable, incisé un masque interprété par Beinhauer &
Wegner comme appartenant à un phoque mais pouvant aussi
être attribué à un hibou ou une chouette. Il composé des sour-
cils, des yeux et des paupières, le tout étant encadré d’un trait

retraçant la forme de la surface articulaire.

Publications: Beinhauer & Wegner 1982; Hauser
1917.

Anthropomorphe (fig. 2:6a et 6b)

Numéro d’inventaire: 999:1383, provenance inconnue.

Il s’agit d’un métacarpien rudimentaire externe de
renne brisée dans sa partie distale. La forme originale de la
pièce fut modifiée sur un seul long côté, dégageant une forme
évoquant une courbure de bas de dos. Une série de traits
parallèles (29) est organisée sur toute la longueur de l’arête
extérieure, deux autres séries sont disposées respectivement
sur les deux surfaces planes (9 et 8). Chaque trait est profond,
composé de plusieurs incisions. Dans deux cas, l’outil a déra-
pé. Des traces de polissage sont visibles sur tous les côtés de
la pièce en-dehors de l’articulation.

Non publié.

Herbivore juvénile (fig. 2:7a-e)

Numéro d’inventaire: 998:0835, Laugerie Basse.

Il s’agit d’une baguette en bois animal portant une
représentation en trois dimensions d’une tête d’herbivore dont
le museau est détruit. Cette tête est, vue de face (7d), asymé-
trique et incohérente, tandis que chaque face considérée de
profil est de construction et de proportions harmonieuses. La
tige en elle-même est soigneusement régularisée par raclage
et porte une décoration géométrique consistant en deux traits
verticaux parallèles encadrant une série de traits obliques
dans sa moitié inférieure. La partie basale de la pièce est plus
aplatie qu’appointée et déviée par rapport à l’axe général.

Face 1 (7e): le visage de l’animal est représenté avec
grand soin. L’oreille est travaillée en relief prononcé. Son
bord est décoré de stries parallèles représentant les poils. Le
chanfrein porte également une représentation de pelage faite
de traits à peine visibles, tout comme le menton. L’œil est
formé de deux cercles concentriques, et la fosse nasale est
modelée.

Face 2 (7c): cette face de la représentation est nette-
ment moins détaillée que la première et, dû à la position de
l’oreille, moins haute. L’oreille est couchée vers l’arrière, non
détaillée, l’œil est représente d’un seul cercle. La démarcation
entre la tête et le cou est marquée par une encoche profonde
et large, la joue porte des stries irrégulières pouvant cor-
respondre à une représentation de pelage.

Le profil des animaux est très proche de celui des
représentations de chamois de Gourdan (Piette 1907).

Publications: Beinhauer & Wegner 1982; Cartailhac
1885; Cartailhac & Breuil 1906; Reinach 1913.
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Cerfs (fig. 3:8a et 8b)

Numéro d‘inventaire: 998:0838, Laugerie Basse.

Les représentations sont réalisées sur un fragment de
côte d’un grand herbivore (équidé ou bovidé) partiellement
lissé en traits plus larges que profonds.

Face 1 (fig. 3:8a): le cerf est représenté la tête levée et
en profil absolu, mis à part la ramure qui est tournée de 90° et
dressée vers le haut de manière à s’adapter à l’espace dispo-
nible qu’elle occupe complètement. Un procédé semblable
peut être observé sur un bâton en bois de renne de Laugerie
Haute (Saint-Périer 1965). L’œil, la bouche et l’oreille sont
rendus en détail, le larmier est représenté, les poils suggérés
par des traits verticaux. Le museau est détruit.

Face 2 (fig. 3:8b): la tête de l’animal, vue de profil,
est baissée tandis la ramure de très grande taille est repliée
de manière à occuper toute la surface restante. Il est à
remarquer que les traits principaux sont faits avec un outil
large au tranchant en forme de U. Les traits de détail ont un
profil en forme de V, relativement profond pour les détails
anatomiques et très superficiel pour la représentation des
poils.

Publications: Beinhauer & Wegner 1982; Cartailhac
1885; Cartailhac & Breuil 1906; Reinach 1913.

Antilope saïga? (fig. 3:9)

Numéro d’inventaire: 999:1659, Laugerie Haute.

Cette représentation inhabituelle est faite sur une
baguette découpée dans un os long et brisée aux deux extré-
mités. Une tête d’animal vue de face fut incisée profondément
à l’aide d’un outil relativement large. D’après Beinhauer &
Wegner (1982) qui publièrent la pièce succinctement, il s’agit
d’une représentation d’antilope saïga en raison de la forme
des cornes, de l’élargissement du museau et de la finesse du
visage. Le pelage est représenté par des lignes interrompues
parallèles sur le chanfrein. La signification de la représenta-
tion occupant la moitié supérieure de la pièce est inconnue.

Publication: Beinhauer & Wegner 1982.

Renne (fig. 3:10a et 10b)

Numéro d’inventaire: 999:1657, Laugerie Haute.

La gravure est réalisée sur un os long d’oiseau brisé
aux deux extrémités. D’après Beinhauer & Wegner (1982), il
s’agit d’un renne vu d’une perspective très inhabituelle:
comme si l’artiste était positionné en arrière et en surplomb
de l’animal. La représentation comporterait alors (de haut en
bas) les bois, les oreilles, nettement moins profondément gra-
vées, le dos légèrement tordu vu du dessus et enfin la queue.
Aucun parallèle ne put être trouvé dans la littérature.

Publication: Beinhauer & Wegner 1982.

Grotte ? (fig. 3:11a-c)

Numéro d’inventaire: 998:0831, La Rochette.

Cette pièce est faite du fût d’un bois animal fendu en
deux dans le sens de la longueur. L’une des extrémités est
coupée; l’autre est brisée irrégulièrement; toutes les deux por-
tent des traces de morsure. Le décor est organisé en trois par-
ties inégales. La première consiste en quatre traits parallèles
faisant le tour du fût à la base de celui-ci. La seconde est une
bande d’une largeur de 5 à 6mm longeant l’une des coupures
ayant servi à ouvrir l’os. La plage sur laquelle cette bande se
trouve fut profondément incisée, régularisée par raclage puis
décorée d’une longue série de traits obliques profonds relati-
vement régulière, dont 97 sont encore conservés. La troisième
partie du décor occupe la plus grande part de la surface de la
pièce et pourrait être considérée comme figurative. à partir
d’un faisceau de lignes parallèles s’individualisent deux
zones distinctes. L’une est formée de deux traits sinueux lon-
geant le bord de l’objet. L’autre consiste en deux traits délimi-
tant une série d’au moins cinq élargissements et rétrécisse-
ments successifs partiellement remplis par des hachures
diverses. Beinhauer (1986) interprète ce dernier motif comme
représentation de grotte et le compare à la grotte modèle
esquissée par Leroi-Gouhan (1965).

Publication: Beinhauer 1986.

Pointe de sagaie (fig. 4:12)

Numéro d’inventaire: 998:0837, Raymonden.

Il s’agit d’une pointe de sagaie en bois animal brisée
dans sa partie distale. La base est à double biseau et porte des
stries obliques pour faciliter l’emmanchement. Les surfaces
dans la prolongation des biseaux ne sont pas ornées, l’une lais-
se apparaître la matière spongieuse. Le profil de la pointe de
sagaie est en D. Les deux surfaces décorées pointent chacune
une représentation soigneuse d’un cheval, la tête orientée dans
les deux cas vers l’extrémité distale de la pièce. De nombreu-
ses pièces portant des représentations semblables furent décou-
vertes entre autres à Rochereil (Jude 1960), Laugerie Basse
(Girod & Massenat 1900, pl. XXXIV, LXXXIX et XC), La
Madeleine (Lartet & Christy 1875, B pl. X), etc.

Le cheval représenté est gravé en traits profonds, mais
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soigneux. Le dessus de la queue est constitué par le prolonge-
ment du dos. La crinière, partiellement abîmée, était représen-
tée par une surface de forme biconvexe délimitée par deux
traits courbes et striée obliquement. Le contour de l’oreille est
détruit mais l’intérieur est représenté par une petite cupule.
L’œil est tracé d’un trait droit, le naseau est un point minus-
cule. Le chanfrein est représenté par un trait courbe énergique
dépassant le museau soigneusement arrondi. Le menton et la
joue sont représentés. La gorge est un trait droit profond; les
membres antérieurs ne sont pas représentés, mis à part l’épau-
le: le cheval semble sauter. Le ventre et la cuisse arrière sont
représentés par des traits profonds.

Publications: Beinhauer & Wegner 1982; Reinach
1913.

Étude de mouvement, aurochs et cheval statique (fig.
4:13a et 13b)

Numéro d’inventaire: 998:0772, Laugerie Basse.

Le fragment d’omoplate droite de renne porte trois
représentations fragmentaires dont deux sur la face dorsale et
une sur la face ventrale. Cette pièce fut découverte entre 1870
et 1884 par Marty et publiée sommairement en 1885
(Cartailhac 1885), puis mentionnée comme perdue en 1906
(Cartailhac & Breuil 1906). En réalité, elle fut vendue avec le
reste de la collection Marty au peintre et collectionneur muni-
chois Gabriel von Max en 1903. Après sa redécouverte dans
les collections du musée, elle fut étudiée en détail dans le
cadre d’un travail de fin d’études à l’Université de Cologne
(Riemer 2000).

La face dorsale porte une représentation de cheval
tourné vers la gauche, couvrant une grande partie de la surfa-
ce et caractérisé par un grand nombre de jambes. Un petit
aurochs incomplet se trouve sous la gorge du cheval. L’étude
détaillée des traits, aussi bien macroscopique qu’au micro-
scope à balayage, a permis à Riemer de retracer la succession
des gestes et l’intention de l’artiste (Riemer 2000). Le texte
suivant est un résumé succinct de ses résultats. L’aurochs
incomplet fut gravé avant le cheval, ce qui, au vu de sa posi-
tion marginale, est relativement inattendu. Le cheval, dont la
tête baissée est malheureusement très fragmentaire, constitue
la représentation principale de cette face et donne une impres-
sion de dynamisme, renforcée par la position du renflement
de la marge latérale de l’omoplate (Margo lateralis).
Cartailhac ayant suggéré qu’il pourrait s’agir d’une étude de
mouvement réalisé sur une esquisse préliminaire, Riemer a
testé cette hypothèse. Les six jambes antérieures et six jambes
postérieures se laissent regrouper par paires et relier avec les
trois lignes de ventre, les deux lignes de dos et les deux crou-
pes représentées pour rendre différentes poses attribuables au
petit galop. Lors des phases où un des membres ne touche pas
le sol, le sabot de ce dit membre ne fut pas représenté.
Différents types de traits purent être identifiés, qui sont à met-
tre en relation avec les différentes parties anatomiques des
animaux représentés. De plus, de très fines lignes apparem-

ment sans signification graphique purent être identifiées
comme lignes-guide facilitant le respect des proportions,
confirmant la supposition de Cartailhac. La robe du cheval est
suggérée par des traits obliques à peine visibles.

Il est intéressant de noter que, si l’on tient la pièce par
la marge latérale, il suffit de faire pivoter la main pour voir
alternativement les représentations des deux faces, qui sont
automatiquement dans le bon sens.

La face ventrale représente en quelque sorte l’opposé
sémantique de la face dorsale. La représentation équestre ne
possède qu’une jambe antérieure et une jambe postérieure,
tendues et immobiles, que se partagent deux chevaux suggé-
rés par deux lignes de dos et deux croupes. Elle donne une
impression de statisme renforcée par la position basale de la
marge latérale de l’omoplate. La tête est en grande partie
détruite.

L’étude des caractéristiques des traits a permis de
déterminer qu’une seule personne est l’auteur de ces trois
représentations et que l’artiste était droitier / droitière.

Des comparaisons stylistiques amènent Riemer (2000)
à placer cette pièce dans le Magdalénien VI.

Publications: Cartailhac 1885; Cartailhac & Breuil
1906; Riemer 2000.

Bovidé (fig. 4:14)

Numéro d’inventaire: 999:1381, Laugerie Haute.

Il s’agit d’une plaque osseuse découpée, brisée aux
deux extrémités, ayant peut-être fait office de lissoir. Une sur-
face est ornée d’incisions, l’autre laisse apparaître la matière
spongieuse. à gauche se trouve une série de six incisions sub-
parallèles larges et profondes, d’une longueur conservée
variant entre 15 et 23 mm. à côté se trouvent des groupes de
traits organisés en séries. La série supérieure compte cinq
groupes de quatre traits croisés organisés tous de manière
semblable. La seconde série, située sous la première, compte
sept ou huit groupes de traits selon la façon dont on interprè-
te le motif de base. La troisième série, située sous les deux
premières, pourrait être cruciale pour la compréhension du
motif, les groupes étant, par rapport aux deux autres séries,
«inachevés»: il s’agit de sept groupes de deux traits répétant
le motif de base en parenthèse pointue. La représentation de
bovidé (selon Beinhauer & Wegner 1982, il s’agirait d’un
bison) se trouve à droite de ce groupe de signes. Cette repré-
sentation a un parallèle sur une pièce provenant d’Isturitz
(Saint Périer 1936:99, 13). Seul l’arrière-train jusqu’à mis-
corps environ est conservé. La queue est représentée d’un trait
profond, réalisé en plusieurs incisions, et se termine en pin-
ceau. La linge de dos correspond à la limite découpée de la
plaquette; le bas des pattes n’est pas représenté. Le pelage,
soigneusement rendu, est constitué de nombreuses lignes de
courts traits parallèles. Quatre signes se démarquent des
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séries de traits. Deux se trouvent directement sous la colonne
vertébrale devant le bassin, deux autres sur le ventre, au
niveau des entrailles. Il s’agit de signes en parenthèse conte-
nant parfois un point ou une courte ligne et évoquant une
blessure. Au moins un de ces signes fut apporté avant la repré-
sentation du pelage, un autre après. Les deux autres se trou-
vent sur une plage laissée vierge de pelage. Une autre zone
vierge se situe sur la fesse de l’animal. Les pattes postérieu-
res sont représentées en perspective en ce sens que la partie
supérieure de la patte située à l’arrière-plan n’est pas couver-
te de traits de pelage de façon à évoquer une ombre. La touf-
fe de poils du bas-ventre de l’animal est soigneusement repré-
sentée.

Publication: Beinhauer & Wegner 1982.

Conclusion

Les pièces d’art mobilier paléolithique conservées aux Reiss-
Engelhorn-Museen de Mannheim sont pour la plupart non
publiées ou considérées comme perdues depuis plus d’un siè-
cle. Le but de cette note est d’informer la communauté scien-
tifique de l’existence de cette collection en présentant suc-
cinctement une partie des objets. La documentation les
concernant est dans de nombreux cas inexistante, bien que la
mise à jour de l’inventorisation des collections et l’étude des
documents les accompagnant puissent apporter des informa-
tions encore insoupçonnées. Malgré ces lacunes, les pièces
conservées à Mannheim n’en sont pas moins de grande quali-
té. Elles s’inscrivent dans le contexte de l’art mobilier paléo-
lithique et devront faire l’objet d’une étude détaillée.
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lntroduction

L'habiurde prise par les prdhistoriens depuis plus d'un sidcle

de caract6riser les soci6tds de chasseurs-collecteurs du

Paldolithique sup6rieur par leurs productions matdrielles a eu
pour cons6quence de faire passer au second plan les produc-

tions non utilitaires, bien que ces demidres soient par nature

les plus directement porteuses du fait culturel. En effet, la plu-

part des anthropologues qui ont proposd une d6finition de la

culture donnent la pr6s6ance au symbolique sur le mat6riel
(Sapir 192a; Kroeber & Kluckhohn 1952; Godelier 1998) [1].
C'est pourquoi la notion arch6ologique de <culhres pal6oli-

thiques> bas6e sur l'dvolution des industries lithiques et

osseuses est un abus de langage d'autant plus regrettable que

les arch6ologrrcs disposent depuis plus d'un sidcle d'une autre

source d'informations qui devrait leur perrrettre de s'interro-
ger $ur les 6cbanges ente groupes voisins, sur les $renomd-
nes de difhrsion i grande 6chelle, sur la naissance de particu-

larismes r6gionaux, sur les rigles qui rdgissent les 6changes

sntre groupes et les rapports sociaux i I'in€rieur des groupes.

Cette source, tds largement inexploitee, est constituee par

I'ensemble &s manifestations graphiques que I'on d6signe
couramment sous le nom d'art pari6tal et d'art mobilier (avec

toutes les r6serves qu'impose I'emploi du mot (arD) pour

decrire des manifestations graphiques appartenant i une aute

culhre que la n6tre).

(.) Area de Prehistoria, Dcpartamsnto de Historia, lJniversite d'Oviedo'
Fspagte.
(r.) UMR 5608, I/TAH, Maison de la Rechcrche, all6es A. Machado, F-
31058 Toulouse{edex 9.
fr+; UMR 7041, MAE, Maison R. Ginouvds, 2l all6e de l'Univcrsite, F-
92023-Nanterre-Cedex.
(.***) Area de Prehistoriq Fac. de Filosofia y lettres, Plza. Cardenal Salazar,
E-14071 Cordoue.
[ ] Pour Maurice Godelier, la culture est la part id6elle de la vie sociale: c'est
I'ensernble des principes, des repr6sentations et des valeurs partagdes par les
nrembres d'une n€me socidte (ou de plusieurs soci€t€s)' et qui organisent
lcurs fagons & penser, leurs fagons d'agir sur la nature qui les entoure et lews
fagons d'agir sur eux-m&nes, c'est-Adire d'organiser leurs rapports sociaux,
la soci€te.

L'ART PARIETAL PALEOLITHIQUE A L'EPRBUVE
DU STYLE ET DU CARBONE-I4

J. FORTEA PEREZ*, C. FRITZ**, M. GARCIA***,
J.L. SAI\CITTDRTAN TORTI****, G SAUVET**, G TOSELLO**

La diffrcult6 majeure est celle de la mesure du temps.

En effet, pour que les productions graphiques permettent de
reconnaitre I'existence de liens entre groupes voisins, il faut

€tre str qu'elles sont contemporaines. Or, les lacunes de la

chronologie ne permettent que rarement d'atteindre un degr6

de confiance satisfaisant.

Au cours du XXe sidcle, quelques grands noms de la
pr6histoire se sont employ6s i mettre de l'ordre dans I'ensem-

ble de I'art pari6tal pal6olithique. Les moddles qu'ils ont pro-

duits ont 6t6 constamment remis en cause, ce qui prouve

qu'ils n'avaient pas atteint une valeur pr6dictive sufhsante
pour r6sister i l'dpreuve des nouvelles ddcouvertes. Le modd-

le de I'abb6 Breuil bas6 sur l'observation des superpositions

et l'dtablissement de stratigraphies pari6tales est un sch6ma
foncierement lin6aire, en d6pit de sa suMivision en deux

cycles aurignaco-p6rigordien et solutr6o-rnagdalenien. Les

figures auxquelles I'ige le plus ancien est attribud sont des

figures rudimentaires, mal proportionn6es, inachevees' et l'6-

volution mEne <<naturellement> vers des repr6sentations natu-

ralistes, avec des d6tails anatomiques nombreux et bien

obsewEs (sabots, organes sensoriels). Les jugements de

valeur esthdtique port6s par l'abb6 Breuil trahissent souvent

le rarsonnement implicite qui fut le sien: des <vilains> ou

<<rn6diocres> croquis aurignaciens aux <jolis> dessins magda-

leniens.

Le systdme d'Andr6 Leroi-Gourhan, bas6 sur les

canons formels des repr6sentations animales (improprement

appel6s <Styles>), n'6chappe que partiellement aux probld-

mes posds par la vision 6volutive du <pape de la pr6histoire>.

Sa rwision chronologique, bien qu'elle utilise un plus grand

nombre de sites archEologiquement dat6s quo ceux qui 6taient

disponibles au temps de I'abb6 Breuil, ne parvient pas i s'ex-

haire d'un sch&na 6volutif lin6aire. Du <figuratif g6om6-

trique> au <figuratif.nalytiqueD, I'art pal6olithique se pr€-

sente encore comme une montee en puissance du r6alisme,
culminant dans un certain academisme avant de sombrer dans

une simplification sch6matique. S'appuyant sur un certain

nombre de sites dates avec un degr€ de confiance raisonnable
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(blocs aurignaciens de Dordope, bison de La Grdze, bas-
reliefs du Founeau-du Diable, Lascaux, Teyjat), le parcours
semblait suffrsannnent bien jalonn6 pour r6sister i l'6preuve
du Ernps. Cependant, des d6couvertes r6centes comme celles
des grotes Cosquer et Chauvet-Pont-d'Arc ou la datation de
figures anciennement connues co[lme celles de Cougnac ont
montr6 que des t6lescopages importants pouvaient se produi-
re entre les euwes attribu6es i des p6riodes diftrentes sur la
base de leurs caractdres fomrels.

Cela a conduit certains pr6historiens i rejeter les
moddles chronologiques propos6s et i les remplacer par une
notion d'6volution <buissonnanteD, bien que celle-ci n'ait,
elle non plus, aucune valeur pr6dictive et ne fasse que tradui-
re notre incapacite actuelle i cerner les facteurs culnrels qui
sont dr I'cuwe au cours de la longue histoire du Pal6olithique
sup,6rieur. Par ailleurs, prdtendre que nous sommes entr6s
dans une <dre post-stylistique> (Lorblanchet 1993) est un
renoncement, un aveu d'impuissance, une nurrque de d6cou-
ragement auquel on ne peut souscrire. Si les systerncs chrono-
stylistiques propos6s par H. Breuil (1952), F. Jordi (1978) et
A. Leroi-Gourhan (1965) ne sont plus satisfaisants aujour-
d'hui, c'est le signe que notre discipline progress€. Rendons
hommage i czux qur ont zu le courage de s'attaquer au prc-
bleme avec les donnees dont ils disposaient. Les schemas
qu'ils outpoposes sont des outils qui ontrendu de signal€s ser-
vices, mais ce ne sont pas des dogmes. Nous devons pounui-
vre la tiche avec les donnees qui sont les n6tres aujourd'hui.

Dans ce travail collectif, preliminaire et parcellaire i
bien des 6gards, norxi ne pretendons nullement proposer un
nouveau sch6ma qui se substituerait aux pr6c6dents, mais
plus modestement affirmer notre attachement i un aspect de
la discipline qui nous semble aujourd'hui malencontreuse-
ment marginalisd et esquisser quelques r€flexions m6thodolo-
giques qui permettraient peut-€tre de sortir de I'inpasse
actuelle.

Pour valoriser I'art pari6tal pal6olithique sur le plan
anthropologique, nous avons besoin de deux choses: l) un
cadre mdthodologique permettant d'analyser les productions
graphiques d'un site ou d'une aire g6ographique donn6e afur
d'en extraire des caractdristiques susceptibles de founrir une
base de comparaison inter-sites ou inter-r6gionales; 2) un
cadre chrono-culturel permettant d'6tablir des passerelles
trans-r6gionales, en d6pit des diff6rences et des d6calages qui
ne manquent pas de se produire sur une aussi vaste 6tendue
que le Sud-Ouest europ6en.

Principes m6thodologiques de I'analyse formelle

Notre souhait est de ren&e i I'analyse formelle des reprdsen-
tations animales du Pal6olithique sup6rieur la place centrale
qui lui revient dans la d6finition des groupes culturels de cette
p6riode cruciale de la pr6histoire de I'homme moderne. Dans
un prender temps, afin d'6viter tout risque de circularit6 du
raisonnement (critdres stylistiques d6finis par la chronologie,
cbronologie d6finie par les critdres stylistiques), nous croyons

ndcessaire de faire abstraction de toute connaissance directe
ou indirecte su l'6ge des re,pr6sentations.

Nous pro'posons d'examiner des cuwes provenant de
diff6rents sites, en utilisant exclusivement des critdres
morphologiqnes permettant d'dvaluer la prcximiti formelle
des figures consid6r€es, dans le but de les regrouper selon des
moddles morphologiques. Dans un secoud temps, les fr6quen-
ces d'occurrences de ces moddles dans des sites voisins, voire
dans des sites 6loignds, permetEont d'6valuer selon les
m€mes critdres la proximiti formelle des sites. Enfin, dans
une dernidre 6tape, il conviendra de r6introduire les donn6es
chronologiques dont nous disposons et d'envisager l'6tablis-
sement d'un schdma coh6rent de r€partition dans le temps.
L objectif i long terme est de combiner chonologie relative
et distribution spatiale afin de prc,poser un modile de I'histoi-
re du perrylernent de I'extrrnit6 occidentale de I'Europe entre
30.000 et 10.000 BP. Il restera alors d confronter ce moddle
aux donn6es des autres disciplines (industries lithiques et
osssus€s, exploitation des ressources naturelles, etc.).

Bisons pytzniens, cantabiques et pdrigoardins

Notre seule adition dans cet articlc preliminaire e,st & mm-
trer la fuisabilite d'un tel prograrnme et les avantages $re I'm
est en droit d'attendre de la d6rnrcte. Pour cela, nou$ avoun
choisi comme illustration un petit echantillon de bisons pyre-
n6ens, cautabriques et perigourdins, mais l'6tude n'aura de
sens qu'apres avoir &6 compl6t6e et 6tendue i d'autes esp*-
ces animales afin de rEcouper les observations.

La procddure que nous proposons de suivre est la sui-
vante: chaque animal est d6crit par un certain nombre de
caract6ristiques formelles dont chacune peut prendre lm cer-
tain nombre de valeurs choisies de fagon i couwir tous les cas
connus: par exernple, les diff6rentes modalit€s expressives de
la ligne cervico-dorsale, les diffdrentes manidres de figurer les
comes, les membres, le pelage, etc. Ce sont essentiellement
des caractdres qui, dens leur r6alisation, se prOtent i des choix
et ont donc de grandes chances d'€tre r6v6lateun de diffEren-
ces culturelles. Le tableau croisant les figures et les caract6-
ristiques formelles peut €tre analysd de plusieurs fagons. Pour
chaque caract6ristique, on identifie d'abord la valeur la plus
fr6quente que I'on considdre cornme la valeur-type.
L'ensemble des valeurs-t1pes d6finit ce que nous appellerons
le morphotype principal du site. La proportion globale de
valeurs-types par rapport au total des valeurs pour I'ensemble
des figures est une mesure de l'homogdnditiformelle du site.

Il est €galement int6ressant d'examiner individuelle-
ment chaque figure et de noter pour chacune d'elles la propor-
tion de valeurs-t)?es qu'elle possEde, ce qui d6termine son
degr6 de proximit6 par rapport au morphotype principal. Si
une figure possdde moins de la moiti6 des valeurs-types, elle
peut €te consid6r6e corlme relevant d'un autre morphotype.

La mdme op6ration r6p6t6e pour d'autres sites permet
de comparer les proximit6s stylistiques des tlpes principaux
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Figure I . Repr6sentations de bisons se rattachant au morphotype de Niaux. Indices de proximitd par rapport d Niaux (.lp). a: Niaux (Aridge):

Ip:O,94; b: Les Trois-Frdres (Aridge): Ip:0,87 c: Fontanet (Aridge): Ip:\,00; d: Les Trois-Frdres (Aridge): Ip:O,81; e: Santimamifle

(Viscaye): 1p:0,81; f: Covaciella (Asturies): Ip:0,75; g: Altamira (Cantabrie): Ip:0,81; h: Rouffignac (Dordogne): Ip=0,69.
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Font-de-Gaume. a: Font-de-Gaume (Dordogne); b: Rouffignac
El Pindal (Asturies); f :  Niaux (Aridge).

Figure 2. Representations de bisons se rattachant au morphotype de
(Dordogne); c: Covaciella (Asturies); d: Les Combarelles (Dordogne); e:
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de chaque site et de mettre en 6vidence d'6ventuels groupe-
ments sur une base r6gionale. En 6largissant l'6chelle g6ogra-
phique, on peut esp6rer mettre en 6vidence, selon le m€me
principe, d'6ventuelles affrnit6s inten6gionales. La mise en
6vidence d'affinit6s entre des r€gions distantes serait une
forte pr6somption en faveur de la contemporan6it6 de leurs
productions artistiques, puisque, i ce stade, aucune indication
chronologique n'a encore 6t6 utilis6e.

Vingt-quatre bisons du Salon Noir de Niaux (Aridge)
ont 6te choisis pour illustrer I'ensemble de la proc6dure. Pour
cet essai, I 6 caract6ristiques prenant un total de 39 valeurs ont
6te choisies. Le morphotype principal qui se d6gage avec une
grande nettet6 est le suivant: ligne cervico-dorsale avec chi-
gnon individualise et m6plat, touffe de poils au sommet de la
bosse, 6quilibre ant6ro-post6rieur (pas d'hypertrophie de I'a-
vant-train), comes sinueuses plut6t dirig€es vers le haut, front
dans le prolongement de la bosse (pas de creux nucal), orga-
nes sensoriels pr6sents (ail evou naseau), barbe et fanon
confondus en un m€me bandeau. deux membrres ant6rieurs en
perspective, munis de sabots, deux membres posterieurs en
perspective, 6galement munis de sabots, attache du membre
ant6rieur bien marqude ir I'int6rieur du corps, pas de repli
nvuquant I'aine (mais ce caractdre est assez partagf puisque
13 n'ont pas de repli et ll en ont un), d6tails conventionnels
du model€ interne (triangle dorsal, limite oblique de la queue
au membre ant6rieur, etc.), contour dessin6 au moyen de traits
continus et de hachures, membres et queue au repos.

L'indice d'homog6ndite formelle, d6termrn6 par la
proportion globale de valeurs-types par apport d la somme de
toutes les valeurs, est de 0,78. Ce chiffre 61ev6 traduit bien
i'impression d'unit6 que ressent le visiteru en pr6sence des
ceuwes. Vingt-trois bisons sur 24 peuvent €tre consid6r6s
couurrc relevant de ce morphotype, car ils possddent plus de
la moitie des valeurs-types (frg. la). Un seul d'entre eux (le

bison 54 de I'inventaire de J. Clottes, 1995) s'en 6carte, avec
seulsment quatre valeurs appartenant au morphotype princi-
pal et douze qui en diftrent (frg. 2d). A ce stade de l'analy-
se, ce bison doit sinrplement 8tre mis de c6t6 comme repr6-
sentatif d'un autre morphotype qu'il conviendra de caract€ri-
ser et d'idsntifier dvenirellenrent avec le morphotype princi-
pal d'un autre site.

La m€me proc6dure analytique a 6te appliqube d 40
bisons complets du Sanctuaire de la grotte des Trois-Frdres.
Le morphotype principal qui se d6gage est trds proche de
celui de Niaux (14 valeurs identiques sur 16, notamment la
m6me ligne cervico-dorsale pourvue d'une crinidre h6riss6e
et d'une touffe de poils au sornrnet de la bosse, le m€me Eai-
tement des cornes sinueuses, la m€me maniere d'inclure
barbe et fanon dans un m6me graphisme, etc.). L indice d'ho
mog6n6it6 formelle des 26 bisons appartenant i ce morphoty-
pe est de 0,80 (frgs. lb, ld). Toutefois, 14 bisons s'6cartent
notablement du morphotlpe pr6c6dent avec une hlpertophie
de I'avant-train, le dos en vo0te, les cornes en vue frontale, un

seul membre antdrieur fr6quemment sans saboq deux mem-

bres post6rieurs termin€s en pointe ou par des sabots sch6ma-

Uart pari6tal pal6olithique A l'furewe du style ct du carbone-I4

tiques, queue et membres anim6s (fig. 3). On notera clue ce
second morphotype, €galement homogdne (indice d'homog6-
n1it6: 0,77), correspond i des figures qu'Henri Breuil quali-
fiait de <g€rigordiennes>>. Sans nous prononcer de fagon pr6-
matur6e sur I'dge de ces figures, nous notsrons seulement que
ces figures partagent effectivement des caract6ristiques essen-
tielles avec certains bisons de Cosquer, Gargas ou Cussac
(frg. 3).

On notera que la d6finition d'un morphotype n'est
possible que si le nombre de figures examin6es est suffisant.
Les sites qui s'y pretent ne sont donc pas trds nombreux. En
Pdrigord, il n'y a gudre qu'i Font-de-Gaume et aux
Combarelles (Dordogne) que I'exercice est possible. Pour
Font-de-Gaume, on trouve un morphotype principal qui dift-
re surplusieurs points importants de celui de Niaux: ligne cer-
vico-dorsale avec chignon hypertrophi6 et sur6lev6, hyperEo.
phie globale de I'avant-train, barbiche distincte du faaon,
model6 corporel par remplissage non conventionnel, silhouet-
te faite d'un trait continu. Les morphotypes de Font-de-
Gaume et de Niaux ont une intersection qui ne d6passe pas
50%. Une analyse approfondie des valerus partagdes sera
int6ressante, car I'existence m€me de ce honc commrm r6cla-
me une explication.

Pour les sites qui ne renferment qu'un nombre limit6
de figures exploitables, il n'est pas possible de constituer un
morphotype repr6sentatif du site, mais on peut cependant exa-
miner le degr6 de proximit6 des figures par rapport i d'autres
morphotyp€s dejA 6tablis. Par exemple, quatre bisons du pan-
neau principal de Santimamifle (Viscaye) ont un indice de
proximite par rapport au morphotype de Niaux de 0,88 (fig.
le) et cinq bisons du Portel (Aridge) de seulemeat 0,50. Ce
m€me indice est de 0,52 pour quatre bisons de Covacislla
(Asturies), mais on obsewe nne fode heterogcn€it6 inteme.
En effet, l'rm d'enrc eux entre sans difficulte dans le morphe-
type de Niaux (frg. lf), tandis qu'un autre (fig. 2c) ne s'y
confomre pas du tout avec 12 valeurs diff6rsntes. Ce dernier
entre en revanche assez nettsment dans le m€me morPhot5pe
que le bison 54 dr Salon Noir avec lequel il patage I I carac-
Gres. De plus, les deux entrent dans le morphottpe principal
& Font-de-Gaume. Un bison du Pindal (Asttuies) (fig. 2e)
montre que la pr6sence de ce morphotlpe dans l'ouest canta-
brique n'est pas lm cas isol6, mais une question de geographie
humaine qui m6rite r6flexion.

D'autres exemples de m€me nature abondent. Tel
bison de Rouffignac (n'116 de la monographie de Barridre,
1982) entre pleinement dans le morphotype de Niaux (fig.
1g), tandis qu'un autre (n"70) se situe dans le morphotype
principal de Font-de-Gaume (fig. 2b). Est-ce cette imbrication
g6ographique des morphotypes qui poussent certains i parler
d'6volution <buissonnante> ? Il nous parait plus utile rt'ns

une perspective anthropologique de parler de caracGres exo-
gdnes. En effet, I'explication la plus probable est que les
caractdres <gdrigourdins> que I'on d6cile dans certain bison
de Niaux ou de Covaciella ou les caractlres <pyr6n6ens> que
I'on d6cdle dans certains bisons de Rouffimac sont des ccac-
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tires <<export6s>r, r6sultant de deplacements d'artistes formds
dans un groupe et amends i exercer dans un autre ou tout au
moins d'influences fortes que les artistes ont pu exercer les
'ns $rr les autres lors de rencoutres. C'6tait ddjA la conclusion
i laquelle avait conduit unc analyse fomrelle des contours
d6coupes de t€tes de chevaux sur os hyoi'de (Buisson et a/.
1996). Si le foyer principal de ces petits objets est nettement
pyr6n6en, leur extension maximale couwe un vaste triangle
Asturies-Aude-P6rigord- Les rondelles perforees de I'ouest
des Asturies (La Vifra, llsnin) ne font que renforcer cette
vision La d6couverte r6cente d'un signe tectiforme de type
p6rigourdin et d'un quadrilatdre de type cantabrique dans la
grotte de Marsoulas (Haute-Garonne) montre que ces rappro-
chements vont bien au deli d'une simple corncidence formel-
le et qre I'ensemble de la d6coration d'une grotte, signes
compris, peut r6v6ler des influences extra-r6gionales (Fritz &
Tosello 2001).

Les quelques exemples ci-dessus ne sont que l'6bau-
che d'une proc6dure que nous croyons utile de poursuivre et
de dwelopper, car elle pr6sente I'avantage d'6te entidrcnent
contndlable et donc de minimiser I'in6vitable part subjective.
Si cette ap'proche met ea 6vidence des morphotypes caracte-
ristiques d'un site ou d'un groupe de sites et si I'on observe
fr6quernment I'ap'p'arition de figures appartenant i des
morphotypes proprw i d'autres regions (autrement dit si les
exe4les rappo,rt6s cideszus se multiplient), I'existence de
liens culturels forts entrc les aires concern€es deviendra extr€-
mement probable et nous dewons integrer cette donn6e i
notre schdma d'ensemble.

D'autres critdres que ceux utilis6s jusqu'ici devront
n6cessairement Ctre pris en compte dans la suite du travail.
Nous pensons notarnment i des critdres morphom6triques tels
que ceux qui ont permis au Dr. Pales de mettre en 6vidence
des styles locaux ou r€gionaux i Font-de-Gaume, Altamira,
Maux et Fontanet (Pales 1981). Nous sommes 6galement
conscienb que les critdres techniques, provisoirement 6cart6s
dens cette phase pr6liminaire, dewont imp6rativement €tre
reintroduia. Il nous a paru justifi6 dans un premier temps de
faire abstraction de la technique picturale afin que les bisons
bichromes et gravds d'Altamira ou les simples gravures des
Trois-Frdres puissent 6tre rapproch6s du morphotype de
Niaux, d6fini e partir de dessins au trait noir, mais cette mise
i l'6cart de la technique dans I'appr6ciation de probldmes for-
mels ne peut Ctre que momentan€e. Il est €vident que la cou-
leur (noir, rouge, noir et rouge, brun, etc.) associ6e ou non d
la gravure revdle des choix op6r6s par les artistes au m€me
titre que les critdres morphologiques. Il sera interessant dans
une seconde 6tape, d'observer dans quelle mesure les donn6es
techiqtres modifient ou confirment les rapprochements cons-
tates, rnais nous dewons tenir compte du fait que la technique
est tributaire d'autres facteurs, tels que la nature du support ou
la fonction de I'cuwe (en particulier son impact visuel).

Biches ibiriques

Les representations de biches fourniront un second exemple

qui nous permettra d'6tendre nos investigations en direction
des r€gions & la peninsule ib€rique oi le bison est absent. La
biche est un thdme majeur de I'iconographie cantabrique avec
des representations de grande qualit6 occupaat des panneaux
centraux et utilisant des techniques vari6es qui vont de la
peinture rouge (Arenaza, El Pendo, Covalanas, La Pasiega) i
la gravure profonde dans lss abris a h lumiere du jour de la
vall6e du Nal6n (la Lluera, La Vifra) et ri des gravures frnes
ddlicatement stri6es (Llonin, Castillo, Altamira). La biche
joue 6galement un r6le important dans l'art mobilier du
Parpall6 (Valence) et dans de nombrsux sites pari6taux de la
Meseta et de la zone m6diterran6enne (El Niflo, Neqja, Dofia
Trinidad, La Pileta). Ce thdme r6current mdrite une 6tude
approfondie. Toutefois, le nombre d'exemplaires par site rend
probl6matique I'application de la notion de morphotype local
et nous nous sommes resolus, en guise de premiere ap'proxi-
mation, d la remplacer par celle de morphotype regional en
prenant comme reference la r6gion canfabrrique dans son
ensemble. Cela nous a permis d'isoler deux molphotypes trds
diffdrens.

Le pryrnier morphotype est caracterisd par une simpli-
fication extrOme du race' les oreilles etant simplemenr indi-
quces par dzux faits sn V ou paralldles. f):ns lsur schemati-
sation ultime, ces biches tendert i devenir des signes ideogra-
phiques, notamrnent lorsque le protom€ est seul esquiss€ i
I'aide de trois traits (corweution <trilineaire>) (figs. 4 a-c). Il
est int6ressant de constater que le m6me rnorphotype se d6cli-
ne selon deux modalites techniques, la granue et la peinture,
sarx changement notable dans ses caract6ristiques morpholo-
giques. On notera toutefois que biches peintes et biches gra-
v6es semblent occuper des territoires voisins, mais distincts:
gravures profondes d la lumidre du jour i I'ouest (vallee du
Nal6q Chufin) et peinture rouge d I'est (Arenaza, Covalanas,
El Pendo, La Pasiega). Si les deux modes d'expression sont
contemporains, cette diff6rence technique pourrait s'interpr6-
ter cornrne la marque propre de groupes appartenant d wt
m€me r6seau d'6changes, mais soucieux de pr6server leur
individualit6.

Ce morphotlpe a une r6partition g6ographique trds
vaste qui s'6tend jusqu'ir I'Andalousie. On notera que les
biches peintes et grav6es sur les plaquettes du Parpall6 reld-
vent toutes de ce moddle, malgr6 la trds longue duree d'utili-
sation du site, ce qui indique I'existence d'une hadition gra-
phique trds solidement implant6e (fig. 5). Toutefois, une ana-
lyse approfondie permet de d6celer les grandes lignes d'une
6volution locale (Villaverde 1994). Les similitudes enre les
cuwes du gisement valencien d6couvertes en stratigraphie et
I'art paridtal de I'Andalousie ont 6t6 soulign6es et mises i pro.
fit pour une proposition de s6quence chronologique de la grot-
te de La Pileta (Sanchi&i6n 1997). La diftusion de ce morpho-
type dans toute la P€ninsule ib6rique (sans prejuger du sens
des influences) souldve d'intdressantes questions concemant
les mdcanismes de transmission sur une si vaste 6chelle, mais
il est malheureusement impossible de les aborder i I'heure
actuelle en raison de la pauwet6 des jalons arch6ologiques
dont on dispose dans I'int6rieur de la P6ninsule iberique.
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Figure 3. Representations de bisons se rattachant au morphot)?€ 2 des Trois-Freres. a-b: Les Trois-Frires (Aridge); c: Gargas (Hautes'

pie"gr.); d, Cosquer @ouchesdu-Rh6ne); e: Cussac (Dordogne); f: Le Grdze @ordogne)'
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Figure 4. Biches de morphotype l. a: Santo Adriano (Asturies); b: Chufin (Cantabrie); c: La Lluera (Asturies); d-f: La Pasiega (Cantabrie);
g-h: Castillo (Cantabrie); i: Covalanas (Cantabrie); j: El Pendo (Cantabrie); k, n-o: Dofra Trinidad (Ardales, Malaga); l: La Pileta (Malaga);
m: Nerja (Malaga); p: Ebbou (Arddche). a-d, p: gravures; e-o: peintures.
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Le second morphotype des biches cantabriques est
caracteris6 par un traitement beaucoup plus naturaliste que le
pr6c€dent (frg. 6). Le point culminant est sans doute la c6li-
bre biche bichrome du plafond d'Altamira. Dans I'espace
cantabrique, on voit se d6velopper des caractires convention-
nels particuliers, notamm€nt le contour en trac6 multiple et le
remplissage de I'intdrieur de la t6te et du corps par de longues
stries serr6es (Llonin, Castillo, Altamira), mais des figures
poss6dant un type de remplissage analogue sont 6galemelt
connues dans l'art i la lumGre du jour de la vall6e du CoA
(fig. 6d) etjusqu'au Parpall6 (frg. 5), ce qui pose une fois de
plus le problime des connexions entre I'Espagne atlantique et
I' Espagrre mdditsrran6enne.

On notera que les biches sont rares dans I'art pnridtal en
France. Quelques exerrplaires poss6dant les caacteristiques
du morphotype I provieirnsnt de la r6gion mdditsrraneenne
(Cosquer, Bouches-du-Rh0ne; Ebbou, Ardeche) et ne depare-
raient pas dans une grote andalouse (fig. ap). Dans le Sud-
Ouest, on ne frouve aucune biche rouge du type de Covalanas-
Pendo-Pasiega, aucune biche gnv6e-stri€e du |,pe de Llonin-
Castillo-Altamira qui confimrerait I'existence d'erryruns
artistiques en provenance de la r6gion cantabrique [2]. Par leur
caractdre uaturaliste dominant, les rares exemplaires connus d
Pergouset (Lot), Carriot (Lot), Les Combarelles (Dordogne)
(frgs. 6 i-j) rentreraient aisernent dens le deuxidme morphoty-
pe cantabrique par comparaison avec certaines grauues

[2] De nouvelles decouvertes viendront peut-ete combler cette lacune. Des
plaquettes de I'abri Gandil (Tam-et4aronne) portant des cervid6s peints

<qui rmnrent des relations avec les Cantabres> ont 6te r€cemment signalees
(Ladier 1999, 2001). La question reste posie pour b tete de biche de

Marsoulas (Haute4aronne) qui futiapproch& du type <<biche A cou stn6> du

Castillo (M€roc el al. 1948); I'hypothese ne doit pas €rc 6cartee, nnis il fau-

dra attendre un relevd pr€cis de la figure pour se prononcer.

L'art paridtal pal6olithique A l'6preuve du style et du carbone-l4

d'Altamira ou de Sovilla (figs. 6 f-g), mais il est difftcile de
savoir s'il y a entre ces figures un lien culturel r6el ou si le
naturalisme est leur seul point coulmun.

On voit se dessiner, grdce au motif de la biche, rm tissu
de relations qui couwe toute la p€ninsule iHrique et d6borde
peut-6te en France. Bien que nous fassions volontairsmsnt
abstraction des donn6es chronologiques i ce stade de I'analy-
se, il apparait clairement que ce motif a une tds longue his-
toire, qu'il a connu des pdriodes de diffirsion d travers la tota-
lite de la P6ninsule ib6rique, des periodcs oi se sont develop.
pes des caracGres r6gionaux propres, €t sans doute 6galement
des periodes oir son influsnce s'est 6tEndue sur le sud-ouest
frangais. Des arguments iszus de la distribution thdmatique
globale vont dans le m&ne seru (Sauvet & Wodarczyk 200G
2001). L'art mobilier sera d'une aide pr6cieuse pour fixer les
grandes dtapes du motif de la biche.

Cadre chronologique

Dens la section pr6c6dente, nous avons scrupuleusement 6vite
d'utiliser des arguments de chronologie suppos6e pour cons-
tituer les groupes morphologiques, mais il est temps de r6in-
tegrer ce que I'on sait de I'dge de certains gtoupes pour tenter
de les ordonner dans le temps et d'examiner si les liaisons que
nous supposons entre eux sont cohersntes avec les donn6es
chronologiques.

Nous disposons aujourd'hui d'un ensemble de don-
n6es s6dimentologiques, palynologiques et de datations abso-
lues pour le Pal6olithique sup6rieur qui permet de situer dans
le temps avec rme prdcision acceptable plusieurs grands gise-
ments de r6f6rence dans chaque r6gion. Quelques rdgles de
bon sens permettent de r6sou&e la plupart des incohdrences
qui subsistent. En cas de d6saccord entre les dates l4C des

t7l

SGI

Figure 5. Biches de morphotype I dans I'art mobilier du Parpall6. SI: Solutr6en infdrieur; SM: Solutreen moyen; SS:Solutr6en supdrieur;
SGI: Solutrdo-Gravettien I; MAA: Magdal6nien ancien A; MS: Magdaldnien supdrieur (d'aprds Villaverde 1994).
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Figwe 6. Bichcs de morphotype 2. a-b, g: Altamira (Cantabrie); c: El Castillo (Cantabrie); d: Canada do Infemo (Foz Co6" Portugal); e:
Llonin (Asturies); f; Sovilla (Cantabrie); h: Malravieso (C6ceres); i: Les Combarelles (Dordogne); j: Pergouset (Lot).
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Tableuu 1. S6quences chrono-culturelles des gandes r€gions d'art paridtal entre 20.000 et 12.000 BP, d'aprds une selection de dates l4C.

couches arch6ologiqu€s et leur cadre pal6oclimatique Malgr6 ces diffrcult6s, il est possible de fixer approxi-
(lorsque celui-ci est connu), il est pr6f6rable de rejeter la date mativement, pour chaque grande r6gion de I'art pari6tal, la
14C. Par exemple, la couche 4 de Las Caldas d6pos6e pendant succession des industries dans le temps, i partir d'une s6lec-
la p6riode de froid maximum de I'inter Laugerie-Lascaux ne tion des dates 14C les plus coh6rentes. Le tableau I est un
peut etre dat6e de 17.050 BP (comme le confirme par ailleurs extrait de ce schdma chrono-culturel permettant de comparer
la date de 18.250 BP de la couche no3 sus-jacente). les 6volutions r6gionales pour la pdriode 20.000-12.000 BP.

Ce tableau met en 6vidence quelqu€s d6calages entre des
Lorsque la m6me couche a foumi plusieurs iges l4C r6gions voisines, qui peuvent s'expliquer par I'isolement

trds 61oign6s, on prdf6rera g6n6ralement le plus ancien, car les momentan6 de certaines aires g6ographiques. Il semble par
causes de rajeunissement par des contaminations recentes sont exemple qu'entre 18.400 et 16.300 BP un certain cloisonne-
plus nombreuses que les causes de vieillissement. Par exem- ment r6gional se soit produit, ce qui pourrait expliquer I'ap-
ple, la date de 16.25Gt500 BP pour la couche VIIf d'Ekain parition d'industries diversement appel6es Solutr6o-
sera pr6f6r6e i une autre date de 13.95Gt330 BP. Toutefois, Gravettien ou Episolutr6en dans la zone m6diterran6enne,
des perhrbations post-d6positionnelles peuvent 6galement Badegoulien en Aquitaine et Solutr6en terminal (Corch6n
contribuer d un vieillissement artificiel (cas du Badegoulien 1995) ou Magdal6nien archaique (Utrilla 1989) ou encore
d'Enldne m6lang6 avec le P6rigordien sous-jacent). Badegoulien cantabrique (Bosselin & Djindjian 1999) dans la
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r6gion cantabrique. Cette hesitation terminologique est sans
doute r6vdlatrice d'une p6riode au cours de laquelle les
6changes interr6gionaux ont 6te relativement restreints, ce qui
a limit6 la diffusion des innovations et permis la constitution
d'industries locales originales. Si certaines r6gions ont connu
des 6volutions s6par€es du point de vue technologique, cela
devrait logiquement se traduire par une certaine divergence
sur le plan des manifestations graphiques. On suiwa donc
avec un interdt particulier tout ce qui s'apparente au d6velop-
pement de particularitds idiosyncrasiques.

Le point le plus d6licat consiste ir placer sur ce cane-
vas, un certain nombre de repdres concernant ies dessins au
charbon qui ont pu 6tre directement datds au cours des quin-
ze dernitres ann6es. Dans bon nombre de cas, on peut crain-
dre que des erreurs dues d des contaminations incompldte-
ment 6limin6es lors des traitements chimiques ne vierurent
fausser les valeurs. En consequence, les iges annonc6s n'ont
qu'une valeur indicative et, en tout 6tat de cause, leur pr6ci-
sion est insuffisante pour trancher les probldmes de chronolo-
gie fine pos6s par les pr6historiens (Fortea 2002). Un seul
exemple suffira pour montrer le dilemnre devant lequel nous
nous frouvons. Deux datations effectudes i cinq ans d'inter-
valle sur un bison du plafond d'Altamira ont donn6 des
valeurs qui difftrent de 860 ans (13.94Gt170 BR GifA-
91179, puis 14.800*150 BR GifA-96060)r c'est sans doute la
meilleure approximation que I'on puisse espdrer aujourd'hui.
Aussi, quand deux dchantillons pr6leves sur des bisons de
Niaux donnent respectivement des Ages de 12.890+160 BP
(cifA-g1319) et de 13.85F150 BP (GifA-92501), i l  est l6gi-
time d'adopter la mdme attitude et de considdrer que la data-
tion directe par accel6rateur ne permet pas de conclure qu'il y

a une r6elle diff6rence d'6ge entre les deux dessins, ce qui

laisse 6videmment insatisfait le pr6historien i la recherche
d'arguments pour synchroniser la d6coration du Salon Noir
avec I'occupation de la grotte voisine de La Vache (Clottes er
a|.1992\.

Force est de constater que nous ne disposons pas

aujourd'hui d'un instrument de mesure d'une prdcision satis-
faisante pour rdpondre d nos besoins. Nous devons nous
contenter de larges approximations. Toutefois, I'ensemble des
dates CI4-SMA que I'on possdde actuellement permet d'af-
firmer avec une forte probabilit6 que la grotte Chauvet est
ant6rieure i celles de Cougnac et de Cosquer qui sont elles-
m6mes plus anciennes que Niaux, Altamira et Covaciella
(pour ne citer que des grottes oi I'on dispose de s6ries coh6-
rentes). Nous aurions I'impression de profdrer un truisme si
cette affrmation 6l6mentaire n'6tait elle-m6me contestee par

certains (Ziichner 1999; Pettitt & Bahn 2003). C'est une des
raisons pour lesquelles nous avons d6cid6 de poser la premid-

re pierre d'une n6cessaire reconstruction de l'6difice.

En nous attachant d la construction d'un r6seau de <proximi-
t6s morphologiques> bas6 sur I'identification de morphotypes
animaliers, nous pensons parvenir d un sch6ma cohdrent de

r6partition spatiale. Bien entendu, les exemples du bison et de
la biche que nous avons utilis6s pour illustrer notre d6marche
devront €tre compl6t6s d'une manidre plus syst6matique, et
l'6tude devra €tre 6largie d d'autres espdces comme le cheval
et le mammouth, dont la variabilit6 formelle est certainement
riche d'informations culturelles. Nous pensons que le fais-
ceau de similitudes ainsi constitu6, bas6 sur un grand nombre
d'6l6ments concordants, aura une forte probabilit€ de tradui-
re I'existence de liens culturels r6els entre les sites concern6s
(quelle que soit la distance qui les s6pare.et quel que soit le
mode de transmission que l'on envisage). A ce sch6ma spatial
devra 6tre ajout6e la dimension temporelle, provisoirement et
volontairement 6cart6e dans une premidre etape. Compte tenu
des difficult6s 6voqu6es plus haut, la r6partition dans le temps
ne po\ura C$e faite que par approximations successives, au
fur et d mesure que de nouvelles dates, plus fiables, seront
disponibles.

Nous esp6rons - mais cela reste d d6montrer * qu'il
sera possible de parvenir infine d une vision spatio-temporel-
le contrast6e de l'6volution de I'art pal6olithique, mettant en
6vidence des particularismes r6gionaux et certains ph6nomd-
nes, plus ou moins passagers, de divergence et de convergen-
ce, qui sont certainement podeurs d'informations sur les rela-
tions culturelles inten6gionales et les fluctuations de r6seaux
d'6change qui n'ont pas manqu6 de se produire au cours de la
demidre periode glaciaire et que d'autres disciplines com-
mencent d mettre en lumiEre avec lews moyens propres. Les
ressemblances existant entre les productions artistiques de la
r6gion cantabrique, des Pyrdn6es et du Pdrigord ont 6t6 main-
tes fois soulign6es et r6it6r6es ir mesure qu'apparaissaient de
nouveaux documents (Sieveking 1978; Straus 1982; Fortea
1986), mais cornme le souligne L.G Straus, la diflicult6 est de
rendre objectives les similarit6s. Nous pensons que la m6tho-
de que nous proposons peut r6pondre d cette ndcessit6.
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Les données

À travers le territoire considéré (l’espace carpato-dniestréen),
on a découvert des témoignages de l’art mobilier paléoli-
thique, à fonction utilitaire et apparemment non-utilitaire, des
objets de parure, d’autres matériaux archéologiques, à traits
de spiritualité individuelle et collective. On n’a pas signalé
d’objets d’art et de parure, ou d’armes avec éléments de décor
appartenant à coup sûr au Paléolithique supérieur ancien
(l’Aurignacien). De ce point de vue, nous apprécions que les
préoccupations artistiques apparaissent constamment à tra-
vers l’espace carpato-dniestréen en tant qu’éléments du sacré
individuel et collectif, à partir du Paléolithique supérieur
moyen (le Gravettien) (Chirica C.V. 1996).

Ohaba Ponor, la grotte Bordu Mare

Département de Hunedoara. C’est d’un niveau d’habitat
considéré comme appartenant à l’Aurignacien que provient
un pendentif réalisé sur une canine de loup perforée au niveau
de la racine (fig. 1:4, Otte et al. 1995:127). La matériel
lithique est peu nombreux et insignifiant: pièces atypiques
(déchets de taille), une lame à retouches continues sur un
côté, un burin d’angle sur cassure sur éclat, une lamelle den-
ticulée. C’est à l’Aurignacien qu’H. Breuil (1925:215) a attri-
bué une lame et un fragment d’os, de type double appointé
(fig. 1:5). L’âge de ce niveau est de 28.780±290 BP (GrN-
14627) (Păunescu 2001:296-297).

La grotte Someşul Rece

À proximité de Cluj. Dans cette grotte, on a découvert beau-
coup d’os de Bos, loup, renard, marmotte, Cricetus frumenta-
rius, arvicolides. Beaucoup d’os présentent des incisions d’o-
rigine humaine, faites au silex en décharnant la viande. Une
lamelle en silex a été considérée par H. Breuil comme de fac-
ture magdalénienne.

Un tibia de loup est entièrement perforé (“bâton de
commandant”?) et un humérus, également de loup, a la perfo-
ration olécranienne naturelle, mais agrandie par l’homme (fig.
1:1, Breuil 1925:217, fig. 17).

La grotte Gura Cheii-Râşnov

Cette grotte a été habitée pendant le Paléolithique moyen et
supérieur. On a identifié deux niveaux d’habitat moustériens
(I-II), un considéré comme aurignacien (III) et un autre gra-
vettien (IV).

Le niveau gravettien est superposé à l’habitat aurigna-
cien, et est daté de 22.160±90 BP (Grn-14621), sur base d’un
échantillon d’os non brûlés, récoltés dans la moitié inférieure
du niveau d’habitat.

L’outillage lithique est fait de grattoirs, burins, micro-
gravettes, lamelles à dos.

Les restes fauniques appartiennent aux espèces
Pyrrhocorax graculux, Lagopus cf. mutus, Tringa cf. glareo-
la, Crex crex, Athene noctua, Anas crecea, qui préconisent
l’existence d’éléments forestiers et des surfaces ouvertes
(Păunescu 1996-1998:19).

C’est dans ce niveau d’habitat qu’on a découvert deux
pièces de parure: une canine de renard et une incisive de cerf
perforées dans la zone apicale (Păunescu 2001:340-343).

Ţibrinu, Dobroudja, gisement III (rive gauche du lac)

Dans le périmètre de cette localité, sur la rive du lac Ţibrinu,
on a découvert deux niveaux d’habitat à foyers, pièces
lithiques (grattoir sur éclat et sur lame retoucheé, burin sur
troncature droite retouché, lamelle à retouches fines directes,
racloir à retouches fines denticulées), restes faunistiques
(Rangifer tarandus, Equus sp., Bison priscus, Ursus spelaeus).

Les pièces d’art mobilier sont représentées par une
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canine perforée d’Ursus spelaeus, et un éclat d’os, rectangu-
laire, à un côté tronqué obliquement, dont les surfaces sont
vaguement polies. La surface externe est décorée de trois files
de lignes en zigzag, disposées longitudinalement, en trois
registres, délimités par des lignes continues, toujours incisées.
La perforation pour la pendaison est faite des deux surfaces
vers l’intérieur (fig. 2:5-6).

Les données de chronologie absolue indiquent l’âge de
18.350±200 BP (GrN-23073) pour le niveau I et 13.760±170
BP (GrN-23074) pour le niveau II, sur base d’échantillons de
charbon et d’os (P?unescu 1999:218-220).

La grotte Cioarei-Boroşteni

Elle a fourni, elle aussi, quelques pièces d’art et de parure.
C’est là-bas qu’on a identifié trois niveaux d’habitat: le
niveau moustérien, le niveau aurignacien et celui gravettien.
En fait, il faut préciser que l’auteur des recherches, parfois en
collaboration avec M. Otte, ne donne pas de manière explici-
te l’encadrement culturel des deux niveaux: inférieur et supé-
rieur, de la couche O; M. Cârciumaru et ses collaborateurs
précisent seulement l’encadrement de celui-ci dans le
Paléolithique supérieur (Cârciumaru 2000:140-148). De ce
point de vue, nous précisons que, dans l’ensemble de la cou-
che O, on a découvert 14 outils (un grattoir sur lame, 8 lames
retouchées, un grattoir-burin sur troncature concave retou-
chée, un éclat retouché, une lamelle à dos, une pièce à tronca-

ture oblique et retouchée, une lamelle retouchée), auxquels il
faut ajouter 13 produits laminaires bruts, 6 éclats à retouches,
16 lames et lamelles sans retouches, un éclat. On remarque
aussi la présence d’une lame d’obsidienne, unique dans le
cadre des habitats établis dans les grottes carpatiques. R.
Dobrescu (Cârciumaru 2000:148) attribue le niveau supérieur
de la couche O au Gravettien.

Dans la partie supérieure de la couche O, à la profon-
deur de 0,75 m, dans un milieu spécifique au Paléolithique
supérieur, d’importantes pièces d’art mobilier ont été décou-
vertes: un pendentif décoré, une incisive et une phalange
d’Ursus spelaeus, toutes les trois perforées. À celles-ci, s’a-
joutent deux perles en fragments de stalactite, tubulaires, dont
chacune à une perforation longitudinale, probablement natu-
relle, l’intervention de l’homme étant remarquée seulement
pour ce qui est de la taille des perles aux dimensions actuelles.

Le pendentif a été réalisé sur un éclat en grès marneux
de forme triangulaire allongée, irrégulière, à la partie supé-
rieure légèrement concave, oblique. Un côté est presque droit,
l’autre un peu arqué. Dans la partie supérieure, on a réalisé
une perforation, des deux surfaces vers le centre. Tout le
décor est représenté par des lignes incisées courtes. Sur l’a-
vers, il y a lignes courtes tracées vers le bord pour se poursui-
vre sur le revers de la même manière, oblique. Quatre lignes
courtes décorent le bord droit, 2 ont été marquées dans la par-
tie supérieure, au-dessus de la perforation; 10 autres, dont 8
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Figure 1. 1, tibia de loup perforé (grotte Someşu Rece); 2, métatar-
se de cheval perforé (Crasnaleuca); 3, bois de renne perforé (Cotu
Miculinţi); 4, canine de loup perforé (grotte Ohaba Ponor); 5, lame
en os (grotte Ohaba Ponor). 1-3, Gravettien; 4-5, Aurignacien
(d’après Păunescu). Echelles différentes.

Figure 2. 1-6, pendentifs en os ou en dents du gravettien. 1, Mitoc-
Malu Galben; 2-4, grotte Peştera Cioarei-Boroşteni; 5-6, Ţibrinu-
Constanţa. 1, d’après Otte et al. 1995; 2-4, d’après Câciumaru 2000;
5-6, d’après Păunescu. Echelles différentes.



profondes et 2 superficielles, ornementent le bord gauche.
L’auteur des recherches considère que le pendentif a été
initialement couvert entièrement d’ocre, vu que la pièce pré-
sente encore des traces d’ocre aussi bien sur des portions des
deux surfaces que dans les lignes incisées (fig. 2:2,
Cârciumaru 2000:174).

L’incisive d’Ursus spelaeus n’a pas été perforée à la
base de la racine, mais vers son milieu, 2 mm en bas, vers la
partie supérieure. Cette pièce a été, elle aussi, perforée des
bords vers le centre, où elle atteint la dimension de 3 mm. Il
semble que la pointe de l’incisive a été rompue anciennement.
La perforation de la pièce là où la dentine a causé des diffi-
cultés d’exécution, semble démontrer que d’autres valences
ont déterminé l’artisan paléolithique à procéder d’une autre
manière que dans la plupart des pièces de ce type découvertes
dans de niveaux d’habitat gravettien (fig. 2:3).

La phalange, provenant toujours d’Ursus spelaeus, est
elle aussi perforée de la même manière, avec l’orifice réalisé
dans la moitié proximale, celle-ci ayant au centre 3,2 mm (fig.
2:4). Il est intéressant à signaler que les auteurs des recher-
ches ne mentionnent pas d’autres restes fauniques d’Ursus
spelaeus dans le niveau archéologique O, appartenant au
Paléolithique supérieur.

Les trois pièces présentaient un degré considérable
d’usure des perforations dans la zone supérieure de celles-ci,
démontrant, de cette façon aussi, leur utilisation en tant que
pièces de parure, pendues, mais qui auraient pu bien présen-
ter des caractéristiques cultuelles.

Les auteurs des recherches précisent encore l’existen-
ce d’une perle en os, légèrement ovale, perforée, tout comme
celle d’un possible autre pendentif, fait d’un matériel qui n’est
pas précisé, à plusieurs lignes incisées: une dans la partie
supérieure, plus grosse, probablement pour la pendaison, et
trois autres, dont une n’est pas finie, dans la partie inférieure
(Cârciumaru 2000:173-174, 205, fig. 59).

Dans la couche O, on a identifié les suivantes associa-
tions faunistiques, appartenant à une étape froide, et une
autre, à aspect climatique chaud, considérée comme spéci-
fique à l’oscillation climatique Tursac. La première associa-
tion, à éléments cryophiles, comprend: Pyrrhocorax gracu-
lus, Lagopus mutus (rencontrées aussi dans les sédiments du
niveau gravettien de la grotte Gura Cheii-Râşnov), Lyrurus
tetrix, Chionomys nivalis, Microtus subteraneus; la seconde
association de climat froid, à nuances continentales, est repré-
sentée par Spermophilus citellus, Chionomys nivalis,
Microtus oeconomus, M. agrestis, Ochotona cf. pusilla,
Apodemus sylvaticus, Gulo gulo, Capra ibex. Les espèces de
climat plus chaud sont représentées par Spalax leucodon,
Apodemus sylvaticus, des éléments de l’espèce Cricetus,
Clethrionomys glareolus, Arvicola terrestris, Microtus arva-
lis (Cârciumaru 2000:204). La présence de Gulo gulo nous
semble tout à fait intéressante puisqu’on l’a rencontré aussi à
Mitoc-Malu Galben, mais là-bas il se trouvait dans son milieu

favorable, zone marécageuse au voisinage du gisement.

Du point de vue de la chronologie absolue, les âges de
23.950±120 BP (GrN-15.051) et 23.380±240 BP (GrN-
15.045) ont été obtenus pour le niveau inférieur de la couche
O, et celui de 21.620±230 BP (GrN-15.050) pour le niveau
supérieur de la même couche (Cârciumaru et al. 1996:404).

Stânca-Ripiceni

Le long du Prut, département de Botoşani. C’est dans ce
gisement que N.N. Moroşan (1938:25) précise la présence de
la moitié postérieure d’un maxillaire inférieur droit de renard,
une canine de loup tout comme d’une coquille de Helix, per-
forés, probablement pour être pendus. Le niveau VII, où les
pièces ci-dessus ont été découvertes, appartient à une étape
finale du Gravettien de la Dépression du Prut Moyen (Chirica
V. 1989:62-66).

Mitoc-Malu Galben

Le long du Prut, département de Botoşani. Dans les niveaux
gravettiens, on a découvert deux objets d’art mobilier. En
1981, dans le second niveau gravettien, le complexe 27, à
deux foyers et un atelier de taille, a fourni une amulette-pen-
dentif, sur cortex, datée de 26.700±1040 BP (Gx-9418)
(Chirica. V. 1982:229-231, 1983:38-44, 1989:53-54).

En 1993, le IVe niveau d’habitat a fourni un autre pen-
dentif, en os, perforé, mais sans décor (Otte et al. 1995:119-
152). Sa face supérieure est la surface convexe, qui représen-
te la position externe de l’os haversien. Sa face inférieure est
la surface concave, qui représente la position interne de l’os
haversien (fig. 1:1-2, Otte et al. 1995:119).

Le support pour la réalisation du pendentif est un frag-
ment diaphysaire d’un os long, appartenant à un herbivore
adulte: Equus, Bos primigenius ou Bison priscus, le mieux
représenté dans ce niveau d’habitat, parmi les restes faunis-
tiques. Sur la partie proximale de la face supérieure, dans la
partie gauche, on observe les portions du relief fibrillaire des
petites zones qui ont subi l’action superficielle de charnage à
sec: des stries courtes, spécifiques, disposées irrégulièrement,
parfois croisées. La surface inférieure présente des ridules
spécifiques, de 4-5 mm de longueur. La pièce est presque
entièrement conservée, mais elle était déjà cassée au moment
de la découverte, obliquement face à la perforation, et avec
une fissure longitudinale, sur la même partie de l’objet.

La pendeloque a une forme quadrilatère allongée, non
décorée, avec une perforation pour la pendaison, faite de deux
surfaces vers l’intérieur (fig. 2:1, Otte et al. 1995:120, fig.1-
15).

Nous considérons nécessaire de préciser que le niveau
IV d’habitat gravettien de Mitoc-Malu Galben est daté à
20.150±210 BP (GrN-13765), 20.300±700 BP (GrN-14031)
et 20.945±850 (GX-8503) (Chirica V. 1989:55).

Les significations artistiques et religieuses de certaines découvertes paléolithiques de l’espace carpato-dniestréen
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Cotu Miculinţi

Le long du Prut, département de Botoşani. Dans ce gisement
gravettien, on a découvert plusieurs pièces en bois de renne et
en os, qu’on peut inclure parmi les objets d’art. Le plus repré-
sentatif, en laissant de côté les outils (poinçons, perçoirs, lan-
ces, harpons, marteaux et marteaux-pics, etc.) est un “bâton
de commandement” en bois de renne, appartenant au niveau
II d’habitat. Celui-ci a été réalisé du bout proximal du bois.
Sur la deuxième ramification, la pièce a été taillée. La perfo-
ration, de dimensions plus grandes, a été réalisée au niveau de
la ramification, les deux surfaces illustrant le polissage autour
de la perforation. Quatre incisions longitudinales décorent
l’une des surfaces, dans la proximité de la seconde ramifica-
tion (fig. 1:3, Brudiu 1980a:13-15, 1987:80, fig. 8:1).

Du point de vue de la chronologie absolue, les habitats
de Cotu Miculinţi sont datés de 18.810±300 BP (GrN-12661)
(niveau V) à 20.140±410 (GrN- 12662) (niveau VII). Si nous
corrélons ces âges à la position stratigraphique, on peut esti-
mer que le niveau II est plus récent (Chirica V. & Borziac
2003:10).

Crasnaleuca

Le long du Prut, département de Botoşani. C’est dans ce gise-
ment gravettien qu’on a découvert également un “bâton de
commandement”, fait d’un métatarse d’Equus caballus (fig.
1:2, Brudiu 1980b:427-430, 1987:80, fig. 9:1).

La datation des habitats est corrélée à l’évolution inter-
ne du Gravettien sur le territoire de la Roumanie. De la sorte,
le niveau IV de Crasnaleuca-Stanişte a été daté de
19.460±220 BP (Bln-1443), et le niveau VII de 21.700±800
BP (GrN-12671) (Chirica V. & Borziac 2003:9). Mal heu -
reusement, l’auteur de la découverte ne précise pas le niveau
d’habitat dans lequel a été découverte la pièce présentée
(Brudiu 1994:279).

Dans la vallée du Dniestr, plusieurs gisements paléoli-
thiques ont fourni des objets d’art ou de parure, en marne ou
en d’autres matières premières.

Brînzeni

Le long du Racoveţ, affluent du Prut. En général, ces décou-
vertes peuvent être inclues dans le Paléolithique supérieur
ancien, même si les datations de chronologie absolue connues
jusqu’à présent semblent contradictoires (Chirica V. et al.
1996:30).

Une amulette en ivoire, découverte dans la partie cen-
trale de la grotte, vers la partie inférieure de la couche d’habi-
tat, a une importance tout à fait particulière, aussi bien par sa
position culturelle-stratigraphique, que par sa manière de
réalisation et sa signification artistique, spirituelle. Les deux
parties de la pièce sont bien décorées par un décor punctifor-
me, disposé à la base, mais aussi dans les parties centrale et

supérieure du pendentif. L’orifice de pendaison du bout de la
pièce démontre son utilisation en tant que pendentif, mais cela
pourrait indiquer d’autres significations aussi. Le décor de la
pièce, située à la base de celle-ci, suggère le buste stylisé
d’une femme, souligné par deux files d’encoches, et un col-
lier à trois files d’éléments de parure. La signification du
décor, toujours punctiforme, de la zone centrale supérieure de
la pièce, est difficile à préciser. Nous n’excluons pas non plus
l’idée de phallus (fig. 4:2). Dans le même contexte archéolo-
gique, on a aussi découvert une incisive de cheval, perforée,
utilisée en tant qu’objet de parure, aux parties latérales du
segment intra-maxillaire polies et aplaties (Chirica V. et al.
1996:29).

Climăuţi II

Le long du Dniestr. Il s’agit d’un gisement à deux niveaux
d’habitat. Le niveau supérieur présente des traits aurignaciens
et a offert beaucoup de pièces d’art mobilier et d’objets de
parure. La première pièce d’art est représentée par une
coquille d’oursin dans les creux de laquelle se trouve une
concrétion marneuse, représentant, d’après la manière de
réalisation, la tête d’une figurine anthropomorphe. Plusieurs
incisions verticales sont situées en trois registres, délimités
par des incisions horizontales. Dans la partie inférieure, une
incision plus profonde, circulaire, a déterminé la fragmenta-
tion de la pièce (nous n’excluons pas l’idée du découpage
intentionnel de la pièce par l’artisan paléolithique). Selon l’a-
vis de l’auteur de la découverte, la tête de la figurine est repré-
sentée par la coquille, les cheveux étant indiqués par les inci-
sions latérales, et le cou, par les creux de la partie inférieure.
Nous n’excluons pas la destruction préméditée du visage (fig.
2:1, Borziac & Chirica C.-V. 1996:393).

Une plaquette en marne porte un décor incisé sur l’une
des surfaces. Un réseau de lignes sous-parallèles, verticales,
partiellement obliques, qui s’entrecroisent dans la partie centra-
le de la pièce, est associé à d’autres lignes, à aspect horizontal,
tracées d’un bord à l’autre de la même surface (fig. 3:6).

La troisième pièce est représentée par un pendentif
réalisé en marne, par polissage. Les bouts sont détériorés, à
notre avis intentionnellement, par la section de l’objet à forme
quasi-cylindrique. Une ligne horizontale, incisée dans la moi-
tié supérieure, près du centre, a été réalisée pour que la pièce
puisse être pendue, tout comme la pièce presque identique de
Peştera Cioarei-Boroşteni.

La partie supérieure d’un “bâton de commandement” a
été réalisée en ivoire de mammouth, la pièce étant beaucoup
plus élaborée que celle de Cotu Miculinţi. La pièce de
Climăuţi II est effectivement taillée dans la masse de l’ivoire,
par l’arrondissement et puis la perforation de la “tête”, le
manche, assez gros, étant aminci par la taille du morceau
d’ivoire. (fig. 6:4, Chirica V. & Borziac 1995:209).

Pas moins de 23 coquilles de Ceritium vulgatum
Brug., Nassa reticulata L. ont été perforées, probablement

Codrin-Valentin CHIRICA

180



pour former un collier. À celles-ci, s’ajoutent des perles tubu-
laires en os et d’autres objets de parure, en ivoire (fig. 6:1-3),
en os ou bois d’animaux, ayant été décorés par des incisions
(Borziac et al. 1992:86, fig. 7:1-31).

La faune de ce niveau d’habitat est représentée par
Mammuthus primigenius (1.100 restes provenant de 19 indi-
vidus), Equus latipes, Bison priscus, Rangifer tarandus,
Cervus elaphus, Canis lupus, Vulpes vulpes, Lepus sp. (Obadă
et al. 1994:252).

Le niveau d’habitat dans lequel on a découvert les piè-
ces mentionnées a été daté à 20.350±230 BP (LU-2481), âge
qui normalement devrait certifier l’existence d’un niveau gra-
vettien. D’autre part, la présence du mammouth et du renne
certifie l’existence d’un climat périglaciaire, et cet habitat
serait placé juste avant la phase climatique “maximum
Valdai” telle qu’elle apparaît dans la périodisation établie par
Olga Soffer (1985).

Nous précisons encore que les trois premiers objets
présentés ont été identifiés dans le périmètre d’une habitation
de forme circulaire, à la construction de laquelle on a utilisé
des restes osseux et des défenses de mammouths (Borziac &
Chirica C.-V. 1996:393).

Duruitoarea Veche

Dans la zone du Prut Moyen. Dans cette grotte, le niveau

appartenant au Gravettien final a offert une pointe de lance et
un fragment de bracelet, fait d’une lame d’ivoire, perforée
dans la partie supérieure et près de l’extrémité inférieure et
polie sur les deux surfaces. Le fragment préservé peut démon-
trer que la pièce faisait partie d’un bracelet ou d’un collier à
plusieurs pièces (Chirica V. & Borziac 1995:204).

Molodova V

Le long du Dniestr. Le célèbre gisement a offert de nombreux
objets d’art et de parure, à signification de nature spirituelle.

Le niveau VIII, appartenant à un Gravettien ancien, a
fourni plusieurs pièces, dont un pendentif piriforme, en ivoi-
re, perforé dans la partie supérieure, qui, selon A.P.
Tchernysch, pourrait représenter une figurine féminine styli-
sée (Chirica V. & Borziac 1995:204, fig. 6:5).

Parmi les pièces taillées en ivoire, du niveau VI, daté
à 17.500±180 BP et 16.750±250 BP, il y a une qui pourrait
être, soit une statuette féminine, soit un “bâton de commande-
ment” (mais non-perforé, fig. 3:1), car elle est aplatie dans la
partie supérieure, “la tête” étant représentée par la taille inten-
tionnelle du fragment d’ivoire (Chirica V. & Borziac
1995:204, fig. 6:1).

Dans le niveau IV, on a découvert une dent perforée, et
dans le niveau III, daté à 13.370±540 BP, une pièce en ivoire
pourrait aussi être soit une statuette stylisée soit un “bâton de
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Figure 3. 1-2, pièces anthropomorphisées; 3, bois de renne décoré;
4-6, plaquette décorées en grès (5) et marne (4, 6). Gravettien. 1-3,
Molodova V; 4-5, Cosăuţi; 6, Climăuţi II (d’après Borziac &
Chirica). Echelles différentes.

Figure 4. Pièces en grès (1), marne (3-5) et ivoire (2) du Gravettien
de Cosăuţi d’après Borziac. Echelles différentes.



commandement”, de type baguette, à cannelure dans la partie
supérieure qui est encore plus mince (fig. 3:2). Une autre
pièce, en bois de renne, qui préserve la courbure spécifique,
naturelle, est décorée de trois encoches, presque rondes (per-
forations pas finies?) (fig. 3:3, Chirica V. & Borziac
1995:206, fig. 6:2-3).

Cosăuţi

Le long du Dniestr, sur la deuxième terrasse du fleuve. Il s’a-
git d’un gisement déjà bien connu grâce aux recherches effec-
tuées là-bas par I. Borziac. C’est dans ce gisement qu’on a
découvert, dans différents niveaux d’habitat, de nombreuses
pièces à traits artistiques, appartenant à la catégorie d’art
mobilier, dont quelques-unes en grès et en marne. Les pièces
en marne sont de formes différentes, et à destinations diver-
ses. La plupart appartiennent au niveau 2.

Dans le niveau 2a, dans le périmètre d’une habitation de
surface, près du foyer, se trouvait une statuette féminine. Pour la
réalisation de celle-ci, on a utilisé une concrétion allongée, à
laquelle on a donné une forme anthropomorphe vue du profil
(Borziac & Chirica C.-V. 1996:394, fig. 1:4). Celui qui l’a
modelée a utilisé les éléments naturels de la concrétion de marne
pour finir, de manière schématique, les pieds et la tête.
L’abdomen et la poitrine sont réalisés par des encoches, peut-
être naturelles, qu’il a finies en accentuant un petit peu la partie
dorsale et l’abdomen, son intention étant de suggérer une
femme enceinte. À condition qu’il ne s’agisse pas d’un dépôt
d’oxydes de magnésium, on peut admettre que la statuette a été
découverte avec une couche d’ocre marron foncé (fig. 4:4).

Une amulette-pendentif, en marne blanc, a été décou-
verte dans le même niveau. Cassée (rituellement ?) dès le
Paléolithique, l’amulette a été découverte en quatre frag-
ments, situés dans leur positionnement initial. Elle a la forme
d’un disque, aux surfaces polies, à section ovale. Elle présen-
te une perforation pour la pendaison, réalisée à partir des deux
surfaces vers le centre de la pièce. Tout son périmètre est
décoré d’incisions, tracées à la distance d’approximativement
1,2 mm l’une de l’autre, tout le contour présentant un nom bre
de 60-70 incisions. L’avers de la pièce présente un décor éla-
boré et le revers, qui n’est que poli, montre une proéminence
conique placée dans la partie supérieure, sous la perforation.
Tout le décor de l’avers est réalisé par des files de points dont
certaines interrompues dans la zone centrale par une proémi-
nence oblique, allongée, placée au même niveau que celle du
revers. Cinq files de points décorent la partie inférieure de la
pièce, et la première continue en angle droit vers le bord supé-
rieur et de l’angle, une autre file, horizontale, est située vers
le bord, divisant toute la surface qu’elles décorent en deux
zones égales, ayant la forme de triangles symétriques. La
deuxième file de points traverse presque toute la pièce, et la
troisième est arrêtée dans la partie supérieure de la pièce au
niveau de la perforation. La quatrième file continue jusque
vers la partie supérieure de la pièce, tandis que la cinquième
s’arrête au niveau de la fracture. La sixième file est arquée
sous la forme d’une demi-lune mais sa partie supérieure est
détruite par la cassure de la pièce (fig. 5:3).

Le même niveau 2a a fourni une statuette zoomorphe
fragmentaire, en marne, représentant le profil d’un bison, aux
pieds courts et gros, à protubérances, taillés dans la masse de
la plaquette, pour représenter l’abdomen, par deux encoches
vaguement arrondies. La queue, courte, presque angulaire, est
obtenue toujours par des incisions dans la masse de la pièce.
La tête est absente. Du côté droit, la statuette est décorée de
plusieurs lignes incisées, qui pourraient représenter les flèches
du chasseur. Trois lignes courtes ont été aussi incisées le long
du profil de la pièce, sous la queue de l’animal, deux au tres
marquant la ligne entre l’abdomen et les pieds postérieurs (fig.
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Figure 5. Pièces en bois de renne (1) et marne (2-4) du Gravettien
de Cosăuţi d’après Borziac. Echelles différentes.

Figure 6. Pièces aurignaciennes en ivoire de Climăuţi d’après
Chirica V. & Borziac. Echelles différentes.



4:5). Nous n’excluons pas non plus l’idée de l’auteur de la
découverte quant à la probabilité que la pièce représente une
femelle enceinte (Borziac & Chirica C.-V. 1996:394, fig. 1:5).

Une autre plaquette en marne, à décor incisé, a été
découverte dans le niveau 2b, cassée en deux fragments
presque égaux. Ce n’est qu’une des surfaces qui présente des
décorations, par des lignes incisées, qui forment deux regis -
tres distincts. La partie supérieure présente deux lignes
presque parallèles, le long d’une certaine distance, puis, celle
de la gauche crée un angle obtus jusqu’à la limite supérieure
de la plaquette. Ces deux lignes sont “taillées” par deux au -
tres, elles aussi presque parallèles créant un carré; la troisiè-
me, étant oblique, crée un quadrilatère à deux angles droits,
l’un obtus et l’autre aigu. Le registre inférieur présente,
comme image centrale, un carré fait de quatre lignes qui s’en-
trecroisent, se prolongeant aussi en dehors de la figure géo-
métrique, vers la partie droite du décor central, deux autres
lignes obliques, parallèles étant tracées mais la première est
perpendiculaire sur le côté supérieur du quadrilatère. La
seconde, tracée plus en bas, avec deux autres lignes incisées,
forme avec les deux premières deux lettres X, dont l’une plus
visible. Dans la moitié supérieure de la plaquette, cette secon-
de ligne est taillée par une autre, courte, créant ainsi un angle
assez aigu. Trois autres lignes, plus courtes, incisées sur la
surface supérieure de la plaquette, ne semblent pas présenter
des tangences au décor central, dont l’interprétation peut être
liée à des représentations spatiales (fig. 5:3).

Un autre objet en marne, découvert dans le niveau 1,
est représenté par une pièce trapézoïdale, décorée seulement
sur l’une des surfaces à décor linéaire incisé, sans que celui-
ci soit élaboré. Les 11 lignes presque verticales s’entrecroi-
sent (la plupart), créant un paysage indéchiffrable. Il n’est pas
exclus que ce “décor” représente, en fait, les traces de l’aigui-
sement de certains objets en os (Borziac & Chirica C.-V.
1996:394, fig. 2:4). C’est toujours du niveau 1 que provient
un harpon, de très grandes dimensions (longueur, 34 cm), à
trois barbelures, asymétriques, sur chaque partie, dont certai-
nes décorées. La pièce est perforée dans la partie supérieure,
qui est toujours à pointe. Les dimensions et la manière de
réalisation n’excluent pas les caractéristiques esthétiques et
cultuelles (fig. 5:1).

Dans le niveau 3a, on a découvert un objet en marne,
de forme trapézoïdale, au centre perforé des côtés vers l’inté-
rieur. Une surface est légèrement bombée, l’autre plate. C’est
un nouveau type de pendentif, pourvu que la pièce n’ait eu
d’autres significations pratiques ou symboliques (Borziac &
Chirica C.-V. 1996:395, fig. 3:2).

Dans le niveau 3b on a découvert plusieurs objets d’art
et de parure, parmi lesquels on mentionne une pointe en bois
de renne, décoré par des incisions spiralées. Tout aussi impor-
tant est le fait que la pièce a été entièrement couverte d’ocre
rouge, ce qui lui confère aussi une signification cultuelle.

D’autres nombreuses pièces d’art, de parure, y com-

pris les statuettes schématisées (figs. 3:4-5, 4:1, 5:4, 7:1-24),
ou les images, à décor incisé, anthropomorphes et zoomor-
phes, ont été découvertes dans le gisement de Cosăuţi
(Borziac et al. 1998, fig. 1:8). Un catalogue de toutes ces
découvertes serait très utile pour essayer d’établir le caractè-
re cultuel, de sacré collectif, de ce gisement particulièrement
important du Paléolithique supérieur final.

D’une manière strictement chronologique, les
gisements de Cosăuţi sont datés entre 15.520±800 BP (LE-
3305) et 19.410±100 BP (GrN-21795), mais, si l’on considè-
re le positionnement stratigraphique des niveaux d’habitat,
tout comme la cohérence des datations, on peut constater que
l’âge supérieur réel est de 17.230±140 BP (GrN-21792)
(Damblon et al. 1996:195, tabl. 8).

Dubova, Abri sous roche, Cuina Turcului

À proximité du Défilé du Danube (les Portes de Fer). Nous
sommes revenus sur le territoire de la Roumanie d’une maniè-
re chronologique, pour présenter les découvertes de facture
tardigravettienne de deux niveaux d’habitat.

Puisqu’il n’y a pas de différences significatives entre
les deux niveaux d’habitat, nous allons présenter d’une
manière non-détaillée les découvertes d’art et de parure. De
la sorte, on présente 15 pièces de parure: 11 canines de cerf,
1 incisive inférieure de loup, 1 autre de sanglier, 2 d’herbi-
vores, 2 vertèbres de poissons, toutes perforées, un penden-
tif de forme rectangulaire, perforé à l’un des bouts, décoré
par des lignes fines, incisées et couvertes d’ocre rouge, frag-
ments de Dentalium, perforés, tout comme de coquilles
entières de Theodoxus transversalis C. Pfeifer, Theodoxus
danubialis C. Pfeifer, Lythogliphus naticoides C. Pfeifer,
Nassa (Cyclope) neritea Lin., Zebrina detrita Muller, toutes
perforés pour être utilisés en colliers. On a aussi découvert
des galets de rivière et des fragments de grès, couverts d’o-
cre rouge sur les deux surfaces, des rognons d’ocre rouge,
hématite et graphite.

Les pièces d’art mobilier sont assez nombreuses et
diversifiées, étant faites de fragments d’os, et en bois, une
seule étant réalisée par une phalange d’Equus. Elles sont tou-
tes décorées de motifs incisées, la majorité d’expression géo-
métrique: triangle, quadrilatère, rhombe, lignes en réseau,
bandes de lignes horizontales, obliques, verticales, d’habitu-
des parallèles, le décor étant parfois représenté par des méan-
dres; trois objets présentent un décor hachuré et délimité par
des lignes parallèles elles aussi incisées. Parfois le décor a un
aspect ondulé. Les pendentifs sont aussi représentés par des
fragments d’os, de forme rectangulaire, perforé et décoré par
des incisions très fines. Selon nous, deux pièces attirent l’at-
tention: la phalange d’équidé, décoré sur toutes les faces et
qui représente l’image féminine doublement affrontée (fig.
8:1), assez bien représentée dans l’art néo-énéolithique carpa-
to-danubien (fig. 8:2), et une autre statuette, toujours anthro-
pomorphe, très stylisée, mais plus représentative que le
“bâton de commandement” de Cosăuţi.
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La datation des deux niveaux d’habitat est la suivante:
niv. I - 12.600±120 BP (Bln-803), 12.050±120 BP (Bln-804),
11.960±60 BP (GrN-12665); niv. II - 10.125±200 BP (Bln-
802) (Păunescu 2000:342-349).

Dubova, Grotte Climente II

Située dans la même zone des Portes de Fer du Danube, cette
grotte est importante par le fait qu’on y a découvert un sque-
lette d’adulte, situé dans la zone la plus ténébreuse de la grot-
te, dans une profondeur naturelle, formée, probablement pen-
dant sa période de constitution. Le corps du défunt a été dépo-
sé sur un lit d’ocre rouge. Pas loin de ce squelette, on a décou-
vert des fragments de la boîte crânienne d’un enfant. La
découverte semble appartenir à un Tardigravettien de type
méditerranéen, peut-être plus ancien que le premier niveau de
Cuina Turcului (Păunescu 2000:373).

Interprétations

De ce qu’on a présenté ci-dessus, on constate que les premiè-
res manifestations d’éléments de spiritualité pourrait apparte-
nir à l’Aurignacien, mais ni les données stratigraphiques, ni
celles chronologiques, ni même la composition techno-typo-
logique ne permettent d’établir avec exactitude l’encadrement
culturel des habitats dans lesquels on a découvert les plus
anciennes pièces. Il n’y a non plus d’élément qui permettent
leur encadrement d’une manière sûre dans le milieu gravet-

tien. Mais leur présence démontre l’existence de l’idée de
spiritualité, tout d’abord au moment de la création de ces piè-
ces, même si leur interprétation peut souffrir des différencia-
tions.

Nous voudrions nuancer l’idée de spiritualité et de
sacré, individuels et collectifs. Nous apprécions que le fait
spirituel a existé au moment où, mentalement, l’homme a
créé un bien doté d’éléments esthétiques, mais à valeur non-
utilitaire. La réalisation matérielle de ce fait mental dépend
d’une certaine expérience dans le domaine, que l’homme
paléolithique a enrichie par les nécessités permanentes de sur-
vivance. En ce sens, l’existence d’une stratégie concernant
l’utilisation de l’espace à habiter, tout comme la conservation
(le dépôt) de biens de nécessité, provenant du milieu écolo-
gique, la protection des ressources de nature animale, qui
pourraient assurer leur survivance par la chasse, ceux-ci
représentant en fait les contradictions permanentes des grou-
pes humains avec le milieu hostile (climatique, géographique,
faunique etc.), a constitué une permanence de l’existence de
l’homme. L’homme n’a jamais oublié l’état conflictuel avec
les grands carnivores, les animaux de proie, mais aussi les
herbivores qu’il devait chasser pour s’assurer les moyens ali-
mentaires. On ne saura jamais combien de fois l’homme en
tant qu’élément physique, n’a pu survivre au conflit avec le
milieu écologique hostile, d’une manière indirecte, ne s’adap-
tant pas, ou bien de manière directe, étant tué par la force
supérieure des animaux qu’il voulait chasser. Le conflit men-
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Figure 7. Pièces de parure du Gravettien de Cosăuţi d’après Borziac
et al. 1998. Echelles différentes.

Figure 8. Statuettes féminines décorées par le rhômbe. 1,
Epigravettien, Cuina Turcului, d’après Păunescu; 2, culture de
Cucuteni, Răuceşti-Munteni, d’après Monah. Echelles différentes.



tal a été permanent, et l’homme a essayé de s’assurer la force
de ses concurrents dans sa lutte pour survivre. Les moyens ont
été nombreux mais nous en avons connaissance seulement de
ceux relevés par la voie archéologique. L’homme a “habillé”
le visage d’un félin à Hohlenstein-Stadel, il a essayé de s’as-
surer l’incarnation d’un bison et d’un cerf par une composi-
tion fantastique (Caverne du Volp, Ariège), il a créé des ima-
ges tout aussi fantastiques par des “compositions” du genre
homme-animal (Gabillou, Trois-Frères). Lorsque de telles
transformations fantastiques, surnaturelles lui ont manqué,
l’homme a essayé de manifester sa domination sur ses adver-
saires du monde de la faune par l’appropriation de certains
fragments osseux. Il a perforé des canines et des incisives de
prédateurs carnivores (ours, renard, loup) ou d’herbivores à
grande force destructive (cerf, renne), ou pour s’approprier la
vitesse de déplacement du cheval, renne, cerf. Alors qu’il a
chassé le cheval ou le loup, il s’est aménagé le “bâton de com-
mandement” pour démontrer, tout d’abord à soi-même, l’ap-
propriation de la force, des caractéristiques essentielles des
animaux chassés, et puis, pour s’assurer la capture de ceux-ci.
Il a transformé ces images matérialisées par la perforation des
incisives et canines d’herbivores et carnivores, du bois de
renne, du tibia de loup, de la phalange d’ours, des éléments de
spiritualité mentale en forces du sacré individuel, en devenant
leur propriétaire.

La multiplication des essais nous détermine à croire
dans l’ampleur de ce phénomène, des pratiques cultuelles,
adressées à l’esprit, mais imposées par des nécessités de sur-
vivance physique. La relation chthonien-uranien a été créée
et le succès dans l’assurance de la suprématie par rapport au
milieu écologique, même temporaire et local, est devenu
croyance à valeur de religion, bien que, dans le cas du
Paléolithique supérieur, la dissociation entre magie et religion
est encore difficile à réaliser.

Surtout à travers l’espace pruto-dniestréen, le
Paléolithique supérieur récent (le Gravettien) semble être
encore dominé par la présence du mammouth, dont les os ont
été intensément utilisés à l’aménagement des habitations, et
l’ivoire, à la réalisation des divers objets de parure ou des
œuvres d’art mobilier (Chirica V. & Borziac 1995:201-202).
En ce domaine, une place secondaire à travers l’espace géo-
graphique analysé, semble être celle du bois de cerf et de
renne. Les ateliers spécialisés, de Cotu Miculinţi et de
Crasnaleuca, constituent un bon exemple. Il est possible que
l’utilisation de l’ivoire de mammouth pour la réalisation des
objets de parure (surtout bracelets), ou des pièces d’art mobi-
lier soit due à la relative aisance de taille de ce matériel. Mais
il ne faut pas oublier non plus l’idée religieuse de l’appropria-
tion de la force physique du mammouth par les porteurs de
ces créations à caractère artistique. Il existe des possibilités
multiples d’interprétation de certaines créations peu définies
par la manière de réalisation. Nous nous référons à l’amulet-
te-pendentif de Brînzeni, dans laquelle nous voyons la possi-
bilité d’existence du principe de la dualité féminin-masculin.
Nous basons notre assertions sur le fait qu’on a précisé que la
pièce était faite de deux éléments, réalisés séparément: la par-

tie supérieure, à aspect phallique, et la partie inférieure dans
laquelle on peut voir non pas l’aspect sexuel féminin mais la
représentation du buste féminin qui assure la nourriture –
caractéristique de tout le monde animal. Si nous prenons en
considération la découverte d’autres statuettes féminines, ou
de certaines représentations féminines, sur des plaquettes en
grès, dans le cadre de cet important gisement du Paléolithique
supérieur récent, nous pouvons accorder la due importance à
ces éléments d’art. Le décor spiralé identifié par I. Borziac sur
plusieurs objets à caractère d’outils, ou la représentation du
décor fait de deux triangles juxtaposés sur la phalange de che-
val, de Cuina Turcului-Dubova, représentent des prototypes
de certaines manières de traitement artistique à caractère de
multiplication dans l’art néo-énéolithique carpato-balkanique.

Selon nous, les découvertes paléolithiques que nous
avons présentées ci-dessus, à l’exception de celles de Cosăuţi,
représentent des éléments d’un sacré individuel, même si on
les utilisait, comme interprétation et utilisation, par les com-
munautés humaines qui les ont créées. À Cosăuţi pourtant, la
multitude des œuvres d’art, leur variété, la diversité des
motifs décoratifs, le traitement artistique des nombreux outils
(pointes, aiguilles, harpons, etc.), les gravures à représenta-
tions féminines, la diversité des matériaux utilisés en tant que
support pour les réalisations artistiques, nous déterminent à
considérer ce gisement comme un sacré collectif de chaque
niveau d’habitat, de valeur religieuse accordée aux grands
centres d’art pariétal.
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La littérature spécialisée a présenté d’une manière quasi-
exhaustive la problématique des représentations anthropo-
morphes féminines dans l’art paléolithique. En effet, les
découvertes archéologiques démontrent l’existence d’une
grande variété d’art anthropomorphe féminin au Paléolithique
supérieur, ce qui constitue, de fait, l’extraordinaire créativité
des communautés humaines dans le domaine de l’esthétique
et de la pensée religieuse. La diversité de la création pendant
le Paléolithique supérieur à l’égard du thème analysé n’a pas
été dépassée à l’époque néolithique lorsque, du point de vue
quantitatif, on constate une proportion clairement plus ample
des représentations féminines, fait que nous interprétons par
l’aisance du modelage de la terre cuite.

Une très courte présentation de la création paléoli-
thique concernant l’image de la femme démontre la diversité
des types de représentations: pariétales, mobilières, ronde-
bosse, gravure, peinture, bas-relief, sculpture en blocs, les
supports de ces représentations étant encore plus variés:
marne, grès, blocs ou plaques en calcaire, calcite, hématite,
ivoire, os, bois de cerf ou de renne, alors que l’apparition de
la plastique féminine en terre cuite est particulièrement
remarquable. Nous croyons que l’interprétation donnée par
les créateurs de l’art féminin paléolithique a été tout aussi
varié, mais ils ont obtenu des réalisations absolument nota-
bles: pendentifs, colliers faits d’éléments abstraits, d’aspect
moderniste: le collier représentant seuls les seins (nous
reprendrons son interprétation actuelle). Les thèmes de créa-
tivité ont été tout aussi variés, tout comme les créations artis-
tiques: l’image de la femme est reproduite à l’état de gravidi-
té ou bien au contraire, s’agissant d’une adulte, très jeune,
excessivement grosse ou très souple, reproduite de manière
naturaliste ou très schématique, seule ou en association à
l’homme, à d’autres femmes, à des animaux (d’habitude le
bison; le taureau en tant qu’élément de la force masculine
pendant le Néolithique et l’Enéolithique), dans des scènes
érotiques ou de procréation, ou même d’auto-procréation

(hermaphrodite), des scènes d’ambiguïté ou bien indiquant un
traitement de l’œuvre d’art avec différents colorants pour
valoriser les attributs de la féminité, à l’état d’orante, etc.
Plusieurs fois, on a reproduit l’organe sexuel féminin, des
vulves, parfois multipliées, comme c’est le cas à la “loge des
vulves” de Tito Bustillo, bien que la reproduction du phalus,
en tant qu’élément de la masculinité ne soit pas totalement
exclue.

Du point de vue des civilisations archéologiques, les
représentations anthropologiques féminines traversent tout le
Paléolithique supérieur: l’Aurignacien, le Gravettien, le
Solutréen, le Magdalénien, et du point de vue géographique,
tout l’espace européen, jusqu’en Sibérie.

Sur base de la littérature spécialisée que nous avons pu
consulter, nous avons observé assez de différences, sans pour-
tant être en mesure d’établir des «règles» quant à la représen-
tation de la femme, en fonction de la civilisation archéolo-
gique, y compris le facteur chronologique ou l’espace géogra-
phique. Même l’utilisation de la terre cuite, tellement spéci-
fique au cycle pavlovien (Predmosti, Dolni Vestonice, Klima
1990:135, fig. 1-2, 1995:129-130), a été aussi remarquée à
travers l’est du Continent (Kostenki III, Bosinski 1990:123),
jusqu’en Sibérie (Maininskaja, Abramova 1990:150, fig. 6).
Nous n’allons pas nous arrêter aux modalités de réalisation
des sculptures féminines, des phases et des «cycles opératoi-
res», ou à d’autres éléments d’analyse moderne qui font l’ob-
jet de certaines approches modernes du sujet. Nous n’allons
pas non plus analyser les éléments de modernité des interpré-
tations présentes de l’art anthropomorphe féminin du
Paléolithique supérieur, tels que la symétrie (Grimaldi,
Laussel), la manifestation de l’harmonie ou des éléments
rythmiques par le sculpteur préhistorique.

Nous proposons une analyse de ce que l’idée de fémi-
nité a représenté pendant le Paléolithique supérieur, et que
nous considérons comme l’essence de la divinité en tant qu’i-
dée manifeste du sacré, d’après le modèle d’approche de la
problématique de la Grande Déesse, de la Grande Mère, par
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les exégètes de l’art et des religions néolithiques. Par consé-
quent, nous proposons une analyse qui va du récent vers le
passé, à partir du Néolithique vers le Paléolithique supérieur.
Pour ce faire, nous prenons pour point de départ l’identité de
certains motifs décoratifs et de certaines représentations artis-
tiques pendant le Néolithique-Énéolithique et le Paléolithique
supérieur. Vu que nous considérons le Néolithique-Énéoli-
thique du territoire de la Roumanie comme le plus représen-
tatif de tout le continent (dans le domaine de l’art anthropolo-
gique féminin), nous recourrons tout d’abord aux représenta-
tions de cette période et de cet espace géographique.

Nous constatons des éléments identiques de décor de
la céramique néolithique ou de certaines pièces d’art à des
représentations anthropomorphes féminines. Nous pensons
aux spirales de facture géométrique, incisées sur le bracelet en
ivoire ou sur les statuettes de Mézine (Ukraine) (Kozlowski
1992), ou peintes, sur la céramique du Néolithique ancien (le
groupe culturel Cârcea-Grădinile, dans le Bassin de l’Olt, à
fortes traditions Proto- et Pré-Sesklo (Nica 1987:39, fig.
1:11), aux éléments de décor du “masque” de type Vinča de
Vršac, Serbie (Gimbutas 1987:105, fig. 2), ou sur la céra-
mique trichrome de style Cucuteni A du complexe culturel
Cucuteni-Tripolie, des différents sites de la variante
cucuténienne (Niţu 1984, fig. 2:1, 3:1-4 et pl. III:2) (fig. 1:1-
11).

Nous avons constaté que les éléments de décor
linéaire, considérés par A. Niţu (1980) comme représentant
des motifs végétaux, sont, de l’avis d’A. Leroi-Gourhan
(1984) des symboles de la féminité dans l’art du Paléolithique
supérieur, alors que G. Sauvet (1990:90, fig. 4), parle de
rythmes, répétitions etc. (fig. 2:1-22). Il est intéressant que de
tels signes, représentant, en fait, l’image stylisée de la fémini-
té, le triangle, le rhombe, les signes angulaires, ont été repro-
duits sur les sagaies décorées de La Madeleine ou de Lortet,
à l’époque magdalénienne (Vialou 1999:222-224). D’ailleurs,
on a observé que les symboles génitaux ont été remplacés par
des figures géométriques (Leroi-Gourhan 1976a:744), carac-
téristique qu’on pourrait aussi appliquer à des représentations
de l’art néolithique-énéolithique.

Nous allons analyser, de manière comparative, en
illustrant nos constatations avec les matériaux archéologiques
paléolithiques et néolithiques, diverses interprétations de la
Grande Déesse. L’excessif traitement naturaliste des seins,
soient-ils ronds, comme ceux de Willendorf, Grimaldi,
Lespugue, Gagarino, ou allongés, comme ceux de Laussel
(La Vénus à la corne), Moravany, Dolni-Vestonice, Kostenki,
peut indiquer non seulement l’idéal de beauté des communau-
tés humaines respectives, mais aussi, peut-être, l’attention
portée à des phénomènes pathologiques. Des exemples ont
été constatés en certains rites funéraires du groupe pavlovien.
À Dolni Vestonice, on signale l’enterrement d’une femme
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Figure 1. Pièces d’art et de parure à décor incisé ou peint. 1, diadè-
me; 2, 5, 8, 11, statuettes; 9-10, céramique. 1, 3, 5, 11, Mézine,
Paléolithique supérieur (d’après Kozlowski); 2, 8, Enéolithique,
culture de Vinča (site éponyme, d’après Gimbutas); 4, culture
Petreşti (site éponyme, d’après Paul); 6-7, 9, culture de Cucuteni (6,
Truşeşti; 7, Secăreşti; 9, Frumuşica; d’après Niţu); 10, Grădinile,
culture Cârcea, d’après Nica. Echelles différentes.

Figure 2. Des signes: rhytmes, répétitions, végétales ou représenta-
tions anthropomorphes féminines? 1-18, Enéolithique, d’après Nitu;
19-22, Paléolithique supérieur (19-21, d’après Sauvet; 22, d’après
Leroi-Gourhan).



(dont le crâne présentait des déformations pathologiques qui
avaient pu affecter aussi le nerf facial et déformer le visage),
en position très repliée, le corps étant protégé par deux omo-
plates de mammouth, dont une décorée par des incisions; un
autre tombeau, triple, à deux squelettes masculins et un fémi-
nin, les trois appartenant à des jeunes gens, mais sous le bas-
sin (entre les cuisses) de la femme on a trouvé une bonne
quantité d’ocre; on précise que la jeune femme présentait
beaucoup de déformations pathologiques (Kozlowski
1992:68). Les différenciations culturelles, de temps ou
d’espace géographique, peuvent constituer des éléments d’in-
terprétation des productions réalisées par les artistes de l’é-
poque. Pendant l’Énéolithique de type Cucuteni-Tripolie, qui
a livré des milliers de statuettes féminines, les différenciations
entre l’état d’obésité ou de gravidité ont été très bien mises en
évidence, bien que la grande majorité de la plastique illustre
la femme dans la plénitude de sa beauté physique. Dans l’art
paléolithique, seules des analyses spéciales ont pu différen-
cier l’état de gravidité de celui d’obésité (Duhard 1995:66),
bien qu’il y ait des statuettes indiquant la gravidité d’une
manière très réaliste, quelle que soit la matière première des
statuettes – pierre ou terre cuite. Mais, pour notre analyse, bi-
directionnelle, nous considérons comme particulièrement
importante la découverte du four dans lequel on a produit les
statuettes de Dolni Vestonice, tout comme les autres décou-

vertes de statuettes en terre cuite de Kostenki XIII (Bosinski
1990:123), Predmosti (Klima 1995:129) et Maininskaja
(Abramova 1990:150, fig. 6) (fig. 8:3-4). L’idée d’approcher
l’art figuratif du Paléolithique supérieur et du Néolithique-
Énéolithique est soutenue par le fait que les artistes paléoli-
thiques ont inventé et créé des œuvres d’art en terre cuite.

Les spécialistes de l’époque néolithique-énéolithique
ont démontré que le rhombe et le triangle représentent l’ima-
ge stylisée de la sexualité (fécondité et fertilité), spécifique à
la femme (Niţu 1980), surtout dans les cas où la statuette
représente la Grande Déesse avec ses attributs de féminité
(fig. 3:4-5, 8-11), mais nous accordons la même interprétation
aux rhombe et triangle, représentés sur divers objets paléoli-
thiques d’art ou de parure (fig. 3:1-3, 6-7). Plus encore, la
pièce de Cuina Turcului, considérée jusqu’à présent seule-
ment comme une phalange de cheval ornementée est une sil-
houette féminine stylisée (fig. 3:1), tout comme d’ailleurs la
pièce de Limeuil (fig. 3:7). D’autre part, tout en suivant cer-
taines interprétations sur la céramique néolithique-énéoli-
thique, nous pouvons affirmer que d’autres pièces d’art ou de
parure, paléolithiques, contiennent elles aussi des éléments
anthropomorphisant féminins (Sauvet 1990) (fig. 2:1-22).

L’art paléolithique a accordé une attention particulière
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Figure 3. Les représentations sexuelles par des rhômbes ou des tri-
angles, de la grande Mère, dans l’art paléolithique (1-3, 6-7) et Néo-
Enéolithique (4, 8-11). 1, Cuina Turcului (d’après Păunescu); 2,
Avdéevo (d’après Marshack); 3, 6, Mézine (d’après Kozlowski); 4-
5, Răuceşti-Munteni; 8, Voroşilovka (4-5, 8, culture Cucuteni, d’a-
près Monah); 7, Limeuil (d’après Sauvet); 9, Aznak, culture
Komarovo (d’après Gimbutas); 10, Târpeşti; 11, Mândrişca (10-11,
Roumanie, culture Précucuteni, d’après Marinescu-Bâlcu). Echelles
différentes.

Figure 4. Représentations de la zone inguinale (fessière) au
Paléolithique (6, d’après Kozlowski) et au Néolithique (1-5, culture
Précucuteni, d’après Marinescu-Bâlcu). Echelles différentes.



aux scènes érotiques naturalistes (Begouën & Clottes 1995,
fig. 5-6), mais nous croyons que plus nombreuses sont les
scènes d’érotisme simulé (figs. 7:4 et 10:11), pour lesquelles
A. Leroi-Gourhan (1965:289) précise que “L’attitude des
femmes est tout à fait extraordinaire pour l’art paléolithique,
elle reflète une nonchalante liberté dont il n’existe pas d’au -
tres exemples”. Pour essayer d’expliquer cette manière de
représentation de la Grande Déesse dans l’art paléolithique, il
faut la trouver dans sa qualité de protectrice de la vie, des
hommes (figs.6:4, 9:5, 8-9, 12) ou des animaux (figs 6:1,3,5
et 7:2,5). Son image de protectrice des animaux est symboli-
quement exprimée dans la grotte Magdelaine (Tarn): trois
femmes, une bisonne et une jument gravide (Welté & Ladier
1995:273). La Grande Déesse a été aussi représentée dans son
hypostase associée à l’homme ou à la force physique de la
virilité, suggérée par l’image du bovidé dans l’art néolithique-
énéolithique (fig. 6:2) ou d’autres animaux, d’habitude herbi-
vores (donc du genre calme, par comparaison aux carnivores
rapaces), tels que le mammouth (figs. 6:3 et 7:3), le bison (fig.
7:4b) ou le cheval (fig. 7:1, 4d). D’ailleurs, une autre lecture
de la scène de Magdeleine des Albis (Bessac & Lantier
1984:542-543, fig. 4bis-5bis) présente aussi bien la femme
que le bison, en position sexuelle, l’image présentée par nous
étant modifié (fig. 7:4a-b). La schématisation s’est réduit jus-
qu’à la taille du phallus en bois de bison (Collins 1986:271).
L’art magdalénien semble représenter la femme d’habitude en
association au cheval et au bison (Delluc & Delluc 1995:43).
L’image de la femme gravée sur la robe d’un cheval géant
dans la grotte de Comarque est remarquable, alors que dans la

grotte de Pech-Merle, parmi les images très stylisées, il y a
huit “femmes-bisons” réalisées de la même manière (Delluc
& Delluc 1995:45). Le Roc-aux Sorciers a fourni, sur une
frise sculptée de 18 m de long de l’Abri Burdois, quatre
figurations féminines, associées à deux bisons et dix
anneaux (Iakovleva & Pinçon 1995:123). On pourrait sup-
poser que la Vénus à la corne de Laussel représente la même
association femme-bison, donc des deux éléments de la dua-
lité, précisant que la Grande Déesse est le personnage essen-
tiel, parce qu’elle tient dans sa main l’élément essentiel de
la force virile, la corne. Nous croyons qu’il est hardi d’inter-
préter la Vénus de Berlin, un serpent à la main droite
(Roussot 1995:225) comme l’archétype d’Ève du langage
biblique. Il faut préciser qu’à Dolni Vestonice, dans une
habitation, on a découvert sept figurines féminines associées
à une statuette d’homme (Klima 1995:130). Dans cette
interprétation de l’image de la femme, en qualité de protec-
trice (la Grande Mère) ou de femme naissante, nous pensons
au caractère symbolique de l’art anthropomorphe féminin,
lorsque l’artiste a traité l’image de la femme en association
à la force vitale de la procréation. Mais plusieurs représen-
tations schématiques gravées, telles que celles de
Gönnersdorf, tout comme de l’art énéolithique, à Brînzeni,
etc., associent la Grande Mère à une image féminine (ou
plusieurs), de petites dimensions, ce qui nous ramène tou-
jours à l’idée de protectrice, d’où on peut comprendre aussi
une autre dimension du sacré pendant la Préhistoire: le rap-
port des hommes au sacré, mais aussi les rapports des hom-
mes à eux-mêmes, mais sous la protection de la divinité
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Figure 5. La Grande Déesse accouplée. 1, Laussel; 2, Grimaldi (1-
2, d’après Mussi); 3, Ghelăieşti; 4, 7, Truşeşti; 5, Scânteia; 6,
Dumeşti (3-7, Roumanie, culture de Cucuteni, d’après Monah).
Echelles différentes.

Figure 6. La grande Déesse protectrice. 1, Usatovo; 2, Bilcze Zlote;
3, Pech Merle; 4, Brânzeni; 5, Costeşti. 1-2, 4-5, Enéolithique; 3,
Paléolithique supérieur (1, 4-5, d’après Monah; 2, d’après Gimbutas;
3, d’après Leroi-Gourhan). Echelles différentes.



(Ries 2000:91).
Ce thème majeur des religions préhistoriques est lié à

un autre, celui de la procréation, connaissant aussi le fait
démontré par les biologistes, que tout être vivant est né avec
l’instinct de la procréation, pour la perpétuation de l’espèce.
En ce sens, le caractère de divinité, réservé à la femme, se
manifeste par l’association des images, parfois des positions
gynécologiques (La Magdeleine des Albis, Gabillou, etc.),
avec son homme ou la force virile représentée par certains
animaux. Selon nous, pendant le Paléolithique supérieur,
peut-être plus que pendant le Néolithique-Énéolithique, la
sacralité de la procréation, représentée par la plaque en cal-
caire de Laussel, où l’image a été partiellement détériorée (ou
la scène proprement dite a été réalisée d’une manière indéfi-
nie pour souligner la sacralité du fait), a constitué un élément
important du sacré collectif. L’interprétation du sacré de la
procréation, à partir de l’expression de ce thème dans l’art
préhistorique, impose aussi l’image possible de l’auto-pro-
création, dont la Grande Déesse a été douée, ou qu’elle s’est
appropriée en tant que principale divinité de la Préhistoire
ancienne. Sur le bien connu autel de Truşeşti (représenté dans
de nombreux travaux traitant de la dualité, “la coïncidence
des contraires”), ou sur un pot de Dume?ti, Roumanie, les
deux appartenant à la culture Cucuteni, on a représenté, sépa-
rément, mais en position proximale, les deux entités du cou-
ple anthropomorphe (Monah 1992, fig. 3:1, 4:1, 2001:181),
en tant qu’élément de la communion des deux principes ying

et yang. Sur d’autres vases néo-énéolithiques, la dualité sem-
ble représentée seulement par le principe féminin doublé, non
pas dans une association proximale mais par accouplement et,
selon la célèbre “carte à jouer” de Laussel (Roussot 1995, fig.
1d) représente la Grande Déesse accouplée (fig. 5:1-7). Il faut
donner quelques explications: il existe des images, comme
celle de Grimaldi (Mussi 1995, fig. 2) (fig. 5:2), Truşeşti (fig.
5:4), Dumeşti (fig. 5:7) ou Scânteia (fig. 5:6), où l’une des
représentations est différenciée de sa doublure masculine, soit
par l’absence des seins, soit par le traitement spécial de la
tête, alors que d’autres, absolument identiques, ne laissent pas
de possibilités d’interprétation de la dualité; dans ces circons-
tances, il ne reste qu’à accepter le caractère hermaphrodite de
la déesse féminine, dans sa qualité d’auto-procréation, attribut
de la Grande Mère.

En ce qui concerne la représentation de la Grande
Déesse, nous considérons nécessaire d’interpréter l’image
interdite du visage de la divinité. Nous n’allons pas renvoyer
ici aux passages bibliques dans le domaine, mais nous consi-
dérons que les divinités préhistoriques avaient cette caracté-
ristique, sans que leur appartenance à l’art paléolithique (fig.
10:1-5, 7-9, 12) ou néolithiques-énéolithiques (fig. 10:6, 10,
13-14) soit relevante dans le contexte. Cet élément peut cons-
tituer un autre thème majeur des religions préhistoriques.
Cet interdiction imposé au sacré collectif reste l’une des nom-
breuses énigmes de l’art préhistorique. La problématique de
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Figure 7. La grande Déesse, protectrice des animaux. 1,
Hohlenstein; 2, Hačilar VI; 3, Anglis-sur-l’Anglin; 4, La Magdelaine
des Albis; 5, Brânzeni. 1, 3-4, Paléolithique supérieur; 2, 5, Néo-
Enéolithique (1, 3, d’après Bosinski; 2, d’après Chirica & Boghian;
4, d’après Leroi-Gourhan; 5, d’après Monah). Echelles différentes.

Figure 8. Obésité des représentations de la Grande Mère. 1,
Gagarino; 2, Willendorf; 3, Maininskaja; 4, Kostienki XIII; 5,
Hačilar VI; 6, Aznak; 7, Cernavodă; 8, Muriet; 9, Grimaldi. 1-4, 9,
Paléolithique supérieur; 5-8, Néolithique (1-2, 9, d’après Otte; 3,
d’après Abramova; 4, d’après Bosinski; 5, d’après Chirica &
Boghian; 6, d’après Gimbutas; 7, d’après Nitu; 8, d’après Louboutin.
Echelles différentes.



ce thème est vaste et relativement difficile à interpréter, car
nous pouvons apprécier que, même dans les cas où l’image de
la femme est réduite à la reproduction de la vulve, surtout en
association avec les têtes d’animaux (Collins 1986:276), nous
pouvons considérer qu’on a eu l’intention de la représenter en
position de protectrice des animaux, mais il serait possible
qu’il s’agisse de la même image interdite. Nous apprécions
que la beauté, la perfection même des gravures de
Gönnersdorf, aurait dû imposer au créateur la réalisation tout
aussi schématisée de la tête de la femme, mais celui-ci s’est
soumis aux canons religieux. A. Besançon (1996:23) précise,
tout en se référant au panthéon grec, que “Le corps des dieux
possède, par sa nature, une constante de beauté et de gloire…
Ce corps a des attributs qui le distinguent de la race des hom-
mes, et, même, à la limite, de ce qu’on comprendrait par la
notion de corps… Il pourrait devenir invisible pour les hom-
mes… Tout en se cachant des yeux des mourants, il les protè-
ge. Parce que pour les Grecs, tout comme dans la Bible, voir
les dieux peut être mortel”.

Un autre thème majeur de la représentation de la
Grande Déesse dans l’art préhistorique est celui de l’orante,
même si celui-ci n’est que rarement réalisé dans l’imagistique
de l’art. Nous la retrouvons, pourtant, à Geissenklösterle
(Bosinski 1990:69) et à Galgenberg (Neugebauer-Maresch
1995:193-194, fig. 1,2), mais aussi dans la plastique ou dans

la céramique énéolithique (fig. 10:10). De plus, on considère
que dans la plastique énéolithique, non seulement les statuet-
tes mais mêmes les trônes sur lesquels celles-ci ont été situées
(les niveaux pré-cucuténiens de Isaia - département de Iaşi -,
et de Poduri - département de Bacău) ont les bords surhaus-
sés, représentant toujours l’attitude orante de la Grande
Déesse.

À l’exception des statuettes féminines qui font partie
de l’art mobilier ou pariétal (Vénus), les autres représenta-
tions de la femme la présentent d’une manière très schémati-
sée, sous la forme des silhouettes (en majorité sans seins,
mais à cuisses bien mises en évidence), ou des vulves, en tant
qu’élément essentiel de la féminité. Dans ce contexte, faisant
référence aussi à la plastique de type Précucuteni (fig. 4:1-5),
nous apprécions que les pendentifs de Dolni Vestonice (fig.
4:6), reconstitués sous la forme d’un collier (Kozlowski
1992:52, fig. 43) représentent l’image stylisée de la femme,
symbolisée par la zone fessière, génitale, d’autant plus que,
dans la littérature consultée, nous n’avons nulle part rencon-
tré la stylisation des seins en tant qu’élément d’intérêt majeur
en ce qui concerne la signification de la natalité dans l’art
paléolithique. En ce sens, on a constaté que dans l’art paléo-
lithique, ce n’est que rarement qu’il y ait des signes explici-
tes, car le décor est compliqué (ou simplifié) par la variété des
signes abstraits (Desbrosse et al. 1976:711). Le comporte-
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Figure 9. La beauté des représentations dans l’art Paléolithique (1-5, 7-
9) et Néo-Enéolithique (6, 10-12). 1, 4, Neuchâtel-Monruz (d’après
Egloff); 2, grotte Tito Bustillo (d’après Moure-Romanillo); 3,
Kostienki (d’après Otte); 5, 8-9, Gönnersdorf (d’après Bosinski); 6,
Vinča; 7, grotte du Pendo (d’après Moure-Romanillo); 10, Coarnele
Caprei-Roumanie (6-10, d’après Niţu); 11, Târpeşti (d’après
Marinescu-Bâlcu); 12, Brânzeni (d’après Monah). Echelles différentes.

Figure 10. L’”image interdite”. 1-5, 7-9, 11, Paléolithique supérieur;
6, 10, 13-14, Enéolithique. 1, Predmosti; 2, Dolni Vestonice; 3, 7,
Kostienki I; 4, Brassempouy; 5, Savignano; 6, Ghelăieşti; 8, 12,
Malta; 9, Avdeevo; 10, Bârlăleşti; 11, Gabillou; 13, Poduri; 14,
Iablona (d’après Kozlowski (1, 9); Klima (2); Bosinski (3, 7);
Duhard (4); Mussi (5); Monah (6, 10, 14); Abramova (8, 12);
Gaussen (11); Niţu (13)). Echelles différentes.



ment symbolique, illustré d’une manière assez complexe dans
l’art paléolithique, est justement la preuve de la créativité des
communautés humaines, à éléments sûrs de spiritualité indi-
viduelle et/ou collective. Les représentations féminines cons-
tituent un idéal esthétique féminin, mais aussi l’élévation de
la femme au niveau de divinité (Chirica 1997). En ce sens, les
sanctuaires de Laussel ou de Dolni Vestonice supposent l’i-
dée d’un sacré collectif. La surcharge des vulves ou des figu-
res entières (La Roche Lalinde) représente la ré-utilisation ou
la participation collective au symbolisme de l’image fémini-
ne (Marshack 1976:751).

La multiplication, jusqu’à l’obsession, des images
sexuelles féminines, est liée à la sacralité de la naissance, en
rapport direct à la sacralité de la procréation, tel que le prou-
ve la réalisation médiocre du couple de la plaque en calcaire
de Laussel, déterminée par l’inconnu divin de la naissance
(Chirica & Boghian 2003:144, vol. 1). “Est-il indispensable
de parler de religion… si l’on tient compte d’une spiritualité
aux racines multiples, profondément insérées dans les diffé-
rents domaines de la psychophysiologie des Anthropiens.
L’homme, créateur d’outils, est aussi le créateur de symboles
d’expression verbale ou des formes symboliques” (Leroi-
Gourhan 1976b:759).

On peut constater que, quelle que soit la manière
d’illustration, réaliste ou symbolique, la femme est représen-
tée par deux régions essentielles: la région abdominale, mar-
quée par des rhombes, en tant qu’élément de la fertilité, et la
région inguinale, marquée par des triangles, en tant que sym-
bole de la fécondité. La région pectorale, comme symbole de
la même fertilité (seins, qui assurent la nourriture, donc la vie
après la naissance), est, soit exagérée (Vénus sculptées), soit
indéfinies (Vénus incisées et gravées). Les motifs végétaux,
appliqués sur les plus variés objets (éléments de parure, pièces
utilitaires, non-utilitaires, œuvres d’art), représentent toujours
la fertilité en tant que caractéristique de la mère universelle, de
la vie. Ce sont des motifs symboliques, tout comme le rhombe
ou le triangle, qui confèrent à l’objet décoré, l’essence de la vie.
Les deux symboles principaux démontrent la participation des
deux régions du corps humain – physique ou symbolique – de
la femme, aux deux fonctions de la divinité féminine, toutes les
deux gardant la spécificité de leur sens symbolique.
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Lorsque l’on souhaite approcher la façon dont les
Paléolithiques concevaient le monde et essayer de déterminer
quels étaient les fondements de leur pensée, c’est-à-dire leur
cadre conceptuel, pourquoi se tourner au départ vers le
Chamanisme plutôt que vers toute autre philosophie ou reli-
gion ? Nous avons pour cela deux bonnes raisons.

D’abord le fait, largement admis, que le Chamanisme
est particulièrement lié aux économies de chasseurs (Vitebsky
1995:29-30; Vazeilles 1991:39; Perrin 1995:92-93; Hamayon
1990:289). Puisqu’il est certain que les cultures du
Paléolithique supérieur étaient celles de chasseurs-collec-
teurs, cela rend l’hypothèse chamanique pour ce qui les
concerne statistiquement plus probable que toute autre.

Deuxième fait: jusqu’à une époque récente, une nappe
de cultures chamaniques couvrait tout le nord de la planète, de
l’Asie et de la Sibérie à la Scandinavie, et elle s’étendait jus-
qu’au Nouveau Monde, puisque les croyances et pratiques
chamaniques sont à la base des religions indiennes du
Canada, des États-Unis, et même de l’Amérique centrale et du
nord de l’Amérique du Sud.

Cela peut s’interpréter de deux manières, chacune ren-
forçant à sa façon l’hypothèse d’un chamanisme paléolithique.
Il pourrait s’agir d’une convergence, due à l’ubiquité du
Chamanisme et à ses bases neuro-physiologiques. Quoi qu’il en
soit, les gens qui, au Paléolithique, ont graduellement peuplé le
continent américain, ont apporté avec eux leur propre concep-
tion du monde. Il est donc vraisemblable que cette conception
ait été chamanique. Qu’elle ait duré pendant de nombreux millé-
naires n’a rien pour étonner, puisque l’on sait que les religions
et les pratiques qu’elles entraînent changent bien moins rapide-
ment que les aspects matériels des civilisations.

Nous en avons un exemple frappant avec la grotte du
Parpalló, près de Valence en Espagne, où, pendant plus de

treize mille ans, du Gravettien au Magdalénien final inclusi-
vement, plusieurs milliers de plaquettes ornées ont été appor-
tées et déposées dans les mêmes lieux (Villaverde Bonilla
1994), alors que des sites d’habitat voisins, de mêmes
époques, en sont quasiment dépourvus.

Ces faits, car il s’agit bien là de faits et non pas d’hy-
pothèses, et quelques autres que nous allons voir, expliquent
l’âge déjà respectable de l’hypothèse chamanique pour les
cultures du Paléolithique, avancée et défendue par divers spé-
cialistes depuis plus d’un demi siècle (Eliade 1951; Lommel
1967; La Barre 1970; Halifax 1982; Lewis-Williams &
Dowson 1988; Smith 1992).

Éléments de méthodologie

Avant d’examiner brièvement les bases de l’hypothèse, il
convient de rappeler une évidence: l’Archéologie n’est pas
une science “dure”, au sens où on l’entend pour les mathéma-
tiques ou la physique. Les “preuves”, dont il est souvent fait
état, n’existent qu’à un niveau de compréhension assez peu
élevé.

Pour ne citer qu’un exemple: la fouille d’un habitat
magdalénien nous révèlera la présence de feux, dont on pour-
ra déterminer le combustible, voire le degré de chaleur obte-
nu, des silex et des vestiges osseux travaillés, des ossements
brisés et brûlés. Il sera peut-être possible d’avoir des certitu-
des sur les provenance des silex et sur les chaînes opératoires.
En revanche, expérimentations et comparaisons ethnolo-
giques feront émettre des hypothèses plus ou moins plausi-
bles sur la fonction des objets. Ainsi, une pointe de harpon du
Magdalénien final servait-elle à harponner, comme on le pré-
sume, ou était-ce un crochet pour suspendre des objets ?
Qu’une hypothèse soit très plausible au point d’entraîner une
adhésion générale ne signifie nullement, en toute rigueur
scientifique, qu’elle se transforme ipso facto en preuve. De
même, toujours dans le même cas de figure, on estimera que,
si la faune déterminée sur le site se compose à 80% de rennes
et à 20% de bisons, cela signifiait que ces Magdaléniens man-
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geaient davantage de l’un que de l’autre, et non pas qu’ils brû-
laient ces ossements en hommage à leurs dieux et mangeaient
toute autre chose, ou même qu’ils étaient végétariens. La pre-
mière hypothèse, qui ne peut être démontrée, est empirique-
ment perçue comme beaucoup plus vraisemblable que la
seconde. Cette appréciation se fonde implicitement sur la
connaissance de la nature humaine et de ses besoins, ainsi que
sur d’innombrables exemples ethnologiques. Il s’agit donc
non pas d’une preuve mais de la meilleure hypothèse possi-
ble, celle qui, en toute rigueur, doit être adoptée en attendant
qu’une autre la supplante en remplissant mieux les conditions
de ce que doit être une best-fit hypothesis.

Les conditions d’une best-fit hypothesis (meilleure
hypothèse du moment) en matière de sciences humaines ont
été depuis longtemps établies par les philosophes des sciences
(Hempel 1966). Elle doit remplir cinq conditions majeures,
brièvement résumées: - expliquer un plus grand nombre de
faits que les autres hypothèses; - expliquer une plus grande
diversité de faits, ce qui n’est évidemment pas la même chose;
- ne pas être contradictoire avec des faits solidement établis; -
ses bases doivent être vérifiables et réfutables; - elle doit enfin
avoir un potentiel prédictif, ce qui ne signifie pas qu’elle
doive nécessairement prédire telles ou telles découvertes,
mais que, lorsque des découvertes surviennent, elles vont
dans son sens et la renforcent.

C’est bien parce que les hypothèses précédentes, qu’il
s’agisse de l’art pour l’art, du totémisme, de la magie sympa-
thique (sous ses trois aspects : chasse, fécondité, destruction)
et du structuralisme, n’ont pas rempli ces conditions qu’elles
ont dû être successivement abandonnées (Clottes & Lewis-
Williams 1996, 2001).

Dans la mise en œuvre de l’hypothèse, une autre
notion est capitale. Il s’agit de ce que l’on a appelé la métho-
de de la corde et de ses torons (Wylie 1989; Lewis-Williams
2002). Elle repose sur deux observations étroitement liées.
Une corde à un seul brin, si solide soit-il, sera moins résis-
tante qu’une corde constituée de plusieurs torons entrecroi-
sés: chacun, quelles que soient ses qualités propres, renforce
la cohésion et la solidité de l’ensemble, qui deviennent bien
supérieures à la simple addition de chacun des brins. De la
même manière, des lignes de recherche différentes, mises en
œuvre dans l’élaboration d’une hypothèse, se renforceront
réciproquement. Le corollaire est que, pour tester la solidité
de la corde, c’est-à-dire de l’hypothèse, il ne suffit pas de
s’attaquer à un toron isolé (comme cela fut fait maintes fois
au cours des dernières années), mais il faut soit l’éprouver
dans son ensemble soit en proposer une autre qui se révèle
plus fiable en remplissant mieux les conditions ci-dessus
énoncées. Cela n’a jusqu’à présent pas été fait dans le cas qui
nous occupe.

Les trois principaux torons de l’hypothèse chamanique
sont les suivants: l’universalité de certains phénomènes; les
comparaisons ethnologiques; les éléments majeurs de l’art
paléolithique.

Tous les humains connaissent des rêves nocturnes et
certains, dans toutes les cultures, ce que l’on a appelé des
“rêves éveillés” (Lemaire 1993), ou encore des hallucinations
ou des visions. Les visions peuvent être extrêmement précises
et détaillées et affecter les divers sens. Elles bouleversent l’or-
donnancement du monde, avec certaines répétitions ou cons-
tantes: la présence de signes géométriques, dits entoptiques,
la sensation d’un tourbillon ou d’un tunnel, celle de voler ou
de se transporter instantanément d’un lieu à un autre, la ren-
contre d’animaux qui parlent ou d’êtres transformés, etc.
Chez de nombreux peuples, tout particulièrement - mais pas
seulement - dans les sociétés chamaniques, ces visions sont
instrumentalisées et mises à profit par le groupe, à la différen-
ce de notre société occidentale contemporaine. On peut légi-
timement supposer que, à cet égard, l’état d’esprit des
Paléolithiques était plus proche de celui de ces sociétés que
du nôtre.

Autre phénomène universel: le pouvoir attribué aux
images. Il est le fondement de la magie sympathique. L’idée
de base est que l’image et la réalité sont étroitement liées et
qu’en conséquence, à travers l’image, on peut influer directe-
ment sur le réel (Bégouën 1924, 1939). Cela explique toutes
sortes de rites magiques, ainsi que la réticence instinctive de
nombreuses personnes à se laisser photographier par des
inconnus.

Cela nous amène aux comparaisons ethnologiques.
Depuis les excès et les erreurs de la première moitié du XXe
siècle et la salutaire réaction d’André Leroi-Gourhan contre
eux, ces comparaisons ont globalement mauvaise presse, sou-
vent sans la moindre justification, comme si cela allait de soi
et en vertu du principe d’autorité: “Leroi-Gourhan l’a dit,
donc…” (cf. à ce sujet Demoule 1997, et, pour une réfutation,
Clottes & Lewis-Williams 2001:188-191, 223). En fait, il faut
être bien conscient de ce que l’on compare et de la manière dont
on le fait. Il ne s’agit évidemment pas de calquer des comporte-
ments esquimaux ou aborigènes sur ceux des Magdaléniens ou
des Aurignaciens et de projeter telle quelle une réalité moderne
sur le passé. Comme on l’a dit (Lewis-Williams & Clottes
1998:48, Clottes & Lewis-Williams 2001:188-189), le raisonne-
ment se base sur ce que font des sociétés analogues et il ne pro-
cède pas par analogie ponctuelle.

D’autre part, ces comparaisons seront d’autant plus
convaincantes qu’elles porteront sur des “universaux”, c’est-
à-dire sur des façons universelles de concevoir tel ou tel
aspect de la réalité, ou sur des manières de penser et d’agir
répandues au sein de sociétés comparables. Un exemple
approprié sera la perception du monde souterrain (fig. 1).
Partout dans le monde (sauf dans notre culture depuis une
époque récente), il est considéré comme un monde-autre,
celui où résident les dieux, les esprits ou les morts (cf. le Styx
des anciens Grecs), un lieu chargé de pouvoir et de dangers
surnaturels (Triolet & Triolet 2002).

Enfin, le troisième toron majeur de la corde est ce que
l’on sait de l’art paléolithique. Sans négliger le rôle qu’ont pu
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avoir l’art mobilier et l’art de plein air, il est évident que l’art
des cavernes sera le mieux susceptible de fournir des indices
sur ceux qui le créèrent. En effet, les objets décorés sont
presque toujours en position secondaire, alors que l’art parié-
tal est en place, à l’endroit même où il fut réalisé.
Contrairement aux deux autres formes d’art, il est générale-
ment bien conservé: il n’est pas réduit à l’état de fragments
comme la grande majorité de l’art mobilier, et les dessins et
peintures ont perduré, ce qui n’est pas le cas à l’extérieur où
seules les gravures ont parfois pu le faire. Cela ne signifie évi-
demment pas qu’il existe une quelconque contradiction entre
ces trois formes d’art et que ce que l’on déduit de l’un serait
par nature inapplicable aux autres. Ce n’est pas parce qu’il
existe des églises que la religion catholique devrait y être
étroitement enfermée et restreinte à elles seules sans la moin-
dre manifestation extérieure.

Dernier point de méthodologie: est-il légitime de pro-
poser “une hypothèse globale pour expliquer tout l’art paléo-
lithique” ? C’est là une critique souvent avancée, malgré nos
réfutations (à ce sujet, cf. Clottes & Lewis-Williams
2001:199-211). Il faut donc rappeler que, si l’art paléolithique
présente une grande diversité dans le détail (aucune grotte
ornée n’est identique à une autre; les thèmes et même les
techniques changent avec le temps et les lieux), son unité fon-
damentale est une évidence (Clottes 1999). C’est bien pour-
quoi d’ailleurs on emploie les vocables “art des cavernes”,
“art franco-cantabrique”, ou encore “art paléolithique”.
Pendant plus de vingt mille ans, de l’Aurignacien au
Magdalénien final inclusivement, des gens sont allés dans les
grottes profondes et ils y ont fait des dessins qui présentent
entre eux beaucoup d’analogies (animaux et signes domi-
nants, rareté des humains et des scènes, absence de paysages)
(figs. 2 et 3). Tout cela est trop connu pour qu’il soit besoin
d’insister. La conclusion est qu’il s’agit d’une religion dont
les bases conceptuelles sont restées suffisamment stables pen-
dant plus de vingt millénaires pour engendrer des comporte-
ments identiques à l’échelle de l’Europe. Par conséquent, il
est légitime de rechercher ces bases, qui constituent un cadre

de pensée et une conception particulière du monde, et d’avan-
cer une hypothèse à leur sujet.

En revanche, outre les structures propres à une religion
ou communes à un ensemble de religions, il existe des
mythes, des histoires sacrées, des dévotions et des pratiques
qui peuvent différer grandement d’un groupe à un autre. C’est
pourquoi, si l’on parle souvent de Chamanisme au singulier
(Eliade 1951; Perrin 1995; Hultkrantz 1995; Vitebsky 1997),
certains préfèreraient employer le pluriel (Atkinson 1992).
Parler de Chamanisme au sujet des grottes ornées andalouses
ne signifie pas que la valeur symbolique (ou autre) attribuée à
tels ou tels dessins était exactement la même dans les caver-
nes pyrénéennes ou périgourdines. Qu’un cadre conceptuel
global ait existé ne signifie nullement qu’il y ait eu une iden-
tité ou même une communauté de croyances spécifiques ou
de pratiques magico-religieuses pendant tout le Paléolithique
supérieur européen. L’histoire des religions montre que, dans
un même cadre conceptuel, des modifications se produisent
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Figure 1. Les entrées de grottes marquaient vraisemblablement le
passage entre le monde des homme et celui des esprits. Ici, porche
de la Caverne de Niaux (Ariège). Cliché J. Clottes.

Figure 2. Ce bison de la Grotte Chauvet (Ardèche) a été daté direc-
tement de 30.340±570 BP (Gif A-95128). Le thème du bison dans
les grottes ornées durera pendant vingt millénaires. Cliché J. Clottes.

Figure 3. Bison de la Caverne de Niaux (Ariège), directement daté
de 12.890±160 BP (Gif A-91319). La pérennité des thèmes et de cer-
taines techniques à travers le Paléolithique supérieur est évidente.
Cliché J. Clottes.



au fil du temps, que tels personnages surnaturels prennent (ou
perdent) de l’importance, que les pratiques changent dans tels
ou tels détails. Ainsi, en deux mille ans, le Christianisme a
connu d’assez nombreux avatars, et pourtant ses fondements
ont duré jusqu’à nos jours. Cela ne veut pas dire que l’on a
changé de religion ou que les concepts fondamentaux ont été
abandonnés, mais que des évolutions ont eu lieu. Certaines
sont d’ailleurs perceptibles dans l’art du Paléolithique supé-
rieur, avec la prédominance des animaux redoutables peu ou
non chassés à ses tout débuts, qui se poursuivit longtemps
dans le centre et l’est de l’Europe, tandis que les animaux
chassés (chevaux, bisons, cervidés, bouquetins) prenaient la
première place dans le bestiaire représenté dans le sud-ouest
de la France dès le début du Gravettien (Clottes 1995). Les
bases conceptuelles citées, cependant, ont perduré.

Le Chamanisme

L’on ne saurait résumer le Chamanisme en quelques lignes. Je
me bornerai à évoquer brièvement certaines de ses composan-
tes essentielles, en rapport direct avec notre sujet.

Pour les cultures chamaniques, contrairement à notre
propre civilisation matérialiste, il existe une grande perméa-
bilité dans l’univers. Cette croyance est essentielle, et la per-
méabilité s’exerce à plusieurs niveaux, comme nous allons le
voir. Tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne est
influencé par les esprits surnaturels du (ou des) monde(s)
autre(s) et par les relations que nous entretenons entre nous-
mêmes et avec eux. Ces mondes sont souvent étagés ou super-
posés (Vitebsky 1995, 1997).

Certains - les chamanes mais aussi d’autres personnes
à des moments privilégiés de leur vie - ont la capacité d’en -
trer en contact direct avec le monde-autre. Il s’agit bien de ce
qui est perçu et considéré comme un contact direct, et non pas
comme une prière ou une supplique. Cela peut se faire de
deux façons principales. Le chamane, homme ou femme
selon les ethnies, envoie son esprit dans l’au-delà où il (ou
elle) voyage. C’est la vision ou la transe. Cet au-delà peut dif-
férer considérablement d’un peuple à un autre. Il a une géo-
graphie particulière et présente ses dangers, ses habitants et
ses obstacles propres. Tout cela s’apprend. Il peut se trouver
dans le ciel (Tukanos de Colombie), dans l’eau (Nootka de
l’Île Victoria, au Canada), ou encore dans la roche et le monde
souterrain (nombreux exemples dans les Amériques). Dans ce
monde-autre, le chamane rencontrera des esprits, souvent
sous forme animale, avec lesquels il dialoguera et négociera.
Il recherchera une âme volée pour la rendre à son propriétai-
re. Il prédira l’avenir. Il luttera parfois avec d’autres chama-
nes “mauvais”. ll s’efforcera de régler les problèmes de la vie
courante, de guérir les malades, d’amener la pluie bienfaisan-
te, de permettre et de favoriser la chasse.

L’autre type de contact se fait en sens inverse. Un
esprit auxiliaire, souvent un animal, est appelé par le chama-
ne qui le contrôle. Il vient à lui et en lui. La nature du chama-
ne est alors double, à la fois humaine et animale. Plus il

contrôle d’esprits, plus il est puissant et respecté. On voit que
la perméabilité s’exerce aussi entre l’humanité et le monde
animal, dont le rôle est particulièrement important.

Les visions sont donc l’un des aspects majeurs du
Chamanisme. Elles peuvent être suscitées de multiples
façons, et pas seulement avec des substances hallucinogènes.
Le jeûne prolongé, la fatigue, le manque de sommeil, la fiè -
vre et la maladie, des sons monotones répétés (le tambour), la
danse frénétique, la concentration intense, sont susceptibles
d’induire des transes, de même que la déprivation sensorielle,
c’est-à-dire l’absence ou la réduction de stimuli extérieurs.
Par exemple, des personnes qui recherchent des visions se
rendront dans un désert, ou dans un endroit particulièrement
isolé, et y resteront très longtemps, jusqu’à ce que la vision
vienne à eux. Certains des lieux où ils ont déjà eu cette expé-
rience, voire les images qui s’y trouvent, peuvent par la suite
jouer le rôle de catalyseurs, en déclenchant la transe beaucoup
plus rapidement. Il existe des “inducteurs et des relanceurs de
rêve”, qui sont parfois des images “assez simples (croix, étoi-
les, sphères, taches de couleur” (Lemaire 1993:166).

Le contenu des visions, nous le savons, est très varia-
ble. Il dépend de trois facteurs principaux: la personnalité et
la vie de celui ou de celle qui la perçoit; sa culture, suscepti-
ble de conditionner considérablement l’hallucination lorsque
la transe fait l’objet d’un long apprentissage, comme c’est le
cas dans les sociétés chamaniques; enfin, les constantes
neurophysiologiques. À ces dernières, on peut attribuer cer-
tains phénomènes récurrents comme la lévitation et la sensa-
tion de vol, la permanence des signes entoptiques, la fréquen-
ce des êtres composites, mi-humains mi-animaux, ou encore
la perception d’un tunnel ou d’un tourbillon qui transporte
l’âme dans un monde différent.

Ce concept d’une perméabilité entre les mondes se
retrouve en effet très souvent dans les croyances, et cela dans
le monde entier. Il fonctionne dans les deux sens. Comme
nous venons de le voir, le chamane pourra se rendre dans le
monde-autre pendant la transe ou recevoir certains esprits.
Ceux-ci peuvent également surgir dans notre monde en tra-
versant les roches grâce à leurs fissures et y retourner, voire y
entraîner le chamane (ou une autre personne) qui se retrouve-
ront alors dans une grotte profonde.

L’art des cavernes

Pour que les Paléolithiques se soient rendus régulièrement,
pendant plus de vingt mille ans, au fond de cavernes où ils
n’habitaient pas pour y dessiner sur les roches, il a obliga-
toirement fallu que ces lieux revêtent pour eux une impor-
tance extraordinaire. À la lumière des faits exposés jus -
qu’ici, il est légitime d’émettre l’hypothèse, plus plausible
que tout autre, que, ce faisant, ils avaient conscience de
péné trer délibérément dans un monde-autre, celui des for-
ces surnaturelles. Ce voyage souterrain était donc l’équiva-
lent du voyage chamanique, celui de la vision perçue durant
la transe.
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Ce sentiment devait être fortement accentué par les conditions
d’éclairage. En effet, lorsque l’on se déplace dans le noir avec
une lampe à graisse ou une torche, la flamme ne cesse de
vaciller, de sorte que la perception du lieu change constam-
ment, avec le jeu des ombres et des reliefs, propices à toutes
les illusions.

C’est dans ce contexte qu’il faut examiner l’utilisation
constante des creux et des bosses de la paroi, des fissures et
des reliefs, des entrées et des fonds de galeries. Le phénomè-
ne est beaucoup trop répandu, dans l’espace et dans le temps,
pour qu’il soit fortuit (Lewis-Williams 1997). Lorsque le visi-
teur paléolithique percevait dans la paroi une ligne de dos de
bison (fig. 4), comment n’aurait-il pas pensé qu’un esprit de
bison était là, à portée de main, à demi dégagé de sa gangue
rocheuse ? Le compléter en quelques traits, c’était entrer en
contact avec lui, peut-être capter une parcelle de sa puissan-
ce. C’est là qu’entre en jeu le pouvoir de l’image, croyance
universelle mentionnée au début.

À ce propos, on peut s’interroger sur ce que signifie la
très grande qualité des images connues dans l’art pariétal
paléolithique. S’il n’est pas question de quantifier le degré

d’excellence des peintures et gravures de Lascaux, Chauvet,
Altamira, Niaux, Font-de-Gaume et tant d’autres, il est cer-
tain, toutefois, que ces dessins ne correspondent pas à ce que
l’on pourrait attendre d’un échantillon aléatoire d’une popu-
lation quelconque (fig. 5). Un trop grand nombre témoignent
d’un sens artistique développé et d’une maîtrise enviable des
techniques. De ces constatations, il est possible de tirer deux
déductions. D’une part, il est évident que certains des artistes
étaient particulièrement doués. D’autre part, pour arriver à ce
niveau d’expertise, il a fallu qu’ils s’exercent longuement, ou
qu’ils subissent un enseignement - qui expliquerait la péren-
nité de l’art pariétal.

Ces deux remarques nous ramènent à l’ethnologie. Dans
les sociétés chamaniques, la sélection du ou des futurs chama-
nes était d’une importance capitale, et de nombreux critères
entraient en jeu. L’idée était souvent que les esprits choisissaient
la personne (et non l’inverse). Il ne serait pas du tout impossible
qu’au Paléolithique supérieur l’un des critères du choix eut été
la capacité innée de dessiner, c’est-à-dire de maîtriser la réalité
du monde visible et d’influer sur elle (cf. supra au sujet de la
magie). Que ce don eût été par la suite développé, affiné et cana-
lisé par une instruction n’aurait rien que de très normal.
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Figure 4. Ce petit bison rouge vertical de Niaux (Galerie Profonde)
a été peint en fonction d’une concavité de la roche - non peinte - qui
évoquait la ligne de dos d’un bison. Cliché J. Clottes.

Figure 5. La réussite esthétique de certains dessins, comme ces che-
vaux de la Grotte Chauvet, prouve que l’on avait affaire souvent à
des artistes consommés. Cliché J. Clottes.



À l’inverse, les dessins gauches et maladroits, qui coe-
xistent souvent avec les plus belles réussites, pourraient être
dus à des personnes d’un tout autre statut, qui s’aventuraient
dans les profondeurs des cavernes pour bénéficier de leur
puissance surnaturelle, peut-être en compagnie des chamanes.
Les empreintes de mains, positives et négatives (fig. 6), ainsi
que les tracés digitaux et les nombreux “traits parasites”,
comme l’abbé Breuil les nommait, s’expliqueraient très logi-
quement dans ce cadre (Clottes & Lewis-Williams 1996,
2001), alors qu’aucune explication antérieure n’en a rendu
compte. Ces personnes, par divers moyens, touchaient la
paroi, y laissaient leur trace et en captaient le pouvoir en éta-
blissant un lien direct avec les forces de l’au-delà qui s’y trou-
vaient, littéralement, “à portée de la main”.

La même logique s’applique aux esquilles d’os fichées
ou déposées dans les fissures des parois (fig. 7). Depuis que
nous en avons signalé (Bégouën & Clottes 1981), on en connaît
à présent dans dix-sept grottes françaises ou espagnoles. Dans
plusieurs autres, des silex ont rempli le même office. Ces objets
ne sont réductibles à aucune explication fonctionnelle ou natu-
relle. Leur nombre et les conditions de leur dépôt font écarter
toute idée d’objets perdus ou oubliés, d’apports naturels par
l’eau ou par des animaux, de gestes casuels, de supports de
liens, ou encore d’outils ayant servi localement. En outre, dans
tous les cas où ces découvertes ont été effectuées, il s’agit de
grottes ornées et non de simples habitats, et les os, silex et au -
tres objets lithiques ou osseux déposés ou plantés le furent très
souvent en liaison directe avec des œuvres pariétales. Un geste
spécial a donc été effectué dans des lieux très particuliers
(Clottes sous presse). Puisque ces dépôts d’objets d’une bana-
lité totale ne peuvent s’expliquer par un usage quelconque, leur
seule explication possible est que ce qui comptait, ce n’était pas
l’objet lui-même, ni son utilisation pratique au sens où nous
l’entendons actuellement, mais le geste. Bien connu dans des
contextes très divers, ce geste indique toujours une volonté de
dépasser la réalité prosaïque du monde où l’on vit pour accéder
à celle d’un monde-autre (op. cit.).

La conception du monde souterrain comme monde-
autre pouvait être accentuée par son caractère hallucinogène.
Après avoir publié un travail initial sur l’hypothèse chama-
nique appliquée à l’art paléolithique (Clottes & Lewis-
Williams 1996), nous avons eu connaissance de nombreux
témoignages de spéléologues (Féniès 1965; Renault 1995-
1996) et même d’archéologues (Simonnet 1996; cf. aussi
Clottes 2003:77), qui avaient été victimes d’hallucinations
accidentelles. Ce phénomène ne pouvait qu’être favorisé, au
Paléolithique, pour des gens qui pénétraient sous terre en
étant persuadés qu’ils se rendaient dans le monde de l’au-
delà. Cela ne signifie évidemment pas que les dessins étaient
réalisés au cours des visions. Leur maîtrise suffit à faire écar-
ter cette possibilité. En revanche, le milieu souterrain lui-
même, par ses conditions propres, était sans aucun doute pro-
pice aux recherches de vision et il en était de même pour les
images qui y avaient été dessinées (cf. ci-dessus à propos du
rôle de catalyseur des images et de certains lieux).

Quant aux images elles-mêmes, nous avons vu que
certaines, inexpliquées jusqu’à présent, prenaient un sens
dans le cadre de l’hypothèse chamanique. L’abondance des
animaux, dont on sait qu’ils jouent un rôle majeur dans les
croyances et les pratiques des cultures chamaniques est tout à
fait compatible avec cette hypothèse. Il en est de même des
signes géométriques, qui pourraient, pour bon nombre d’en tre
eux (pas tous), être des signes entoptiques, ceux que l’on voit
au cours de la transe. Ce type de signes ne pouvait manquer
d’être chargé de sens pour ceux qui croyaient qu’ils faisaient
partie intégrante du monde-autre dans lequel ils voyageaient
pendant leurs visions. Les créatures composites, que l’on
connaît depuis l’Aurignacien (statuette de Hohlenstein-
Stadel) jusqu’au Magdalénien (Trois-Frères), constituent un
autre élément constitutif du Chamanisme.

Conclusion

A-t-on la preuve formelle que l’hypothèse chamanique pour
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Figure 6. Les mains négatives, comme celles-ci (M18 et M19), dans
la Grotte Cosquer (Marseille), trouvent une explication dans le cadre
de concepts chamaniques. Elles auraient pu servir à établir un
contact avec l’au-delà. Cliché J. Clottes.

Figure 7. Les fragments d’os plantés dans des fissures, dont aucune
explication “pratique” ne peut rendre compte, peuvent avoir eu un
rôle comparable à celui des mains ou des tracés indéterminés. Grotte
d’Enlène (Ariège). Cliché J. Clottes.



l’art paléolithique et les croyances dont il témoigne est valide
et doit être obligatoirement acceptée ? Certainement pas, pas
plus que pour beaucoup d’autres aspects de la vie aux temps
préhistoriques. En revanche, tout au long de cet article, je me
suis efforcé de montrer, aussi clairement que possible et en
dehors de toute polémique [1], sur quoi, précisément, cette
hypothèse s’est fondée, et quelles méthodes et quelles consta-
tations concrètes ont été utilisées pour ce faire, comme il se
doit pour une hypothèse scientifique.

Qu’en est-il des conditions indispensables pour qu’elle
soit considérée comme une best-fit hypothesis ? On peut aisé-
ment constater qu’elle explique à la fois un plus grand nomb-
re de faits et une plus grande diversité de faits que les autres
hypothèses, qu’elle n’est pas contradictoire avec des faits
solidement établis et que ses bases, ici brièvement exposées
(pour plus de détails, cf. Lewis-Williams 2002; Clottes &
Lewis-Williams 1996, 2001), sont vérifiables et réfutables.

Quant à son potentiel prédictif, il suffit de voir les
découvertes, observations et informations faites depuis qu’elle
a été émise. Aucune ne va à son encontre et beaucoup la ren-
forcent. Ainsi, de nouveaux exemples de créatures composi-
tes ont été signalés, le plus spectaculaire étant celui du Hohle-
Fels (Conard 2003), associé à une sculpture d’oiseau qui,
selon le découvreur, renforce l’idée chamanique (Conard ce
volume). Les trouvailles d’esquilles fichées dans les fissures
de grottes ornées se sont multipliées (Tuc d’Audoubert,
Troubat, Miers, Sainte-Eulalie, Altxerri, etc.). Le caractère
hallucinogène des grottes a été confirmé par divers témoigna-
ges. La prise en compte plus fréquente, non seulement des
contours naturels dont l’importance est depuis longtemps
reconnue, mais des fissures, des ouvertures et des fonds de
galeries, révèle bien la manière dont les Paléolithiques inté-
graient la roche à leurs dessins et l’état d’esprit que cela sup-
pose. Enfin, tout récemment, on a mis en évidence la partici-
pation d’enfants dans la réalisation de tracés digitaux sur des
plafonds de Rouffignac (Sharpe & Van Gelder 2004), ce qui
s’explique très bien dans l’optique d’une mise en contact avec
les forces surnaturelles présentes dans la roche.

L’hypothèse chamanique, la mieux adaptée à l’heure
actuelle à ce que nous savons de l’art et des pratiques paléo-
lithiques, n’est pas une hypothèse fermée, qui aurait son inté-
rêt en soi, mais qui ne serait pas susceptible de nouvelles
avancées et de développements. À l’occasion des recherches
en cours ou à venir dans les grottes ornées européennes,
comme lors des découvertes qui ne manqueront pas de se pro-
duire, elle pourrait - je serais tenté de dire, elle devrait - être
mise en œuvre pour mieux comprendre les phénomènes.

C’est ce qui fut fait dans certains cas, par exemple pour les
ossements plantés ou pour les utilisations des reliefs. Il va de
soi que l’application d’une hypothèse scientifique doit se faire
de deux points de vue contradictoires: voir ce qu’elle
explique, mais aussi ce qu’elle n’explique pas et qui pourrait
ressortir de causes différentes, de changements ou d’évolu-
tions.
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Introduction

La spiritualité recouvre trois ensembles complémentaires: le
savoir (technique, géographique, chirurgical,…), les croyan-
ces (métaphysiques) et les exercices qui concernent leur mise
en œuvre. En partant de l’art paléolithique, nous allons nous
focaliser sur les croyances et l’exercice de celles-ci.
L’hypothèse de l’universalité du phénomène religieux (Jung
1977; Vallet 2003), pris dans son sens le plus large et qui sup-
pose l’existence d’un monde non matériel et sacré, nous four-
nira nos outils d’analyse. Nous tenterons ainsi de donner un
premier contour à cette déclaration très connue d’André
Leroi-Gourhan: si nous pouvons “espérer mettre au jour des
témoins de la structuration fondamentale du comporte-
ment…, le dogme, le culte, le rituel, les techniques de la
magie restent inaccessibles” (Leroi-Gourhan 1972).

L’individu et la société (le groupe) sont amenés à se
forger une conception des mystères de la vie, plus ou moins
élaborée car ils se trouvent confrontés à de nombreuses énig-
mes:

- l’apparition de la vie et sa disparition, en particulier par la
mort (l’arrêt des mouvements, de la parole et de la conscien-
ce, etc.;
- les forces de la nature, l’alternance des saisons, l’alternance
du jour et de la nuit, le déchaînement des éléments, le feu…;
-la variété des formes de vie végétale et animale;
-les anomalies physiques ou psychiques des congénères
humains: le nanisme, le regard étrange, l’hydrocéphalie, le
tempérament névrotique ou psychotique et, aussi, les mala -
dies à symptômes spectaculaires;
- ainsi que l’intuition chez des individus jouissant d’un pou-
voir de prédiction, ou de chance extraordinaire (le don)…

Devant cette irruption du désordre dans la vie quoti-
dienne, l’homme est tenté par compensation d’instaurer un

ordre. Cet ordre le transcende, et doit être réalisé, entretenu,
actualisé au travers de règles. Certaines pratiques deviennent
donc indispensables au groupe comme à l’individu. Elles per-
mettent à chacun d’exister dans et hors du groupe, dont elles
renforcent la cohésion et la sécurité existentielle. Ces règles
reposent sur une construction de représentations: idoles, natu-
relles et/ou fabriquées, de raisonnements: métaphysiques et
théogonies, et, d’élaboration de stratégies: rituels individuels
et collectifs. Ces derniers impliquent un comportement social
collectif, à caractère répétitif, dont l’efficacité est extra- empi-
rique et engagent les sociétés dans des coutumes stéréotypées
reliant l’homme et le surnaturel.

De ces remarques, et, en nous appuyant sur l’hypothè-
se que les grandes lignes de la structuration psychique de
l’Homo sapiens sapiens - que nous sommes encore - sont
mises en place dès le Paléolithique supérieur (Gibeault & Uhl
1994, 1998), nous pouvons tirer un tableau de fonctions psy-
chiques élémentaires à vérifier. Ces fonctions constituent à la
fois des filtres qui donnent sens à la perception de la réalité,
des outils de réponse à des stimuli biologiques élémentaires
(la faim, la sexualité, le sommeil, le danger) et des mobiles
pour anticiper ces réponses. La très probable mise en place de
règles sociales déjà relativement complexes destinées à gérer
une démographie qui ne cesse, selon toute vraisemblance, de
croître est une autre de nos hypothèses (nous acceptons natu-
rellement la controverse). Le facteur social, le groupe, va sur-
investir certaines fonctions psychiques par le biais de la mani-
pulation des individus. Manipulations qui deviennent néces-
saires au maintien des équilibres sociaux. Ces manipulations
exigent que le groupe, en tant que tel, soit en état d’apporter
des explications et d’engager des actions protectrices pour
assurer sa survie physique et mentale. Il y a probablement un
lien entre la mise en place de telles structures psychosociales
et la prise de conscience de la mort en tant que phénomène
non définitif: la perduration du groupe prenant le relais de la
mort des individus, celle-ci devient alors un simple élément
constitutif d’un univers immortel dont la nature, les formes et
les tribulations sont et seront, jusqu’à nous, infiniment
variées. L’art du Paléolithique supérieur est, à notre sens, une
manifestation évidente de l’émergence de cette forme de
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Figure 1. Rationalité et métaphysique: un jeu social et dynamique entre pensée, action et évolution. Cadre psycho-social simplifié dans le -
quel rationalité et métaphysique se confondent dans l’esprit des hommes premiers. Une dynamique s’installe dans le temps entre les concepts
et les actions, ce qui aboutit forcément à une grande diversification des instanciations d’un tel tableau. Néanmoins, nous allons tenter d’y
marquer quelques points à propos du Paléolithique supérieur.



conscience collective qui place l’individu dans la création et
installe la mort dans la continuité. Nous donnons une image
élémentaire (fig. 1) d’un processus logique qui conduit de la
perception de besoins biologiques et psychiques (les nécessi-
tés) aux actions ad-hoc (individuelles ou collectives) via, d’a-
bord, une formulation différenciée (les questions), puis une
organisation supposée du monde (les concepts) et, enfin, une
vérification plus ou moins empirique (les médium). Nous
aboutissons à une liste de 65 thèmes fondamentaux qui sont
traités, d’une façon ou d’une autre dans toutes les sociétés
dont nous connaissons la métaphysique, qu’elles soient itiné-
rantes ou sédentaires. Notre méthode va consister à tenter d’a-
limenter chaque point par ce que nous connaissons du
Paléolithique supérieur. Pour éviter une lourde redondance,
nous avons reporté l’explicitation de chacun de ces points
dans la conclusion, en même temps que nous tentons de rem-
plir la grille. Nous demandons donc au lecteur d’accepter de
bien vouloir faire d’abord une interprétation intuitive de cha-
cun de ces points ou thèmes. Nous nous appuierons principa-
lement sur le mobilier de la vallée de l’Aveyron que nous
connaissons dans le détail. Commençons donc, par le
début…: la mort.

Dès le Paléolithique moyen, les sépultures intention-
nelles sont une des manifestations les plus spectaculaires et
les plus anciennes de la spiritualité. Elles expriment la volon-
té de séparer le destin de l’homme de celui des animaux en
protégeant le cadavre par une fosse comblée. Les dépôts funé-
raires sont un paradoxe, car l’homme enseveli n’est plus
vivant, et son existence est terminée. Alors le dépôt de nour-
riture et d’objets (outils, armes…) traduit que l’être mort ne
l’est pas vraiment, et a besoin d’un ou plusieurs repas, et de
son équipement avant d’arriver à destination. Les fleurs, les
bois de cervidés qui l’accompagnent parfois restent des sym-
boles de la «revitalisation» qui peut (et doit ?) s’appliquer au
défunt. Il est aussi naturellement question de se protéger de
l’ire du mort survivant et, mieux encore si cela est possible,
de s’attirer sa protection (comme cela apparaît dans les cultu-
res traditionnelles).

Au Paléolithique supérieur, les manifestations liées à
la spiritualité se diversifient, et/ou se précisent. Ainsi, le
traitement particulier des cadavres se poursuit, avec les prélè-
vements osseux, assimilables à des reliques (telle l’hémi man-
dibule humaine perforée d’Enlène) (Begouën et alii. 1936).
D’autres pratiques innovent, comme les apports mobiliers
déposés dans des niches, ou dans les fissures des parois à pro-
ximité des images réalisées dans les grottes, apports de natu-
re très variées qui peuvent être comparés à des ex-voto
(Bégouën & Clottes 1981). En effet, c’est pendant cette pério-
de qu’émerge l’art, cette exceptionnelle aventure de l’esprit
humain, une de ses expressions les plus chargées en symbole
et cela dans ses trois formes: pariétale à l’air libre (rochers de
plein air), pariétale obscure (grottes) et mobilière.

Réaliser une image à l’air libre révèle la volonté de
matérialiser un contact durable et permanent avec (voire d’ef-
fectuer une main-mise sur) une zone (toutes choses étant éga-

les par ailleurs, c’est un peu le rôle des tags contemporains),
un paysage et ses spécificités topographiques, la course des
astres et la lumière. La visibilité de l’image lui confère une
valeur publique et sacralisée, où les mystères complexes des
liens entre la Nature palpable - la surface du rocher -, la
Nature inconnue - cachée derrière le rocher - et la Nature
impalpable - la lumière, l’air, le bleu du ciel, le firmament de
la nuit - jouent un rôle important.

L’art en milieu souterrain se rencontre dans des grot-
tes en général peu fréquentées. L’opposition entre ombre et
lumière, présente à l’extérieur de la cavité, se retrouve à l’in-
térieur de celle-ci, avec la mise en scène parfois théâtrale de
certains animaux qui semblent surgir des profondeurs dans un
agencement qui peut être accentué par l’emploi d’une flamme
vivante et mobile. Les hommes ont réalisé des œuvres hors du
temps, car il n’y a ni jour, ni nuit, astre ou saison dans ce
milieu; et en outre ils ont cherché à ce que celles-ci durent
longtemps, en les disposant sur des parois résistantes (dont la
forme suggestive est souvent exploitée), et en ajoutant aux
colorants charges et liants appropriés. Cette recherche de
l’obscurité a été constatée chez des peuples qui ont conservé
le stade archaïque de culture, par des historiens des religions
(Eliade 1963) et des ethnologues. Ceux-ci ont noté que chez
des groupes actuels (turco-mongols et tibétains), certains
mythes/histoires sacrées du Temps primordial, les récits de
Création (évènements qui sont considérés comme ayant réel-
lement eu lieu, à la différence du conte et de la légende), ne
doivent être récités qu’à des moments préalablement fixés,
pendant un laps de temps sacré: en automne-hiver, et seule-
ment pendant la nuit… Par ailleurs, on ne peut écarter l’idée
d’un culte des profondeurs génératrices. Profondeurs desquel-
les, non seulement, l’eau sourd mais aussi dans lesquelles
nombre d’animaux se régénèrent, soit en y hibernant, soit en
y naissant.

Très tôt reconnu comme authentique, l’art des objets a
longtemps été considéré comme mineur, n’ayant qu’une fonc-
tion décorative. Pourtant, certains objets ornés sont détruits
lors de l’achèvement de leur fabrication ou plus exactement
leur décor est détruit par l’achèvement technique – à moins
que justement la puissance de l’objet ne provienne de la force
issue de l’animal détruit. Par ailleurs, quelques pièces sont
découvertes dans des sortes de cachette, plus ou moins amé-
nagées, comme la pendeloque pisciforme de Fontalès
(Darasse 1949; Welté 2001) (figs. 2 et 3), ou la statuette fémi-
nine n°83-1 de Kostienki-I (Delporte 1979), ce qui amène à
s’interroger sur leur fonction.

Nous poserons donc comme hypothèse de travail que
les images présentes sur les différents supports: figures
humaines, espèces animales, motifs non figuratifs, révèlent
des comportements de nature immatérielle, «superstitieux»
sans connotation péjorative. Sans négliger les exemples pris
dans l’art pariétal, nous privilégierons les sites du
Magdalénien supérieur de la vallée de l’Aveyron: Fontalès,
Montastruc et Courbet, ainsi qu’en Périgord: Limeuil et l’abri
Morin.

La Spiritualité au Paléolithique supérieur. Hypothèses à partir de l’art mobilier de trois sites magdaléniens de la vallée de l’Aveyron

205



Les figures humaines

1. Des comportements humains, de nature vraisemblablement
religieuse ou magique, paraissent avoir été représentés.

a.- Dans l’art mobilier: trois files de petits personnages à tête
globuleuse et petite, au corps assez allongé et portant ou non
des accessoires, ont été interprétés comme des processions,
respectivement sept individus sur la pendeloque «au bison»
de l’abri Raymonden à Chancelade (Dordogne, coll. Hardy);
neuf sur la côte de l’abri du Château des Eyzies (Dordogne)
et six sur l’os d’oiseau de la grotte de La Vache (Ariège), coll.
R. Robert(Nougier & Robert 1968).

b.- D’autres personnages, portant les membres supérieurs élé-
vation et semi-flexion, les mains plus ou moins proches du
visage, ont pu être interprétés comme des «orants»: tels les
neufs individus considérés comme tels à La Marche (Pales
1976).

c.- Les mains «incomplètes»/ou «aux doigts interrompus»
sont présentes dans quelques grottes, ainsi à la grotte Cosquer,
où elles sont datées de la première occupation de la cavité:
27700 B.P. (Clottes & Courtin 1994), et à Gargas, où une date
est donnée par des os fichés dans une fissure proche de l’ima-
ge: 26800 ± 400 B.P. Plusieurs explications ont été proposées:
maladie, pliage des doigts pour un langage gestuel… Des
arguments pour y reconnaître un rite existent, comme la pré-
sence de traits transversaux superposés à ces mains, dans la
grotte Cosquer, comme pour les supprimer; la présence de
main d’enfant située dans des endroits difficiles d’accès, à
Gargas; ou encore la récente découverte, dans un dépôt d’of-
frandes du site polonais de Nowa Biala (30000 ans B.P. envi-
ron), d’ossements de phalange sectionnées, qui ferait «écho»
aux squelettes de Murzak-Koba (Crimée) du Paléolithique

supérieur ou du Mésolithique, à l’un desquels il manque des
phalanges (Valde-Nowak 2003).

2. D’autres images associent de manière délibérément ambi-
guë des caractères morphologiques humains souvent domi-
nants (corps, attitudes), et animaux souvent secondaires
appartenant à plusieurs espèces (sabots, queues, attributs
céphaliques: ramures, encornures…). Dans l’art mobilier, l’i-
mage la plus célèbre est celle de «l’Homme-Lion», de
Hohlensteinstädel (32000 B.P. environ). Appelés souvent
«sorciers», ces êtres composites paraissent plus fréquents
dans les grottes, entre autres à Altamira, Trois-Frères
Lascaux, Gabillou, Cabrerets, Cougnac, Carriot et Pergouset
(Lorblanchet 2001).

3. Les figures féminines sont rarement réalistes dans les deux
formes d’art (Angles-sur-l’Anglin, La Marche ou La
Magdeleine-des-Albies). Les stéréotypes existent: «ample»
dominant dans les périodes anciennes (Lespugue,
Willendorf…), mince et limité le plus souvent à la cambrure
d’un torse plat et au fessier dans des périodes récentes
(Lalinde, Gönnersdorf et bon nombre de sites quercynois…).
Quelles peuvent- être les raisons d’être de ces graphismes
schématiques si répandus dans l’espace ? (Delporte 1979;
Lorblanchet & Welté 2002).

4. Enfin, et comme cela sera souligné dans l’étude des assem-
blages, certaines images humaines sont associées aux images
animales.

Les représentations animales

1. Fr. Djindjian expose (dans ce volume) très clairement com-
ment les artistes du pariétal se sont appliqués, en fait, à repré-
senter l’ensemble du monde qu’ils ont eu à rencontrer d’un
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Figure 3. Abri de Fontalès (Tarn-et-Garonne). Pendeloque en os
M.H.N.T. 7 ornée d’un poisson, d’un boviné et d’un motif énigmati-
que (cheval schématique ?) (relevé A.-C. W.).

Figure 2. Abri de Fontalès (Tarn-et-Garonne). Stratigraphies
(Darasse 1949): A, coupe sagittale, avec la localisation de la pende-
loque M.H.N.T.7; B, coupe transversale suivant l’axe a-b de la coupe
A.



bout à l’autre de leurs migrations, en concentrant sur une
seule composition, des biotopes différents (l’auteur dit zoocé-
noses). Mais toute la faune n’est pas représentée (on serait
tenté de dire: toutes les faunes !) et c’est un détail qu’on ne
doit pas négliger. En effet, les animaux déterminables figurés
se répartissent en un peu plus d’une vingtaine d’espèces /
familles / genres, en majorité herbivores. La sélection d’un si
petit nombre d’espèces figurées au regard des espèces
connues des chasseurs est évidemment un choix délibéré qui
a sa ou ses significations, d’autant plus que l’étude de ces
images a révélé l’existence de systèmes hiérarchisés liés à des
facteurs géographiques et chrono-culturels (Leroi-Gourhan
1965; Sauvet 1988). Cependant il semble bien que certaines
grandes compositions pariétales sont à lire comme des
fresques romanes et qu’elles résument ou concentrent une
somme de mystères, au sens récit médiéval du terme, dans
lesquels les animaux représentés sont les porteurs d’un dis-
cours essentiel. Discours, à nous, irrémédiablement inconnu,
mais duquel, probablement, la remarque de Djindjian s’appli-
quant complètement, l’ensemble de la «création» n’est pas
exclu, y compris des réalités ne relevant plus que du souvenir,
voire disparues. Il s’ensuit donc que chaque animal, chaque
groupe, est un symbole porteur d’un ou plusieurs messages
dont la teneur en métaphysique n’est jamais totalement nulle,
la superstition élémentaire étant la valeur minimale de ce
contenu.

2. L’étude des représentations animales déterminées mobiliè-
res permet également de constater que les espèces figurées
varient selon les sites dans une même région et dans une
période chronologique relativement courte. C’est le cas de
trois sites de la vallée de l’Aveyron: Fontalès, Montastruc et
Courbet, ainsi que de Limeuil et de l’abri Morin, au
Magdalénien supérieur.

a.- Dans la vallée de l’Aveyron, les trois sites étudiés ont livré
à ce jour 290 images animales déterminées, soit 18 variétés
réparties de la manière suivante: Fontalès (97 images, 13
variétés), Montastruc (130 images, 13 variétés), Courbet (63
images, 13 variétés).

- Les équidés constituent la famille la plus fréquemment
représentée (113 individus, soit 39%, environ les deux cin-
quièmes du total). Viennent ensuite les cervidés toutes espè-
ces confondues (73 individus, soit le quart de l’effectif total),
puis les capridés au nombre de 45 (soit 15 %) et enfin les
bovinés (Bos/bison) au nombre de 24 (soit 8%). Les bestiai-
res de ces trois sites se structurent quantitativement à partir
des trois herbivores majoritairement représentés et toujours
dans cet ordre d’importance décroissante: équidés / cervidés /
capridés. Ils diffèrent en cela de celui de Limeuil où dominent
deux espèces seulement (cervidés / équidés) et de l’abri
Morin où règnent les équidés / cervidés / bovinés.

- à côté des groupes fortement représentés d’autres animaux
sont très rarement figurés: carnivores, autres herbivores, ver-
tébrés non mammifères. Dans les trois sites de la vallée de
l’Aveyron, leur effectif s’élève entre 8,5% et 12,5% du bes-

tiaire total; à Limeuil et à l’abri Morin, il paraît plus faible.

Cela révèle donc un fonds culturel iconographique ani-
malier dans les bestiaires de ces sites plus ou moins contem-
porains. Les variations quantitatives impliquent des choix
délibérés dont les raisons sont actuellement inconnues. Il faut
souligner la domination du cheval dans l’art mobilier (déjà
signalé par Delporte 1990) et cet animal reste un des plus
représentés dans l’art pariétal mais avec des différences régio-
nales sensibles. Cette importance iconographique du cheval
qui ne semble pas correspondre à une proportion équivalente
dans les statistiques de la faune «culinaire» (Delporte ibid)
pose la question de la fonction de cet animal qui ne doit pas
être représenté – vénéré – pour ses vertus alimentaires. Seul
grand animal universel, ubiquiste, n’aurait-il pas été perçu
comme le trait d’union majeur entre les mondes que les chas-
seurs sont amenés à traverser, comme une sorte de messager
marqué par la préférence des puissances naturelles ? Des
exceptions existent à la règle de la domination du cheval entre
autres le site de Limeuil. Ici, c’est le renne qui domine de
façon suffisamment écrasante pour qu’on accorde du crédit à
la proportion des gravures de renne: plus de la moitié de l’ef-
fectif total des images animales déterminées (53,5 % des 172
figures animales déterminées alors qu’à Fontalès, le renne ne
fait que 27% des 97 figures déterminées). Si on n’est pas
trompé par un effet pervers du hasard de la découverte, il faut
bien admettre, soit une spécialisation du lieu, soit une spécia-
lisation du moment (soit les deux).

b.- Bon nombre d’animaux ne sont représentés que partielle-
ment, le graveur s’étant limité à la tête, ou à un arrière-train.
Ainsi sur les 290 images animales déterminées dont 236 sont
exploitables: on dénombre 102 animaux entiers (Courbet:
76%, Fontalès: 51%) et 134 figures limitées à la tête (Limeuil:
52, Morin: 64%). Ajoutons que la figuration d’animaux sans
tête existe aussi: une acéphalie intentionnelle à Limeuil, un
cheval, et trois au Morin (deux chevaux et un ours); en outre
un fragment osseux de Montastruc (BM 632) montre une
image équine intentionnellement limitée à une tête grand for-
mat, de type barygnathe surchargeant une figure entière de
cheval à la petite tête détruite (figs. 4 et 5).

Si l’on pense aux très nombreux objets qui ont dû être
gravés à cette période dans cette région, on est contraint d’ad-
mettre que la valeur d’échantillon des vestiges analysés ici est
faible. On peut donc tirer de ces observations une proposition
simple: représenter la tête sur une plaquette ou une baguette
semble être équivalent à représenter l’animal entier, mais,
peut-être, pas tout à fait ! Et, hors statistique, les acéphalies
d’une part doivent être prises en compte dans la reconstruction
du schéma mental de ces Magdaléniens. Mais on ne dispose
d’aucune piste pour en déduire la signification. Et les autres
représentations, comme les arrière-trains, les pattes, etc., sont
indéniablement les marques d’intentions particulières.

c.- Profil droit ou gauche, vue frontale ou dorsale: nous som-
mes plus à l’aise quant à l’orientation donnée à la figure,
puisque sur les 290 images animales recensées dans les trois
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sites de la vallée de l’Aveyron, 275 sont exploitables et se ran-
gent ainsi: 170 (58,62 % soit les trois cinquièmes) sont sénes-
tres; 101 (34,82 % soit un peu plus d’un tiers) sont dextres; 4
(+ 1 ?) sont en vue frontale ou dorsale.

Les images orientées à gauche dominent à Fontalès
(près des deux-tiers) et au Courbet (près des trois-quarts),
sites auxquels s’ajoute Limeuil pour les images sur pierre
(près des trois-cinquièmes). Les images orientées à droite
réunissent Montastruc (près de la moitié) et le Morin (à peine
plus de la moitié). On peut donc supposer une préférence pour
la direction à gauche, dans un rapport qui tendrait vers deux
tiers/un tiers. La question de l’orientation gauche/droite de
l’animal n’a pas beaucoup mobilisé les auteurs mais on peut
vérifier que ce décalage ne se retrouve pas sur les figurations
pariétales du Pergouset par exemple (Lorblanchet 2001), site

dans lequel les directions gauche/droite se répartissent à peu
près par moitiés (comptées par nous d’après les dessins de
l’auteur).

d.- La sexualisation d’un animal est un élément intéressant
pour préciser le rôle que son auteur lui confère dans l’ensem-
ble iconographique dans lequel il est situé. La détermination
est difficile. Pour un animal de profil, le caractère sexuel pri-
maire féminin (la vulve) est en général indécelable. Mais le
caractère sexuel primaire masculin (le fourreau) devrait être
visible. Or les Magdaléniens de la vallée de l’Aveyron sont
restés très discrets sur ce point. Aussi avons-nous eu recours
aux indications sexuelles dérivées (dimensions et envergures
des encornures, gabarit général, attitudes des reproduc-
teurs…). Le sexe a pu être restitué ou pour le moins proposé
pour 46 images soit un peu plus du tiers de l’effectif total
(34,48 %). Il faut souligner son importance variable selon les
espèces: 5 % seulement des 113 chevaux sont des étalons,
tandis que 35 % des 45 bouquetins sont mâles. Cette indica-
tion renvoie à un aspect particulier de la vie, mais ne permet
pas d’affirmer son lien avec la reproduction.

3. à côté des représentations animales déterminables, il exis-
te des images d’animal indéterminé, c’est-à-dire des figures
présentant des caractères qui peuvent être définis «avec certi-
tude, ou du moins un fort degré de probabilité comme anima-
le, sans qu’il soit possible d’affiner davantage l’identifica-
tion» (Clottes 1993). Ces figures entières ou segmentées sont
indéterminables dès l’origine, soit en raison de leur inachève-
ment, soit en raison de leur ambiguïté voulue. L’abri de
Fontalès, à l’étude duquel nous nous limitons sur ce point
délicat, a livré 16 images de ce type, soit 18,55 % de l’effec-
tif des animaux déterminés, et 14,16 % de l’effectif total des
figures animales. Sur ces seize individus, onze sont des repré-
sentations limitées à la tête (plus des deux-tiers), et ils s’orien-
tent préférentiellement à gauche. C’est dire qu’ils ne présen-
tent pas de caractères technico-stylistiques différents de ceux
relevés sur les images animales déterminées.

L’importance numérique de ces figures ne peut pas
être négligée mais l’interprétation qu’on peut en donner est
ambiguë. Pourquoi les avoir ainsi partiellement réalisées alors
qu’il était possible de les compléter ? Pourquoi les avoir sou-
vent assemblées sur le même support avec des représentations
réalistes de cheval, bouquetin ou cervidé ? Est-ce justement
parce qu’un animal déterminé est devenue une image figée,
limitée qui ne laisse aucun espace au spectateur pour s’intro-
duire dans le «décor» et empêche toute participation indivi-
duelle ? était-il parfois nécessaire de laisser à celui qui réali-
se l’image, ou à celui qui les regarde un motif qu’il peut inter-
préter à sa guise, un espace de liberté où une part d’imaginai-
re peut intervenir, une figure à laquelle il peut s’identifier
pour toutes sortes de raisons ? Mais dans quelles circonstan-
ces (puisque cette présence n’est pas systématique) dans
quel(s) but(s), de quelle(s) manière(s) ? On peut cependant
émettre l’hypothèse qu’un tracé incomplet était suffisant en
soi et qu’un lien probable avec au moins l’un des animaux
parfaitement identifiables qui l’accompagne en donne le sens
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Figure 5. Abri Montastruc (Tarn-et-Garonne). Fragment d’os long
BM 632, gravé d’une figure équine entière, à la tête en partie détru-
ite par percussion et sur laquelle se superpose une autre image
équine intentionnellement limitée à la tête (relevé d’après Sieveking
1987, modifié A.-C. W.).

Figure 4. Images animales intentionnellement acéphales sur les sup-
ports organiques. 1, Morin – Ours HS, n°1 (A) et Cheval AIV, n°4
(B) (Deffarge et al. 1975, fig. 45-1A et 10-4); 2, Limeuil – Cheval
(Capitan & Bouyssonie 1924, fig. 11-5).



complet. On aborde déjà ici, la notion d’ellipse dans le dis-
cours de la figuration mobilière.

4. D’autres types de figures animales existent encore, le plus
souvent sur les parois des grottes. Il s’agit des figures compo-
sites et des figures fantastiques.

- Les animaux composites sont des figures animalières «com-
prenant des segments corporels hétérogènes, mais identifia-
bles» (Bégouën 1993) qui ne résultent pas de maladresses,
mais d’un assemblage intentionnel d’éléments disparates pré-
cis. Parmi les exemplaires recensés; on retrouve dans l’art
mobilier, la statuette homme–lion de Hohlensteinstädel; et
dans l’art pariétal entre autres les chevaux aux attributs de
bovidés (avec sabots à Lascaux et au Pergouset, avec encor-
nures aux Combarelles), le lion aux pattes d’ongulé de la grot-
te Chauvet, le canidé à cornes de bovidé du Gabillou, les anti-
lopes de Pech-Merle, les ours à tête de loup ou à queue de
bison, le renne à pattes palmées et le cervidé à tête de bison
des Trois-Frères. Les animaux fantastiques - ou monstres -, se
rapportent à une forme animale par quelques caractères
morphologiques, mais montrent également d’autres caractè-
res morphologiques inexistants dans la nature ou le milieu. Il
ne s’agit évidemment pas de maladresses, car la maîtrise gra-
phique, le sens de la forme, la précision des gestes révélés par
le choix de l’emplacement et l’exploitation des reliefs expri-
ment un «contrôle parfait du tracé par la pensée» (la
«Licorne» de Lascaux, les «monstres» du Tuc d’Audoubert,
et les différents exemplaires de Pergouset, Lorblanchet 2001).

- Animaux composites et fantastiques peuvent être considérés
comme des figures de passage entre le monde animal et les
hommes (Lorblanchet 1986) au moins sur le plan graphique.
Sur le plan spirituel, dans les mythologies ultérieures, les
monstres fonctionnent en tant que gardiens de sanctuaires, du
Sacré… il faut les affronter pour y accéder. Ils deviennent peu
à peu les symboles des épreuves d’initiation, de passage dans
un monde nouveau, de re-naissance après une profonde trans-
formation personnelle. Mais, surtout, ils sont les plus sûrs
indices de la pratique de la transe, de la manipulation de l’hal-
lucination perçue comme le voyage intermittent dans au
moins un autre monde, que ces visions soient provoquées -
danse, rituels scandés, ingestion de produits hallucinogènes-
ou accidentelle -troubles mentaux- (Clottes & Lewis-
Williams 1996).

Les graphismes non figuratifs

Les graphismes non figuratifs, ou qui nous semblent tels,
sont très fréquents. Discrets ou spectaculaires, ils présentent
une grande variété typologique, si bien que l’on peut distin-
guer de manière empirique (voir aussi les distinctions de
Vialou 1991): des tracés éparses, inorganisés; des graphis-
mes «simples» qui se répartissent ainsi: des motifs ponctués
(points, ponctuations uniques ou en groupes), des motifs
linéaires (segments, bâtonnets, barres, lignes uniques ou en
série); des graphismes plus élaborés, le plus souvent géomé-
triques.

à Fontalès, ces graphismes non figuratifs s’observent
bien plus souvent sur les pierres que sur les os et bois de
renne. Ainsi ont pu être recensés des tracés épars, ou inorga-
nisés, des motifs ponctués (file de ponctuations carrées, regis-
tres de ponctuations triangulaires), des motifs linéaires (lignes
droites ou courbes, segments isolés, parallèles, convergents,
entrecroisés en quadrillage plus ou moins serré, segments
s’enchaînant en «chevelu») et des graphismes élaborés (une
quinzaine de formes). Parmi ces derniers, les plus fréquents
(avec cette réserve qu’ils sont présents à plusieurs reprises sur
le même support ou au plus sur deux supports différents) sont
les formes angulaires pointe en haut et sans tracé interne, les
fuseaux ouverts avec tracés internes, les petits ovales, les
motifs «digités», et les faisceaux de lignes courbes. Les au tres
motifs: formes angulaires pointes en haut avec tracé interne,
fuseaux ouverts sans tracé interne, les grands ovales, l’«acco-
lade», le croisillon, le croissant ouvert, les motifs ogival, fran-
gé ou ramifié, n’apparaissent que de manière épisodique.

à Montastruc, les graphismes non figuratifs élaborés, et
accompagnant les animaux déterminés, ne sont pas très fré-
quents sur les deux types de supports. Ils semblent aussi, à ce
jour, être peu variés; quatre types ont été recensés: les formes
angulaires, pointe en haut et sans tracé interne (elles sont exclu-
sives sur les supports organiques où on les rencontre avec plu-
sieurs variantes), les fuseaux ouverts, la flèche et le croissant.

L’abondance de ces signes nous conduit à penser qu’ils
ont eu une ou des fonctions bien déterminées. Clottes et
Lewis-Williams (op. cit.) rapportent que dans la transe ou sur
le chemin de l’hallucination, les premiers troubles se manifes-
tent par des perceptions géométriques (stade 1) dont on peut
facilement imaginer la diversité. Cependant, Les ponctua-
tions, les ondulations et les résilles ont tendance à jouer un
rôle de structuration majeure de la perception à ce moment-là
- et dans les autres stades aussi, d’ailleurs -. à ce moment de
la transe, l’attention du sujet est focalisée sur des signes dont
la présence redondante dans ce genre d’expérience les «dé-
banalise». Mais nous devons tenir compte de la très longue
durée du Paléolithique supérieur et il nous paraît difficile de
proposer que la graphie de ces signes soit restée un strict rap-
pel de visions vécues. En 20.000 ans, il y a forcément eu une
mise en place d’une symbolisation ordinaire des signes les
plus fréquents, d’une forme d’écriture conventionnelle. Ces
signes, vu le temps et l’espace considérés, pourraient être des
éléments de vocabulaire(s) qu’il conviendrait de distinguer
mais dont, peut-être, les grammaires pourraient être apparen-
tées parce que faisant référence à des logiques extatiques fina-
lement peu diversifiées.

Les Assemblages

L’assemblage de figures (scène ou empilage de figures ou les
deux) est une forme de composition assez aisée à saisir sur le
mobilier car le support mobilier est bien délimité par ses
bords. Les fragments livrent des assemblages incomplets
mais ceux qui sont observés, le sont bien et donc, peuvent être
commentés. Ici aussi, la difficulté de distinguer scène organi-
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sée en une fois et ajouts successifs demeure, nous nous en
tiendrons donc aux trois catégories déjà traitées ailleurs: figu-
res uniques / figures répétées / figures associées à d’autres
dites interspécifiques (Welté 2001).

La disposition des animaux déterminés

a.- Les décomptes des images réparties dans les trois catégo-
ries montrent globalement peu de différence: ces catégories
sont équilibrées à Fontalès et à Montastruc, tandis que
Courbet privilégie les liaisons intraspécifiques.

b.- La répartition des dispositions selon la nature des supports
montre des contrastes plus nets:

- Sur les supports en matière animale, et quelle que soit la dispo-
sition envisagée, Fontalès s’oppose toujours à Montastruc, tan-
dis qu’au Courbet, la situation est intermédiaire.

- Sur les supports lithiques, Fontalès et Montastruc s’oppo-
sent en ce qui concernent les deux premières dispositions, tan-
dis que l’effectif des images sur plaquettes au Courbet (8 figu-
res) est si faible qu’il n’a aucune signification.

- à l’intérieur d’un même site, les contrastes sont nets selon
la nature du support, et selon la disposition considérés: cela
révèle des choix intentionnels sans doute liés à la fonction du
support, et à celle de la représentation qu’il porte.

Cette diversité était en quelque sorte attendue mais il
ressort tout de même que l’association d’animaux différents
(interspécifique) est un apport à une figuration principalement
monomodale qui représente plus de 80 % des cas. On ne peut
en douter: il y a bien un ordre dans cette figuration sur objets.

Les assemblages thématiques

- Le cheval est toujours un des protagonistes des 25 liaisons
interspécifiques à Montastruc, accompagné de bison / boviné
sur les supports organiques (3 illustrations), et majoritaire-
ment du cervidé sur les supports lithiques (17 illustrations); il
n’apparaît que dans sept liaisons interspécifiques (sur treize),
et dans un seul cas avec le bison… Au Courbet, le cheval
intervient dans trois de ces liaisons (sur cinq), et a pour aco-
lyte un boviné à deux reprises.

- Certains éléments anatomiques peuvent être communs à
deux espèces différentes superposées: c’est le cas de l’œil uti-
lisé à la fois par un cheval et un chamois à Fontalès (Welté
2001) (fig. 6); d’autres sont si emmêlés qu’il est probable que
le graveur les a réalisés ainsi: c’est le cas du cheval et de l’au-
rochs aux arrières–trains emmêles à Montastruc (Welté 2001)
(fig. 7).

- Certains animaux déterminés privilégient une liaison avec
des animaux indéterminés: c’est le cas du bouquetin à
Fontalès, qui est souvent déterminé mâle dans ce site (huit cas
sur dix-sept individus, et huit cas sur les quatorze mâles

recensés…), détermination qui s’appuie sur l’ampleur des
cornes, la présence de la barbiche ou du fourreau, et/ou l’atti-
tude typique de la poursuite sexuelle. Représenté en tant qu’a-
nimal «dominant» au sens éthologique du terme, n’y a-t-il
place, autour de lui et avec lui, que pour des individus deve-
nus de simples comparses mal définis (cervidés à la ramure
imprécise) ou indéterminables ?

- Parfois, des figures humaines accompagnent les animaux.
C’est le cas à Fontalès de trois figures féminines schéma-
tiques «tourbillonnantes», avec un cervidé indéfinissable et
un oiseau (fig. 8), deux ou trois anthropomorphes dominant
ou situés à l’arrière d’un défilé de bouquetins et d’animaux
indéterminés superposés (fig. 9), ainsi que d’un anthropomor-
phe placé à l’endroit exact où se superposent un bison et un
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Figure 6. Abri de Fontalès (Tarn-et-Garonne). Dalle calcaire
M.H.N.T. 12 ornée d’une tête de cheval et d’une tête de rupicaprin
(relevé A.-C. W.).

Figure 7. Abri Montastruc (Tarn-et-Garonne). Galet calcaire BM
686, orné d’un bovidé et d’un cheval superposés et emmêlés (relevé
d’ensemble d’après Sieveking1987, modifié A.-C. W.).



cheval (fig. 10)… Il est sûr que l’observateur est amené à
s’interroger sur leurs rôles respectifs…

Conclusion

Ces considérations nous conduisent à appréhender le mobilier
de la vallée de l’Aveyron sous un angle moins matérialiste,
moins mécaniste, que dans nos articles précédents (Welté
1990, 2001; Welté & Lambert 1986).

Depuis près de 15 ans en effet, nous avons cherché à
mettre en évidence dans ces figurations de la vallée de
l’Aveyron, un certain ordre, à révéler des séries, des associa-
tions remarquables, y compris des organisations cachées en
recourant au calcul matriciel (Welté & Lambert 1986). Nous
nous sommes posé la question de la transmission du coup de
main, de la juxtaposition des styles. Nous avons travaillé des
dizaines de tableaux de contingences des caractères les plus
divers. Et tout cela, évidemment poussés par l’arrière-pensée
optimiste que s’il y avait une signification quelque part, une
cohérence de la figuration, nous finirions bien par la saisir. En
fait, ce que nous avons fait, n’est rien moins que la recherche

d’une grammaire dans un ensemble touffu, obscur, de signes
explicites ou non. Donc, forcément, même si nous n’en avons
pas toujours été conscients, nous étions conduits par la
conviction que nous avions à faire, peu ou prou, dans cet art
mobilier, un LANGAGE. Nous avons sans doute commis là
une simplification abusive. Car plus probablement, nous som-
mes en présence d’un système symbolique, prétexte au récit,
exprimé, lui, dans un certain langage, phonique et/ou gestuel
comme le suggèrent de façon convaincante Alain Gibeault et
Richard Uhl (Gibault & Uhl 1994). Il est donc logique main-
tenant d’envisager les représentations mobilières comme une
matérialisation –pour une récitation– ordinaire de la même
mythologie, de la même cosmogonie, de la même théologie.
Mais sous l’apparence de syntagmes identiques se cachent
sans doute des jeux de paradigmes variés, et même infiniment
variés, dans le cas d’objets transportables ou portatifs, d’au-
tant plus qu’il nous semble maintenant clair que même à de
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Figure 8. Abri de Fontalès (Tarn-et-Garonne). Dalle calcaire
M.H.N.T. 34 ornée de trois figures féminines schématiques (et d’un
motif hyperschmatique) et de deux têtes animales (un cervidé et un
oiseau) (relevé A.-C. W.).

Figure 9. Abri de Fontalès (Tarn-et-Garonne). Galet calcaire
M.H.N.T. 27 portant deux bouquetins, un herbivore, une paire de
pattes d’un animal indéterminé et des figures anthropomorphes
(deux au moins); relevé déroulé du verso (relevé A.-C. W.).

Figure 10. Abri de Fontalès (Tarn-et-Garonne). Plaque calcaire
M.H.N.T. 418 ornée d’un bison, d’un cheval et d’un anthropomor-
phe (relevé A.-C. W.).



très faibles distances, nous n’avons pas les mêmes récits
même si chacun d’entre eux participe d’une même histoire.
Le fait d’avoir des récits différents obscurcit terriblement les
synthèses possibles. Pourtant, on perçoit quand même des
directions intéressantes à explorer. Reprendre l’analyse
comme le décryptage d’une langue inconnue suggérée par G.
Sauvet (op. cit) devrait donner des résultats. Mais cela suppo-
se d’une part d’adapter les méthodes au matériau analysé et,
d’autre part d’être extrêmement rigoureux, au moins au
niveau de la typologie et de l’interprétation des figures ambi-
guës, car les structures lacunaires (l’information manquante,
sous-entendue, implicite) sont dominantes.

Généralisons maintenant l’ensemble de ces observa-
tions pour remplir la grille proposée au départ.

La grille

à partir de quelques objets nous avons été amené à aborder des
hypothèses dans, à peu près, tous les domaines de la pensée listés au
départ. Donnons maintenant un bilan complété et ordonné des
notions rencontrées. Il reste des questions sur lesquelles nous n’a-
vons absolument aucun élément de réponse.

Ces lacunes sont la conséquence, à la fois:

- de notre incapacité à reconstruire les manifestations volatiles de
l’époque (le son, la voix, le comportement);
- du handicap qui nous limite à la considération des seuls vestiges
découverts;
- de l’étroit champ de manœuvre dont nous disposons pour interpré-
ter, ne serait-ce qu’au premier degré, les figurations paléolithiques;
- de l’exiguïté de notre palette d’outils pour aborder, en préhistoire,
les aspects sociaux et psychologiques;
- et, aussi, ce qui n’est pas le moins intéressant, d’une possible évo-
lution biologique de la pensée, qui ferait que, le système d’approche,
tel que nous l’avons conçu et bien qu’il semble se vérifier dans sa
plus grande partie, doit être corrigé.

Les nécessités

1. la mort

La préoccupation de la mort se manifeste et se mesure naturellement
par le soin apporté aux sépultures. Les sépultures se multiplient au
Paléolithique supérieur: Cro-Magnon, Cap Blanc, Laugerie-Basse,
la Madeleine, St Germain-la-Rivière, l’abri Pataud, Rochereil,
Grimaldi, Dolni Vestonice, Brno, Predmost, Soungir entre autres.
Nous ne sommes pas encore en état de faire la part de l’augmenta-
tion de la démographie dans l’accroissement du nombre de sépultu-
res. Mais le révélateur essentiel de croyances liées à la survie du
mort est, naturellement, la complexité des sépultures, leur organisa-
tion, le dépôt d’ocre, etc. Il faut cependant nuancer cette interpréta-
tion, site par site, par la prise en compte des aspects locaux et sani-
taires. Les émanations d’un cadavre sont toxiques, voire mortelles
quand elles sont mises au contact d’une plaie (Derwich 1997), le
traitement de ce problème peut se poser occasionnellement quand le
groupe, pour une raison ou une autre, se trouve contraint de côtoyer
ses morts pendant un moment. Par ailleurs, le moment de la mort a
sans doute été investi d‘une signification propre si on en juge par la
précision de certaines figurations d’animaux expirants (voir le thème
47: l’animal expirant).

2. la maladie

L’attention apportée à l’inhumation d’individus présentant des ano-
malies physiques graves est manifeste au Paléolithique moyen à
Shanidar I (homme blessé + absences d’os et de fragments osseux à
l’avant-bras droit), et à Staroselje - en Crimée - (un enfant hydrocé-
phale). De même au Paléolithique supérieur, on peut noter la présen-
ce de maladies chez le “vieillard” de Cro-Magnon (histiocytose X
disséminée) ou d’anomalies (le squelette central de la triple sépultu-
re de Dolni Vestonice, l’enfant hydrocéphale de Rochereil).

3. l’accident, la fatalité

Dans la mentalité première l’accident fatal qui atteint les humains,
l’événement inattendu, n’est jamais anodin, n’est jamais le résultat
d’un enchaînement de mécanismes simples: l’accident est presque
toujours interprété comme une intervention soudaine des forces
occultes qui envoient, par cet événement, un signal. Dans une certai-
ne mesure l’accident qui survient à l’homme est d’une nature sym-
bolique comparable aux accidents du cours de la vie naturelle (n°27
à 31). On trouve des individus inhumés après un accident à Qafzeh
11(crâne enfoncé, avec début de régénérescence osseuse), à Qafzeh
8 (fracture du calcanéum, d’où une marche digitigrade), et à
Shanidar III (plus ou moins handicapé après blessure à la cheville
droite) au Moustérien.

4. la démence

La démence, comme la maladie incurable, les malformations, etc. a
interrogé toutes les sociétés et interroge encore la nôtre qui ne sait
toujours pas comment traiter cette question. Nous définirons la
démence comme la manifestation IRREPRESSIBLE individuelle de
gesticulations, de douleurs, de délires, de visions, d’imprécations qui
ne sont pas conformes à la norme du groupe. Il n’est pas rare que l’a-
gitation du dément, son discours, ses visions, soient interprétés
comme des messages de l’invisible dont il est bon de tenir compte.
Pour le meilleur et pour le pire. L’attitude du groupe à l’égard du
dément n’est donc jamais neutre. Il s’ensuit qu’à l’encontre du
dément ou, bien plus rarement, - ou temporairement -, à son avan-
tage, il se commet des actes qui, vus à des milliers d’années de dis-
tance, sont totalement opaques à toute perception raisonnée. Il n’em-
pêche qu’à la lecture de certaines tombes (thèmes 1 et 2) on peut
poser l’hypothèse que les chasseurs du Paléolithique supérieur nous
ont peut-être laissé quelques traces de leur réactivité à une question
dont ils n’ont pas pu faire, chaque fois que le cas s’est présenté, l’é-
conomie d’une réponse.

5. la faim

La nécessaire quête de nourriture pour la subsistance est le principal
mobile du vivant. Les sociétés qui nous intéressent ici ont manifesté
avec vigueur, dans tout l’art paléolithique, la conscience aiguë de
cette question. L’existence de cet art est par elle même une preuve
sans appel que le stade primaire de la pression constante de la faim
est dépassé au Paléolithique supérieur. Prendre le temps de dessiner
les animaux, c’est perdre celui de les chasser. On a donc pu se le per-
mettre. Même si l’objectif de dessiner est, en partie, sinon celui d’a-
méliorer la rentabilité de la chasse, au moins celui d’augmenter la
fertilité de l’univers, via diverses magies, nous pouvons déduire de
la majesté et de la diversité de cet art que les Paléolithiques vivant
dans les régions les plus riches en art profitaient d’une relative opu-
lence. Les scènes de chasse expriment donc au moins autant la (fier-
té de la) maîtrise d’une activité vitale que son obsessionnelle néces-
sité. Les exemples ne manquent pas: «la chasse dite à l’aurochs ou
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au cervidé ?» de la Vache (Ariège), cheval et bison porteurs de «flè-
ches» du panneau de l’Empreinte à Lascaux, ainsi que le cerf aux 13
«flèches» et le «cerf effondré» de l’Abside de la même grotte, les
chevaux criblés de trous de Montespan.

6. le danger

L’invocation préférentielle des animaux puissants nous autorise à
imaginer l’invocation d’une protection de nature ambiguë des ani-
maux puissants, dangereux ou menaçants. Clottes (1995) faisait
remarquer qu’à l’Aurignacien, les animaux dangereux comme les
rhinocéros, félins, mammouths, ours sont en proportion élevée:
Chauvet, les Bernous, (et sans doute la Grande Grotte d’Arcy-sur-
Cure), pour les grottes, les sites du Jura souabe, et Chanlat pour l’art
mobilier. Ces animaux dangereux persistent dans certains sites gra-
vettiens d’Europe centrale et orientale (Pavlov, Kostienki), et mag-
daléniens (Rouffignac et la Colombière entre autres). Mais d’autres
animaux peuvent aussi être menaçants, tel le bison du Roc-de-Sers,
chargeant un humain. Enfin, l’emplacement de certaines figures
dans la cavité n’est pas sans exprimer ce que l’on pourrait désigner
comme un «avertissement»: tels les félins entre la grande salle et le
Sanctuaire, ou la lionne de la Chapelle de la Lionne des Trois-Frères.

Les jeux sociaux

7. la convention sociale

La normalité globale de la figuration est un indicateur d’une forte,
probablement d’une très forte, pression sociale. Nul doute que les
relations homme/femme, chef/clan, clan/dissident, clan contre clan,
chasse/inter-chasses devaient être extrêmement encadrées et nor-
mées (néanmoins le rapport espace/démographie, encore très grand,
offrait l’alternative du bannissement ou de la fuite aux solutions bru-
tales d’élimination de la dissidence). En Europe occidentale nous
percevons à la fois l’unité et la diversité d’une société déjà complexe
et diversifiée. Certaines règles, appuyées sur des croyances alors
généralement admises, ont sans doute été répandues dans toute
l’Europe, comme nous le suggère fortement la diffusion des figures
féminines aux formes «abondantes», dites «Vénus» du Gravettien, et
les figures féminines schématiques du type Lalinde-Gönnersdorf,
par exemple. Par ailleurs, la variation du choix des thèmes selon les
lieux impose l’idée d’une incontestable division en groupes dotés
d’une certaine autonomie. Des normes figuratives semblent avoir été
établies, différentes selon les sites (espèces préférentiellement repré-
sentées: ainsi les mammouths à Rouffignac, les chevaux aux
Combarelles I, les rennes à Limeuil…).

8. la manipulation ponctuelle

La communication avec les univers parallèles ouvre naturellement la
porte à toutes sortes de manipulations dès le moment où le médium
(humain) se croit investi d’un pouvoir d’interprétation plus convain-
cant que celui de ses voisins. Le degré élémentaire, contextuel, d’une
forme de manipulation ponctuelle, opportuniste, sous des prétextes
métaphysiques, d’individu à individu, pour gérer les imprévus ordi-
naires du quotidien, débouche sur des actes personnalisés. On aurait
une bonne illustration d’une telle sorte de guérisseur-prédicateur
dans les figures individualisées comme certains «portraits d’hu-
mains» de La Marche.

9. la manipulation réitérée

Toute cérémonie peut être vue comme une manipulation sociale.
Dans les sociétés sédentaires, les grandes fêtes assurent, entre autres,

une double fonction: bilan et contrôle de la population par sa tempo-
raire réunification, et collecte de biens collectifs dont l’immédiate
consommation, la distribution ou le transfert, prend des formes très
variées. Ces fêtes sont répétitives et s’accompagnent de rituels tou-
jours ostentatoires. On imagine assez facilement que la réalisation
des fresques du Paléolithique supérieur a dû être l’occasion de ras-
semblements de ce type dans des lieux qui peuvent être considérés
comme des sites d’agrégation ,tels que les évoquent M. Mauss chez
les chasseurs esquimaux au début du siècle dernier (Mauss &
Beuchat 1904) ou M. Conkey (1992) .Ces rassemblements devaient
être indispensables à la structuration de ces sociétés nomades ou
semi-nomades dont la démographie devient de plus en plus lourde.
La nécessaire répétition de ces cérémonies entraîne l’entretien des
sanctuaires et leur multiplication. Et ces cérémonies liées à la figu-
ration des animaux nous livrent les codes de la personnalité de
chaque groupe. On doit donc s’attacher à comprendre les différen-
ces: les frises de chevaux de Lascaux se distinguent de celle des tau-
reaux; on a choisi les bisons à Font-de-Gaume et les mammouths à
Rouffignac. En revanche, certaines représentations pariétales typées,
abstraites entre autres, peuvent être présentes sur les parois de grot-
tes parfois très éloignées , distantes de plus de 500 km: c’est le cas
en particulier des signes claviformes regroupés et disposés de la
même manière dans les grottes de Fontanet (Ariège), La Cullavera
(Cantabres) et El Pindal (Asturies). Cette diffusion semble ne pou-
voir s’être effectuée que par l’intermédiaire de sites d’agrégation
comme le souligne D. Buisson et al. (1993). La même remarque
s’applique aux sites à concentration exceptionnelle d’objets mobi-
liers avec l’étonnante constante de la figuration du cheval barygna-
the à la Madeleine, au Soucy, au Placard, à l’abri Morin et à
Fontalès.

La personnalité

10. le questionnement

Il est très probable que très tôt, au Paléolithique supérieur, apparais-
sent des formes de questionnement qui dépassent les strictes spécu-
lations sur le quotidien. On assiste au Paléolithique supérieur à une
prise de possession systématique de l’espace: lorsqu’une grotte est
investie, elle l’est jusqu’aux plus intimes camarins. On peut se
demander s’il n’en était pas de même pour l’espace à l’air libre, celui
de la chasse et de la migration. Voir le point 66 (l’exploration). Il
nous semble qu’il y a là un indice d’une activité intellectuelle déca-
lée du contexte de survie, activité dont la nature privilégiée ne peut
pas faire de doute. Ceci conduit à l’idée d’une caste active et, sans
doute, puissante, si on en juge par les réalisations encore visibles
aujourd’hui.

11. le plaisir

Il est évident que l’analyse strictement mécaniste des sociétés
humaines, basée sur la satisfaction des besoins biologiques élémen-
taires n’aborde qu’une partie du dynamisme humain. Dès que le
principe de satisfaction des besoins vitaux est accompli, l’individu
trouve à s’occuper pour son plaisir. Le plaisir joue une part impor-
tante dans la motivation de l’individu et dans l’expression de sa vita-
lité. Les études de Sahlins (1976) peuvent appuyer notre hypothèse.
L’expression du plaisir PEUT produire des artéfacts dont la visibili-
té est proportionnelle à la position sociale de celui qui se l’accorde.
L’expression matérielle de ce plaisir passe, en grande partie, par des
filtres sociaux convenus. Cette donnée est forcément comprise dans
une partie des œuvres et des outils que nous retrouvons. Cette don-
née doit être prise en compte pour tempérer des interprétations trop
systématiquement économiques.
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Les questions

La vie et la mort:

12. le mystère de la naissance, la femme, la sexualité

Le thème de la femme opulente, éventuellement féconde et généra-
trice, largement représentée au Paléolithique supérieur est rebattu, la
femme étant bien plus souvent représentée que l’homme. Dans les
périodes post-paléolithiques, on a tendance à associer la représenta-
tion abondante de la femme, ou sa fréquence dominante dans les
sépultures, comme un indice de l’affaiblissement du pouvoir patriar-
cal. On ne peut guère s’avancer sur un tel terrain au Paléolithique
mais, derrière des expressions conventionnelles pour définir les dif-
férentes représentations de la femme, se pose la question de la per-
ception de l’acte qui engendre en tant que tel. Certaines «Vénus»
(Monpazier, Kostienki 13) la scène dite «obstétricale «de Lussac-
les-Châteaux, chez les humains, ou la femelle allaitante du Parpallo
(n°16182), pour les animaux, la présence d’humains et d’une vulve
sur du mobilier gravé à Roc-la-Tour (Ardennes, D. & J.-G. Rozoy
2003) expriment clairement une question ou une demande quant au
mystère de la naissance. Cette interrogation des Paléolithiques sur la
procréation, la gestation et la naissance a déjà été abordée par maints
collègues. Nous sommes à peu près certains que si la relation avec
l’acte sexuel a pu être faite - et aussi la relation avec le plaisir
sexuel? -, l’essentiel du mécanisme des causalités de la reproduction
reste totalement inconnu. Nous pourrions nous demander si ce thème
n’est pas évoqué à Enlène (n°10, et la «grande plaquette», et la fré-
quente représentation, par ailleurs, abondance de vulves et (dans une
moindre mesure justement) de phallus. Ce qui nous conduit au thème
suivant.

13. le mystère de la pulsion de vie

Complément du point précédent et du point 9 (le questionnement) il
nous paraît évident qu’un début de philosophie, au sens moderne du
mot, a pu être véhiculé au Paléolithique supérieur sur la notion de
vitalité. On perçoit à travers les grandes fresques animalières: la
Rotonde et l’Abside de Lascaux, ou la Nef de cette grotte, la “cha-
pelle des Mammouths” et le Combel de Pech-Merle, le “Grand
Plafond” de Rouffignac, le Salon Noir de Niaux, le Sanctuaire des
Trois-Frères) une sorte de magnification de la création animale et,
forcément, de sa vitalité, réelle ou mythique. On notera, a contrario,
l’absence totale de figuration du monde végétal. Cette vitalité, du
monde vivant, mobile, figurée, reconstruite, absorbée - les animaux
les plus représentés se déplaçant «à pied» comme les hommes - est
synthétisée dans une sorte de concept global dans lequel l’homme et
l’animal se fondent, se déduisent et/ou, s’associent, comme dans une
sorte de communion des mammifères terrestres.

14. l’après-mort

Ce thème s’enchaîne normalement après le thème 1 (la mort) dans
lequel nous avons déjà abordé la question des croyances en la sur-
vie. Mais la question de peupler par les morts au moins un univers
parallèle, au-delà du moment de la mort et de la réalité de la
tombe, renvoie à la conception d’un univers complexe dont une
partie est normalement invisible mais double au moins du monde
normalement perceptible. à défaut d’offrandes dans les sépultu-
res, les soins apportés aux sépultures sont tout-de-même un indi-
ce en faveur de croyances possibles en la survie (voir ci-dessus)
mais, sur la nature de l’esprit (ou des esprits) qui seraient le pro-
longement de la vie du défunt, nous ne disposons d’aucune infor-
mation.

15. l’esprit résident, le Mauri

Nous accorderons volontiers aux qualités du lieu, ampleurs des por-
ches, dimensions des salles, complexité des réseaux, positions
remarquables (comme à Fontalès, proche de trois gués sur
l’Aveyron), le rôle principal dans le choix d’un lieu plutôt que d’un
autre et, du coup, son rôle permanent, pendant un certain temps.
Mais un lieu fixé n’implique pas forcément des habitants (surnatu-
rels) sédentaires. Ce lieu peut n’être qu’un point de passage obligé,
épisodique, cyclique (voir les thèmes 22 à 26 sur la cyclicité) de ces
habitants impalpables. Cependant la réponse à la question d’une pos-
sible résidence stable accordée à certains êtres n’est pas complète-
ment opaque car nous disposons d’un indice qui est celui de la pra-
tique du «cimetière» qui consiste à disposer pendant un certain
temps des cadavres les uns à côté des autres à mesure que la mort
frappe. Le premier inhumé ayant accordé des propriétés particulières
au lieu de sa sépulture qui retiendrait les esprits du mort (Vitebsky
2001) (voir le thème 53: le lieu témoin).

16. l’esprit errant

L’esprit sédentaire des morts d’une société qui est par essence noma-
de est une notion évidemment paradoxale qu’il est bon de manier
avec précaution car la notion d’esprit itinérant, qui est une sorte de
réalité quasi psychanalytique de l’humanité, devait être plutôt la
règle. Déduction simple qu’il sera cependant bon de travailler enco-
re avant d’être aussi affirmatif. Posons tout de même l’hypothèse
que chaque animal figuré ne représente pas seulement son poids de
viande mais qu’il est aussi un intercesseur métaphysique au sens
strict du terme, l’image d’une âme (ou plusieurs) qui va et qui vient.
Il serait alors intéressant de s’intéresser au mouvement représenté.
Ce que nous avons tenté de faire sur un corpus de plus de 1000 objets
figurés. Mais, nous n’avons pas trouvé, sous cet angle de la pensée
préhistorique, le moyen d’exploiter ces observations jusqu’au bout.

L’infini:

17. le firmament

Sur ce thème, il n’y a pas une représentation que nous ayons su
déchiffrer. Il semble que les Magdaléniens étaient indifférents aux
étoiles?

18. l’immensité de la mer

Même état de la question que pour le point 17. Les derniers chas-
seurs n’auraient pas eu le pied marin à cela près que la circulation
autour de la Méditerranée est indiscutable et qu’on trouve la repré-
sentation de quelques animaux marins.

19. la terre palpable

Devant le grand réalisme de l’art du Paléolithique supérieur, et,
sachant l’étendue des itinéraires qu’ils parcouraient on aurait pu s’at-
tendre à trouver une expression de l’espace encore compréhensible
pour nous. Mais à peu près rien n’est interprétable dans ce sens, si ce
n’est par la voie indirecte qui découle de la remarque de Djindjian
(ce volume). Donc, ni végétaux, ni minéraux pour nous guider sur
une quelconque piste.

20. la profondeur du monde

Indéniablement, la profondeur du monde a préoccupé les hommes
du Paléolithique supérieur. Ils ont fait une véritable conquête des
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mondes souterrains (voir les thèmes 51 et 65). Les œuvres sont au
plus profond des cavernes, ou en relation avec les fissures, les
failles, les gouffres, les puits. Nous pouvons poser que les œuvres
sont en relation avec l’idée de la «Caverne génératrice», ou avec
celle d’un rite de passage initiatique des humains et des animaux
(retour à la matrice et régénération…) de l’ombre à la lumière, des
profondeurs aux grands espaces, du néant à la vie. Cela peut donner
lieu à une mise en scène parfois théâtrale, comme on peut l’obser-
ver, pour l’ensemble gravé de Roucadour, les bouquetins du Travers
de Janoye, le cheval bistre renversé du  fond du diverticule axial de
Lascaux ou le protomé de cheval noir qui paraît dominer l’évène-
ment au même endroit, les Mammouths de la «Grande Fosse» de
Rouffignac…

21. la source, l’eau courante

L’eau est aussi vitale à l’homme que la nourriture. Le renouvelle-
ment perpétuel des sources est un chapitre incontournable de tou-
tes les religions. Que pouvait-il en être dans ces sociétés de chas-
seurs. M. Lorblanchet donne les indices forts d’une liaison explici-
te entre figuration, eau souterraine et même source souterraine. Au
Pergouset (Lot) il y aurait eu association rivière souterraine/résur-
gence et grotte ornée, comme cela existe pour l’ensemble des
cavernes du Volp (Ariège), et aussi à Montespan (Hte-Garonne), et
en Quercy à Roucadour, à la grotte du Papetier et à celle du
Moulin. On peut aussi noter que l’ensemble orné du Grand Plafond
de Rouffignac (Dordogne) se déploie au-dessus d’un entonnoir qui
aboutit au 2ème étage de la grotte. Cet étage est formé d’une gale-
rie étroite et haute montrant des diaclases dont une seule permet
l’accès au 3ème étage de la grotte où circule le ruisseau. Le pilier
qui surplombe cette diaclase est la seule zone ornée de cet étage.
Dans le même ordre d’idées, le «renne buvant» des Combarelles I
(Dordogne) a été gravé près d’une fissure parfois humide. La figu-
ration des poissons (Cleyet-Merle 1987) ou des «pisciformes» ne
doit pas seulement être envisagé sous l’angle de sa nécessité éner-
gétique mais aussi sous celui du rapport mytologique de l’homme
à l’eau.

La cyclicité et le renouvellement de la vie

Dans beaucoup de croyances, la cyclicité d’événements observés ou
reconstruits (imaginés) est prétexte à des manifestations individuel-
les ou publiques qui se répètent selon une sorte de calendrier plus ou
moins régulier ou irrégulier. La majesté des grands sites peints et
gravés du Paléolithique supérieur, leur longue durée et les exigences
économiques qu’ils impliquaient, nous conduisent à nous poser la
question de la nature des réunions, du nombre de participants (alors
que nous n’avons pour ainsi dire aucune trace de foule passée DANS
les grottes) et de leur répétitivité. La réalisation par étapes du décor
sur une longue durée, ne fait plus de doute. La rareté des vestiges au
sol interdit de penser à des occupations longues (ou alors les hom-
mes ont systématiquement tout retiré). Nous sommes donc conduits
à supposer des pénétrations épisodiques. épisodique ne veut pas dire
régulière ou cyclique. Mais, si on admet que la foule (qu’on ne sait
dénombrer) participait de l’extérieur au rituel qui se déroulait (ou qui
s’était déroulé) à l’intérieur, il faut se poser la question du mode de
rassemblement. Le plus simple prétexte à rassembler des gens est de
se baser sur un événement visible de tous, un événement saisonnier,
annuel, donc, en fait, cyclique. La cyclicité peut être très régulière
(astronomique) ou moins régulière (le retour des rennes par exem-
ple). Voir les thèmes 51 à 53 sur les lieux-médium. La cyclicité s’ex-
prime aussi, dans un tout autre domaine, par la répétition de mots, de
sons, de gestes: mélopées, litanies, danses lancinantes et épuisantes,
etc. Posons un premier tri:

22. le jour et la nuit

Le plus commun des cycles naturels qui n’a pu échapper aux chas-
seurs du Paléolithique. Et, en complément au cycle du soleil, celui
de la lune. Nous ne disposons d’aucune information sur la notion de
cyclicité du jour et de la nuit au Paléolithique supérieur mais la
recherche de la nuit des profondeurs paraît indéniable. L’obscurité de
la grotte favoriserait-elle le déroulement (l’efficacité) de certains
récits de Création qui ne seraient prononcés que pendant la nuit ou
qu’à certaines périodes de l’année ? La nuit jouait-elle un rôle
mythologique au Paléolithique ? Norman Clermont cite, au Québec,
les nomades du Bouclier qui croyaient que les défunts vivaient «à
l’envers des vivants, s’activant surtout la nuit» (Clermont 1999). Il
serait bon cependant de distinguer la recherche de la plus grande pro-
fondeur, la pénétration la plus longue au cœur de la terre, conduite
forcément dans l’obscurité, de la recherche de la nuit en soi. On ne
sait pas le faire ici.

23. les saisons

Des indications sur la saisonnalité des animaux sont fournies dans
l’art paléolithique par des variations de pelage, des bois et des cor-
nes, la présence d’animaux migrateurs ou hibernant, les regroupe-
ments d’animaux qui sont de type saisonnier, la posture, et la présen-
ce de jeune, etc. Il y a donc bien une sensibilisation à la saison mais
qui ne semble pas déboucher sur des considérations ou des rituels qui
nous seraient explicites.

24. le cycle des astres

Rien ne nous permet de développer ce thème (voir aussi le thème
17). Cependant, nous sommes en état de nous poser des questions sur
la notion qu’ils avaient des cycles naturels longs tels l’année ou plus.
Voir à ce sujet les thèmes 51 à 53 (les lieux médium).

25. le retour des hommes

Les croyances que les hommes, ou au moins certains d’entre eux,
renaissent sous des formes diverses, animales, paysagères ou même
dans l’esprit des nouveaux-nés sont aussi très répandues. La résur-
gence d’ancêtres, d’êtres mythologiques, etc. est une monnaie ordi-
naire des croyances de toutes sortes. De telles croyances engagent
des invocations à la naissance pour mettre le nouveau-né sous une
sorte de «protection». Nous sommes à peu près totalement démunis
sur ce thème.

26. le retour des animaux

Le processus de la reproduction animale pourrait avoir été compris,
car la durée est courte entre l’accouplement et la mise bas. Les com-
portements prénuptiaux sont quand même assez rares : brame du
cerf, protusion de la langue et queue relevée du bouquetin, scènes de
parade (combats de bouquetins, de cervidés, de bovidés, poursuite de
la femelle, flairement comme pour les rennes de la Vache…). De jeu-
nes animaux sont parfois représentés, soit seuls (faon de la Vache)
soit accompagnant les adultes (bisons de l’abri Morin, vache et son
veau gravés sur une rondelle d’os de Laugerie-Basse). Mais, plus
que cela, les files d’animaux en marche, les représentations de véri-
tables troupeaux sont sans doute une allusion à l’abondance perdue
ou retrouvée, à la pression de la saisonnalité (voir le thème 23).

L’aléa

27. la pluie et la tempête
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28. la foudre
29. la neige
30. le volcan

Rien ne nous permet de développer ces thèmes.

L’immaterialité

31. l’air impalpable

Rien ne nous permet de développer ce thème.

32. le feu

Le feu est évidemment un élément qui toujours fasciné les hommes.
Facteur de confort et de sécurité, il participe aussi, directement ou
indirectement, à la quasi-totalité des rituels connus. La maîtrise du
feu n’est plus un problème insurmontable au Paléolithique supérieur
et il semble qu’on ait pratiqué des feux rituels comme dans la
Chapelle de la Lionne à Enlène.

33. le chaud / le froid

Rien ne nous permet de développer ce thème.

34. le son / les bruits

La musique participe universellement à la transmutation de l’esprit
(Rouget 1990; Vitebsky op. cit.). Les instruments de musique exis-
tent au Paléolithique supérieur: lithophones dans les grottes ; rhom-
bes, râcles, flûtes … On doit les associer aux manifestations festives
et magiques (thèmes 54 à 58).

35. la disparition

La disparition de quelqu’un qui ne revient pas est aussi un thème
récurrent des mythologies. La disparition est souvent fondatrice
d’une dévotion spéciale mais rien ne nous permet de développer ce
thème au Paléolithique supérieur.

Les concepts

Les concepts de la LOGIQUE ordinaire

36. la logique technique

Le Paléolithique supérieur représente d’une certaine façon une
forme d’optimum de la taille du silex et la première exploitation
intense de la matière dure organique. Peinture et gravures mani-
festent avec excellence ce que l’homme sait faire en termes de
figuration et d’abstraction. Ce savoir-faire implique un système
de transmission à filières. On n’imagine pas d’ailleurs que les
filières de transmission technique se soient complètement déchar-
gées d’un contenu superstitieux et/ou métaphysique, comme le
montre bien la problématique du colloque de Sofia (2003).
L’esthétique de l’objet est largement symbolique et peut primer
sur sa fonctionnalité mécanique. Dans les actes de la réunion de
Sofia, Marcel Otte, par exemple, insiste sur la polysémie de la
symbolique qui peut s’attacher au moindre outil (Otte 2003). Il y
aurait lieu de conduire de front, sous l’angle de la signification,
une étude comparée de l’évolution esthétique de la technologie
de ces époques avec l’évolution stylistique (formes et sujets) de
l’art en prenant comme base de réflexion, non pas un site, mais
un certain territoire.

37. la logique sociale

La vitalité sociale nécessairement déductible de la richesse de l’art,
de l’abondance des sites, dans le Sud-Ouest de la France en particu-
lier, des perfectionnements technologiques, permettent de supposer
que, pendant plus de vingt mille ans, s’est mis en place une société
qui a su s’imposer à un environnement dont le contexte a énormé-
ment fluctué. Force est, même sans indication déterminante, de sup-
poser une structure sociale efficace et adaptée à ses environnements
changeants.

Les concepts METAPHYSIQUES

38. le panthéon animiste

Nous sommes en droit d’imaginer que la vision du monde des
Paléolithiques était animiste. D’abord parce qu’un tel concept est
naturel à l’homme (pas seulement premier), ensuite et surtout, parce
qu’ils nous ont laissé des œuvres disposées dans des espaces struc-
turés, construits, organisés qui laissent peu de doute sur l’importan-
ce qu’ils attachaient au lieu. Un lieu-médium (thèmes 53 à 55) est
nécessairement animé. En particulier, une importance considérable
semble avoir été donnée aux profondeurs de la terre (thème 20) et,
lorsqu’un lieu est investi, il l’est complètement, comme si la com-
munication avec les présences cachées devait être complète, exhaus-
tive, totale. Citons simplement le camarin de Gargas, la rotonde, le
diverticule axial, la nef et l’abside de Lascaux, les galeries de Font-
de-Gaume et des Combarelles I, le grand plafond de Rouffignac,
d’Altamira, etc.

39. dieux polymorphes, héros et esprits de survivants

Les dieux qui prennent des formes différentes pour se manifester aux
vivants sont communs à énormément de systèmes métaphysiques
(les anciens Grecs en ont fait un usage abondant). évidemment, on
ne peut engager un discours sur ce thème à propos des Paléolithiques
mais, nous devons garder à l’esprit, dans une démarche d’analyse
des significations cachées, qu’un animal pouvait à la fois être porteur
de forces occultes différentes qui se succèdent selon les moments et
les circonstances mais aussi que la figuration de plusieurs animaux
différents pouvait évoquer les états différents d’une même force sur-
naturelle selon les circonstances, les moments, les moments du récit,
les cycles de la liturgie, etc. Trois animaux qui se côtoient peuvent
n’être qu’une seule entité symbolique. Une telle considération ne
simplifie pas l’enquête du préhistorien, mais il faut en tenir compte.
Nous disposons cependant d’indices qui nous permettent de suppo-
ser que la métaphysique des Paléolithiques n’échappe pas à la règle
du polymorphisme: la figuration d’animaux indéterminables est sans
doute délibérée et peut être les associations animaux/animaux
incompatibles tels les bouquetins de Fontalès qui ne sont jamais
accompagnés par un animal précis, mais d’animaux ou de cervidés
indéterminés.

40. hybrides surnaturels

Découlant assez naturellement des concepts évoqués dans le thème
précédent, les êtres fantastiques hybrides susceptibles de représenter à
la fois des esprits complexes (ou dans plusieurs états) et des officiants
en grandes pompes, sont figurés plusieurs fois au Paléolithique supé-
rieur. Ce peut être des humains, «sorciers» divers du Gabillou, des
Trois-Frères, de Lascaux, de Pergouset, de Carriot, des figures compo-
sites comme celles de Chauvet et du Castillo sans oublier l’Homme-
Lion de Hohlenstein-Städel ou encore des animaux «composites»
comme aux Trois-Frères, à Pech-Merle, aux Combarelles, à Pergouset,
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ou à Lascaux. De nombreux auteurs se sont déjà penchés sur cet aspect
de l’art paléolithique dans lequel toute découverte relève de l’origina-
lité la plus inattendue. La relative fréquence de ces représentations
milite assez directement en faveur de cérémonies magiques conduites
par un personnage principal, un initié majeur.

Médium et initiés

Les médium humains:

L’omniprésence des esprits nécessite des intercesseurs pour commu-
niquer avec eux. Cette communication assure trois fonctions princi-
pales: guérir, prédire, décrire l’invisible. Ce qui entraîne trois types
fondamentaux de médium.

41. le guérisseur
42. l’oracle
43. le visionnaire

Le traditionnel chamane cumule ces fonctions, la guérison prenant en
général la prépondérance dans sa raison d’être. Mais, à la thèse du cha-
manisme qui est une solution monopolistique et hiérarchisée, apportée
au problème de la communication avec les puissances occultes, on peut
opposer l’hypothèse du non-monopole et donc d’une hiérarchie plus
vague, non opérante, dans laquelle certains membres du clan, voire tous
les membres, sont investis de pouvoirs plus ou moins équivalents ou
complémentaires ou, à la limite, seulement partiels, «spécialisés». Les
éléments figurés relevant du thème 40 (hybrides surnaturels) induisent
la thèse du chamanisme, mais la figuration fréquente d’humains «ordi-
naires» attire l’attention sur une répartition des rôles, disons plus étale,
dans le traitement de certaines situations (à nous, parfaitement
inconnues !). En fait, l’espace et la durée concernées laissent le champ
libre à toutes les éventualités (avec ou sans le chamane), à cette nuan-
ce près que la monumentalité de l’art préhistorique implique une hié-
rarchie au moins technique (voir le thème suivant) et donc un schéma
social hiérarchique assimilé. Or on sait que ce schéma supporte mal la
concurrence, surtout dans des sociétés à petite échelle démographique.

44. les initiés techniques

L’initiation technique est extrêmement ritualisée dans toutes les socié-
tés premières, mais comme on l’a déjà dit plus haut (thème 36: la
logique technique). La technicité se mélange à la superstition, à la spi-
ritualité. L’initiation technique, PEUT-ETRE, touche d’avantage de
monde que l’initiation métaphysique pure et, de ce fait, elle débouche
probablement sur différentes filières séparées, voire étanches: on ne
passe pas de l’une à l’autre. Être initié technique c’est en trer dans une
caste, une classe, un groupe et quitter ce groupe est en général une tra-
hison. Dans les faits c’est quasiment impossible. Il est très probable que
les peintres et les graveurs du Paléolithique n’ont pu échapper à ces
règles d’initiation et de fonctionnement catégoriel. La même question
peut se poser dans le domaine de la taille du silex et de la préparation
de certains objets. On aurait des espaces réservés aux tailleurs à étioles
voire des lieux d’apprentissage. La feuille de laurier, par exemple, à la
fois peu fréquente mais pas absolument rare, peut être prise comme l’é-
lément traceur d’une caste de tailleurs et comme le signal d’une sorte
de dévotion à l’habileté. Car, on ne peut en douter, à niveau technique
égal, le don fait la différence (Karlin et al. 1992).

Les médium animaux:

45. l’animal voyageur

L’animal voyageur peut être, lui-même, investi d’une fonction d’in-

tercesseur ou d’une fonction de messager. Il n’est évidemment pas
aisé de distinguer le voyageur, du passant ou du fuyard (devant le
chasseur). Animaux en marche, animaux en course, animaux tom-
bés, animaux en chute libre sont figurés. Nul doute que ces mouve-
ments ont une signification, au moins une !

46. l’animal souterrain ou hibernant

On est frappé de la rareté de la représentation des animaux souter-
rains, bien qu’il en existe (plafond aux serpents de Rouffignac), dans
un art qu’on a baptisé «art des cavernes». L’exclusivité presque
absolue est donnée aux mammifères supérieurs et, en fait d’animaux
souterrains, on est amené à citer le mammouth et l’ours, peu figuré,
mais plusieurs fois présent, délibérément transporté, par ses osse-
ments. Cette présence explicite est forcément chargée d’une fonction
de communication ou de protection.

47. l’animal expirant

L’instant de la mort a toujours été un moment fascinant (voir le
thème 1). Les chasseurs du Paléolithique supérieur ont représenté à
plusieurs reprises des animaux expirants : les bisons de Laugerie-
Basse et de la Marche en «opisthotomos», les ours expirant, et le
bison agonisant, prêt à tomber et presque en position «couché sur le
flanc», des Trois Frères, la bisonne «morte sur le flanc» de Niaux, le
cerf «effondré» de Lascaux, etc. C’est assez diversifié et choisi pour
que soit posée la question d’un récit qui pourrait aller au-delà de la
simple narration de l’aboutissement d’une scène de chasse.

Les média matériels:

48. le totem

Rien ne nous permet vraiment de développer ce thème.

49. l’amulette

Il n’est d’homme sans amulette, ne serait-ce que sa montre ou sa
gourmette ! Le porteur de l’amulette se confie à elle, se fie à elle, la
met en avant pour se protéger, etc. Au bout d’un temps, l’objet
devient un organe de l’homme et la communication entre l’homme
et l’objet se simplifie, devient implicite. La plus commune des amu-
lettes est la parure. Toute parure porte une part de symbolique même
aujourd’hui. La parure se développe pendant tout le Paléolithique
supérieur. Mais la question que nous aimerions poser plus spéciale-
ment est celle de la fonction des objets gravés dont nous venons de
parler. Nous écartons évidemment, l’hypothèse du seul jeu tech-
nique. Ces objets gravés en pierre, en os ou en bois de renne, avaient
bien une fonction. Les portaient-ils sur eux ? Ou au contraire, ces
objets étaient-ils attachés au lieu où on les a découverts ? étaient-ils
actifs (comme un moulin à prières) ou passifs (comme les perles
d’un collier) ? étaient-ils sollicités une seule fois ou réactivés plu-
sieurs fois? Et que doit-on penser de l’hémimandibule humaine per-
forée d’Enlène ou des «ex-voto» des cavernes du Volp ?

50. le sang et les entrailles

Le sang de la vie est un élément-clé sollicité dans tous les temps et
en tous lieux par tous les mythes. Le sang est le propre de la vraie
vie (celle des animaux supérieurs dont l’homme) mais c’est aussi un
breuvage et, dans de nombreuses religions, un médium ambigu (dans
les religions de l’Antiquité notamment). Les Paléolithiques ne sont
pas à exclure de ce domaine de l’attention accordée au sang. Les ani-
maux blessés, perdant sans doute leur sang, ont été figurés. Citons:
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le bison blessé de la scène du Puits de Lascaux, les ours aux flancs
criblés de blessures et des mufles desquels s’échappent des traits
(sang, ou rugissement de douleur ?), l’ours gravé sur une plaquette
du Portel, blessé au flanc, et du mufle duquel s’échappent également
de multiples traits. Mais nous ne disposons d’aucune figuration de
sacrifice évidente tel qu’on le concevait dans l’Antiquité méditerra-
néenne ou l’Amérique maya par exemple.

Les lieux-médium:

Pour les époques ultérieures, il est possible de distinguer aisément
trois types de lieux: sanctuaires permanents, lieux de culte (ou de
recueillement) ponctuels, choisis au coup par coup selon les
moments ou les événements, lieux témoins qu’on visite pour se sou-
venir d’un événement (réel ou mythologique).

51. le lieu perpétuel (durable)

Certains préhistoriens parlent de «sanctuaire» pour dénommer les grot-
tes ornées. Ce terme montre que nous sommes en état de définir la pre-
mière catégorie de lieux sacrés dans lesquels la communication avec le
surnaturel aurait été facilitée. Nous rangeons sous ce terme de «sanc-
tuaire» tous les grands sites connus de l’art préhistorique. La (longue ?)
durée possible (intermittente) d’usage des grands sites couverts de
peintures et de gravures, quelquefois retouchées à plusieurs reprises,
nous force à ne pas considérer la nature «résidentielle» des rituels les
plus importants qu’on puisse percevoir aujourd’hui. Mais comme nous
l’avons déjà signalé (thème 15: l’esprit résident), la permanence d’un
site n’implique pas forcément la sédentarité de ses habitants surnatu-
rels. Nous pensons que, bien au contraire, l’extrême mobilité de ces
populations est un handicap sérieux à la notion d’esprit résident (qui
deviendra une propriété, de plus en plus accusée avec le temps, de la
métaphysique des sociétés sédentaires ultérieures). Mais alors, la per-
manence d’un tel site qui n’est visité par les esprits qu’à certains
moments induit pour ainsi dire naturellement la notion de passage obli-
gé (par là), de retour perpétuel, de cyclicité (thèmes 22 à 26). Et, on
peut imaginer sans trop d’efforts, nous semble-t-il, qu’à certains
moments (de l’année ?) ces nomades parcouraient des distances assez
considérables, non pas pour chasser, mais pour se rendre sur un lieu de
dévotion prestigieux. Ces rencontres impliquent la notion de calendrier
évoquée aux thèmes de la cyclicité (thèmes 22 à 26).

52. le lieu ponctuel, opportun

Posons sous ce thème la question de la nature des sites à mobilier
gravé de l’Aveyron: ne sont-ils que des sites d’observation, des sites
d’affût de chasseurs, des cachettes, ou sont-ils (aussi) des sites inves-
tis de pouvoirs particuliers liés à leur position stratégique au moment
de certaines chasses ? Si c’était le cas, le mobilier gravé pourrait être
lié au site et à son environnement (immédiat ou virtuel) et serait jus-
tement moins transporté (comme amulette, mini-autel portatif, etc.).
Les différences de thématique animale entre les sites avantageraient
l’hypothèse du site, vu sous un angle large, opportunément investi de
quelque pouvoir pendant un temps peut-être assez long (vu le nom-
bre de gravures délivrées). Mais c’est justement les durées d’occu-
pation et les durées d’inoccupation qui sont la clé de la compréhen-
sion de ce point et nous sommes, en général, incapables de donner
des fourchettes satisfaisantes. Cependant, au Roc-la-Tour (Ardennes,
F), les Rozoy (2003) proposent deux siècles pour la durée d’occupa-
tion de ce site et affirme «on gravait tous les jours».

53. le lieu témoin, le lieu mémoire

Quant au lieu témoin, au lieu mémoire, au lieu souvenir, nous

aurions une piste assez solide pour supposer son existence par la pra-
tique des inhumations successives au même endroit (voir le thème
15: l’esprit résident). Ce fait est observé plusieurs fois et déjà au
Paléolithique moyen: à Shanidar, Skhül, Qafzeh, la Ferrassie, la
Quina (Paléolithique moyen), Cro Magnon, Grimaldi, Dolni
Vestonice, Predmost, Kostienki, Soungir, etc. (Paléolithique supé-
rieur).

La distinction de ces trois fonctions du lieu «investi» est
commode du point de vue méthodologique car elle renvoie des ima-
ges distinctes de l’univers social des peuples sur lesquelles on peut
s’interroger, mais, dans la propre pratique de ceux-ci, il règne forcé-
ment une communion des genres. Ces chasseurs itinérants auraient
pu se plier à certains moments à des déplacements probablement
considérables pour consulter des esprits.

Les actions

L’incantation:

54. la danse, la transe, la transe collective
et 55. l’extase, la transmutation

Ces actions strictement énergétiques et auto-suggestives, danses,
transes, extases et transmutations sont universelles mais encore faut-
il que nous en ayons quelque trace directe ou indirecte. Une danse
est explicitement représentée à Addaura (Leonardi 1980). Nous ne
sommes donc pas complètement démunis. Citons aussi, pour la
danse, la posture de la statuette du Galgenberg, dite Fanny, les sil-
houettes gravées de St Marcel et de Gönnersdorf. Voir aussi, le
thème 64. Quant à la transmutation, toute aussi aisée à supposer, elle
nous renvoie positivement au thème 40 (hybrides).

56. la psalmodie, la litanie

Bien que relevant de l’évidence potentielle, comme le thème précé-
dent, rien ne nous permet vraiment de développer ce thème.

57. la divination

La divination, la prédiction du futur, la protection par anticipation
d’une action sont des concepts également très répandus. Il faut noter
cependant que la nécessité de recourir à la prédiction s’accroît avec
la complexité de l’exercice du pouvoir. Les sociétés sédentaires font
un large usage de ces procédés qui peuvent donner lieu à des céré-
monies spécifiques et à la matérialisation d’incantations préparatoi-
res sous forme de signes plus ou moins cabalistiques.

Nous pouvons poser, dans ce sujet, la question de la signifi-
cation des signes non figuratifs qui sont en très grand nombre et par-
fois très complexes, en particulier les «blasons» de Lascaux. Dans
l’état actuel de l’enquête, nous n’affirmerons pas que tout signe
abstrait est divinatoire, mais une bonne partie doit l’être. Dans les
autres significations de ces signes, nous pensons forcément au
décomptage ordinaire de choses ou d’autres, voire du temps, et, au
signe simplement protecteur (thème suivant).

58. la gestuelle apotropaïque

Le geste qui protège, qui, littéralement “détourne” les forces du mal,
le geste qui donne le courage ou la chance est également une pra-
tique universelle qui est loin d’avoir disparu de nos cultures même
aujourd’hui. Nous l’avons classé, dans le texte, sous le couvert de la
superstition élémentaire. Archéologiquement, on ne peut traiter cette
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question indépendamment de celle de l’amulette, de l’ex-voto, etc.
(thème 49).

59. le meurtre

Ce thème considère le meurtre accompli en responsabilité par l’indi-
vidu, devant les yeux des dieux ou des esprits qui l’exigent pour pro-
céder à une réparation, une régénération de la personnalité blessée
ou menacée. Aujourd’hui, le meurtre d’honneur en est une forme
(adoucie !). Nous ne pouvons pas séparer le thème du meurtre indi-
viduel du thème du sacrifice humain (thème 61) accompli par le
groupe.

La cérémonie

60. le sacrifice animal

Le sacrifice ostentatoire (public) ou ordinaire est évidemment une
action de base, sans cesse recommencée, tournée vers la communi-
cation avec le surnaturel. Les hommes du Paléolithique n’ont pu se
soustraire à ce genre de cérémonie dont, évidemment, les détails
nous échappent complètement. Il n’est évidemment pas facile de dis-
socier une scène de chasse d’une scène de sacrifice, commis explici-
tement comme on en connaît dans toutes les sociétés plus tardives.
La question est d’autant moins aisée à traiter que la question de la
part de la ritualisation du moindre geste, donc de la chasse en parti-
culier, reste posée. Mais certaines figurations aux Trois Frères, au
Portel ou comme l’ours de Montespan peuvent se lire sous l’éclaira-
ge de l’hypothèse d’un moment du sacrifice plus spécifiquement
dédié aux forces occultes qui surveillent les actes des hommes.

61. le sacrifice humain

Indissociable du thème 59 (le meurtre rituel), mais aussi du thème de
la guerre, le thème du sacrifice humain, peut cependant être abordé
à partir d’observations spectaculaires comme la triple sépulture de
Dolni Vestonice, par exemple, ou le panneau d’Addaura.

62. le sacrifice de masse

Nous connaissons plusieurs figurations de groupes (la Vache, pende-
loque de Chancelade…) mais il ne semble pas que nous puissions
caractériser avec certitude une scène de sacrifice collectif même si
ce thème a dû forcément être évoqué. Mais entre groupes de dévots,
de chasseurs ou de guerriers, il est n’est pas toujours facile de tran-
cher (voir aussi le thème 64) car il faut interpréter les attitudes des
personnages.

63. la guerre

Comme le thème précédent, la représentation de la guerre implique
des figurations de groupes. Doit-on rattacher à ce thème la représen-
tation d’humains percés de flèches ou de traits de Cougnac, Pech-
Merle, Cosquer, de Sous-Grand-Lac, et de Levanzo ? Comment faire
la différence entre meurtre (thème 59), sacrifice humain (thème 61)
et la guerre. Le nombre de personnages figurés, leurs attitudes, sont
des indications mais sommes-nous en état de distinguer avec sûreté ?

La conquête

64. l’expérimentation

Dans leur démarche expérimentale, les Paléolithiques, comme ceux
qui les ont précédés ou comme ceux qui leur succéderont, ont mêlé

empirisme et symbolisme. Tous les outils décorés, comme les
sagaies par exemple, en sont un indice indiscutable. La technicité de
la taille, la diversification de l’outillage et la perfection de l’art sont
les témoins indiscutables d’une démarche expérimentale qui s’accé-
lère.

65. l’exploration

Le développement du thème 20 (mondes souterrains) montre sans
équivoque que les Paléolithiques sont indéniablement des explora-
teurs. On a pu parler de «paléospéléologie». Ils ont laissé des traces
de leur passage dans les zones les plus éloignées et les plus difficiles
d’accès (mouchetures de torche, empreintes de pas…). Nous som-
mes en droit de supposer qu’il en était de même pour l’exploration
des espaces à l’air libre. Et on ne peut exclure que les grandes figu-
rations préhistoriques soient des représentations cosmogoniques des
immenses espaces qu’ils ont été amenés à parcourir parfois
(Djindjian), soit réellement, soit par procuration (récits).
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Introduction

Les documents funéraires sont l’une des principales sources
de notre connaissance de la Préhistoire. Depuis le tout début
de notre discipline, au dix-neuvième siècle, les archéologues
ont porté une très grande attention à cette partie de leur objet
d’étude (Bartel 1982). Nonobstant, ce n’est qu’assez récem-
ment que bon nombre de ses possibilités ont été comprises.
Le tombeau est beaucoup plus qu’un simple emplacement
où l’on se débarrasse des morts; il est aussi pensé «pour la
vie» - comme le formule l’excellent titre de Fleming (1973).
Les comportements funéraires sont l’un des terrains où le
rôle social d’un individu, ou de tout un groupe, est négocié,
un contexte pour étaler richesses et pouvoir, sans oublier
qu’il s’agit de l’une des facettes la plus importante des sys-
tèmes religieux (Renfrew 1994). Ainsi, le développement de
l’ «Archéologie de la Mort» (Chapman et al. 1981) depuis
les années soixante-dix a doté notre discipline de nouvelles
méthodes pour l’étude de l’organisation sociale, idéologique
et religieuse des populations préhistoriques. En fait, tant
d’un point de vue processuel que post-processuel, les tom-
bes sont devenues une des sources les plus importantes de
l’archéologie sociale.

Les données provenant des chasseurs-cueilleurs ibé-
riques n’ont occupé qu’une position marginale dans ces
débats. Pourtant, comme nous allons le montrer dans cet arti-
cle, les vestiges issus de cette partie d’Europe sont beaucoup
plus abondants et révélateurs que ne le reflète la plupart des
publications sur ce sujet. Notre objectif est donc de présenter
l’état de la recherche concernant les comportements funérai-
res des chasseurs-cueilleurs ibériques. Pour cela, nous allons
tenter de décrire, d’un point de vue critique, les principaux
vestiges funéraires découverts dans les gisements du
Paléolithique et du Mésolithique de la Péninsule Ibérique

(pour un compte rendu plus détaillé des données empiriques,
voir Arias et Álvarez sous presse). Nous essayerons égale-
ment de discuter de leur contribution à la compréhension de
l’expression symbolique et de l’organisation sociale des chas-
seurs-cueilleurs de cette région.

La mort au Pléistocène: Les témoignages des
comportements funéraires durant le Paléolithi -
que supérieur de la Péninsule Ibérique

Les vestiges funéraires du Paléolithique supérieur de la
Péninsule ibérique sont très rares (fig. 1). Jusqu’à nos jours,
les sépultures de cette période n’ont été décrites que sur qua-
tre sites seulement, en dépit des centaines de gisements mis au
jour depuis la moitié du dix-neuvième siècle dans cette partie
d’Europe avec une longue tradition de recherche archéolo-
gique.

Le témoignage funéraire le plus ancien connu provient
du contexte de l’Aurignacien ancien: la couche 8a de Cueva
Morín (Cantabres, Espagne). Dans celle-ci, J. González
Echegaray et L.G. Freeman (1973) décrivirent quatre fosses
recouvertes de grandes pierres allongées, associées à un foyer
daté autour de 29500 cal. BC [1]. Dans deux de celles-ci
(Morín I et III), ils ont observé des pseudomorphes de corps
humains et animaux conservées grâce à un processus de sapo-
nification. Ils décrivirent alors le témoignage d’un comporte-
ment funéraire complexe (incluant l’amputation de la tête et
des pieds, ainsi que la déposition d’un petit ongulé).

Ces dernières années, un considérable scepticisme
s’est développé concernant la signification des structures de
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Cueva Morín. En fait, ces dernières ne sont même pas men-
tionnées dans quelques traités généraux sur les phénomènes
funéraires du Paléolithique (par exemple, May 1986).
D’ailleurs, dans de récents articles, la validité de l’interpréta-
tion de ces deux chercheurs est remise en question (González
Morales 1997; Djindjian et al. 1999:170). Ces réserves quant
à sa légitimité sont fondées: en effet, dans le rapport de
fouilles, une hypothèse sur la manière dont le processus de
saponification se serait produit est proposée, mais aucun test
n’a été effectué pour la vérifier de façon convaincante. Cela
pourrait éventuellement s’expliquer par le fait que la putréfac-
tion des cadavres à l’intérieur de ces fosses, creusées dans des
strates d’argile durant la période humide correspondant à la
couche 8a, aurait pu engendrer un processus très localisé de
saponification, entraînant la transformation des dépouilles en
adipocire. Néanmoins, il faudrait une argumentation beau-
coup plus détaillée pour pouvoir prouver cela. Bien sûr, cela
ne signifie pas que l’interprétation de ces fouilleurs est forcé-
ment fausse. Ils ont observé des faits inhabituels et ont propo-
sé une hypothèse qui aurait simplement dû être vérifiée.
Heureusement, il faut remercier la prévoyance des fouilleurs
et les fonds généreux de la Smithsonian Institution: Morín I
est toujours préservée dans un bloc de plastique transparent
au Musée National d’Altamira (Santillana del Mar, Espagne).
Aussi, une nouvelle analyse est toujours possible et, à notre
avis, ça serait recommandable afin de dissiper les doutes.

Les meilleures informations de tout le Paléolithique
supérieur de la Péninsule proviennent des fouilles récentes de
la sépulture gravettienne de Lagar Velho (Estremadura,
Portugal) (fig. 2) (Zilhão & Trinkaus 2002), datée autour de
25000/24500 BP (ca. 27000/26400 cal. BC). Le squelette
d’un enfant d’environ cinq ans a été découvert auprès de la
paroi de l’abri, au fond d’une fosse d’environ 30 centimètres
de profondeur. Le corps était couché en position allongée
avec une légère inclinaison vers la gauche et la tête était pen-
chée de ce côté (paroi de l’abri). Les deux jambes furent légè-
rement fléchies, les pieds joints, tandis que la main droite fut

posée le long de la hanche. Plusieurs indices d’un comporte-
ment rituel sont associés au squelette. En effet, il semble
qu’une branche de Pinus silvestris ait été brûlée au fond de la
sépulture avant que celle-ci reçoive le cadavre, comme on
peut le suggérer d’après la présence de restes de charbon pro-
venant d’une brindille sous les jambes du squelette. La totali-
té de la sépulture (sédiments et ossements) était vivement
colorée avec de l’ocre, ce que les fouilleurs ont interprété
comme étant la preuve de l’existence d’un linceul teinté dans
lequel le corps de l’enfant aurait été enveloppé. Le squelette
semi-articulé d’un lapereau retrouvé à côté du tibia droit de
l’enfant est certainement le reste d’un bien funéraire. Il est
aussi raisonnable que les deux pelvis de cerf, situés à chaque
extrémité du corps, soient interprétés comme des offrandes de
viande, quoique les fouilleurs ont également émis l’hypothèse
que ceux-ci aient, peut-être, été liés à la construction de la
tombe. Les ornements corporels comptent quatre croches de
cerf perforées associées à des fragments du crâne et deux
coquilles perforées de Littorina obtusata, l’une découverte près
d’une vertèbre cervicale, l’autre au-dessus de la sépulture.

Les seuls vestiges éventuels du Solutréen sont quatre
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Figure 1. Gisements de la Péninsule Ibérique où ont été décrits des
sépultures du Paléolithique supérieur.

Figure 2. Sépulture gravettienne de Lagar Velho (d’après Zilhão &
Trinkaus 2002).



squelettes (trois adultes – un homme, une femme et un de
sexe indéterminé – ainsi qu’un enfant) découverts en 1963
dans la grotte Nerja, non loin de la côte de Malaga
(Andalousie, Espagne). Malheureusement, l’information sur
ces excavations est très pauvre. Une révision des photogra-
phies et des coupes stratigraphiques amenèrent J. González-
Tablas (1990) à conclure que ces corps furent juste déposés
sur le sol, sans fosse ni tranchée, puis à attribuer trois d’entre
eux au Solutréen (les adultes, en décubitus dorsal) et le der-
nier, au Magdalénien supérieur (l’enfant, en position fœtale).
Néanmoins, avec la documentation disponible, il est difficile
d’exclure l’hypothèse selon laquelle ces squelettes furent
enterrés dans des structures creusées dans des couches supé-
rieures, comme le reconnaît une récente étude (Aura et al.
1994:241). D’un autre côté, cette grotte fut aussi utilisée
comme lieu d’inhumation durant le Mésolithique (voir plus
bas), le Néolithique et le Chalcolithique, nous laissant suppo-
ser que ces sépultures pourraient appartenir à une période
post-glaciaire. Cela pourrait être confirmé par une datation au
radiocarbone effectuée directement sur un échantillon d’os
humain, UBAR-134: 7360±830 BP (7308-5473 cal BC)
(Turbón et al. 1994), trop imprécise pour être vraiment inté-
ressante, bien qu’elle soit nettement post-Paléolithique.
Cependant, une nouvelle campagne de fouille dirigée par le
professeur F. Jordá en 1984 a permis de trouver davantage de
restes humains (métatarses et phalanges d’un pied humain,
correspondant probablement à un des adultes cités plus haut)

dans ce qui était considéré comme une couche non remaniée
du Solutréen (Aura et al. 1998). Trois nouvelles datations au
radiocarbone ont été réalisées dans ce contexte (niveau NV8,
15990±260 BP, 17940±200 BP et 18420±530 BP) et une pour
la couche au-dessus (NV7, 12130±130 BP), mais malheureu-
sement celles-ci ne dissipent pas tous les doutes puisque la
relation entre les prélèvements et les restes humains n’est pas
clair (ils proviennent tous de charbons de bois recueillis sur
un large secteur).

La grotte de Tito Bustillo (Asturies, Espagne), un des
sites clef du Magdalénien ibérique, a récemment fourni les
premiers vestiges funéraires de cette période. Parmi l’énorme
accumulation de pierres bloquant l’entrée originelle, R. de
Balbín et son équipe fouillent actuellement certains de ces
amas qui, du moins dans un cas, ont livré une sépulture indi-
viduelle magdalénienne (Balbín & Alcolea sous presse).

Nouveaux temps, nouvelles pratiques: Les vesti-
ges du Mésolithique

La documentation sur les pratiques funéraires du
Mésolithique est beaucoup plus abondante (fig. 3). Pour le
tout début de cette période, l’Azilien, le témoignage le plus
intéressant est la tombe de la grotte de Los Azules (Asturies,
Espagne) (Fernández-Tresguerres 1976, 1980), datée de la
première moitié du neuvième millénaire cal BC. Il s’agit
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Figure 3. Gisements de la Péninsule Ibérique dont les sépultures du Mésolithique ont été citées.1: Aizpea; 2: Jaizkibel (J3); 3: El Truchiro;
4: Molino de Gasparín; 5: Los Canes; 6: Colomba; 7: Los Azules; 8: La Paloma; 9: Cingle del Mas Nou; 10: El Collado; 11: Cabeço da Arruda;
12: Cabeço da Amoreira; 13: Moita do Sebastião; 14: Fonte do Padre Pedro; 15: Cova da Onça; 16: Cabeço do Pez; 17: Vale de Romeiras;
18: Várzea da Mó; 19: Amoreiras; 20: Poças de São Bento; 21: Arapouco; 22: Samouqueira; 23: Nerja.



d’une inhumation individuelle creusée dans une zone d’habi-
tat. Le squelette d’un homme adulte était allongé en décubi-
tus dorsal dans une fosse ovale mesurant 2 x 1 x 0,4 m, asso-
ciée à divers objets pouvant être considérés comme des
offrandes: quelques galets peints aziliens, ocre, restes ani-
maux atypiques – un crâne de blaireau (Meles meles), valves
non perforées de Modiolus barbatus – et quelques objets
façonnés – harpons, grattoirs, burins –, ainsi que plusieurs
restes des différentes phases conduisant à la fabrication de
tels artéfacts. L’hypothèse que le défunt fut symboliquement
muni d’un équipement d’outils quotidiens, de la matière pre-
mière et d’outils rendant possible la fabrication d’instruments
nouveaux (comme le suggère Fernández-Tresguerres), s’avè-
re très plausible.

Des informations moins précises ont été trouvées dans
un autre site clef de l’Azilien cantabrique, la grotte de La
Paloma, en Asturies également. Il est signalé que le squelette
d’un enfant dont les dents de lait n’étaient pas encore renou-
velées, fut mis au jour dans ce qui pourrait être une sépulture
creusée dans la couche azilienne de ce site, dont le fond
atteindrait la couche magdalénienne sous-jacente (Hernán -
dez-Pacheco 1923:37). Malheureusement, la conservation des
restes humains était trop faible et aucune autre information
n’a pu être recueillie.

La grotte de Nerja (voir plus haut) a livrée la seule
sépulture du Mésolithique ancien-moyen de la côte méditer-
ranéenne espagnole, rattachée à une couche datée de
8260±360 BP (7599-6698 cal BC, publiée sans référence de
laboratoire). Le squelette d’une jeune femme couchée sur son
côté droit, avec les bras et les jambes fléchis, était protégé par
des blocs de calcaire et était, apparemment, associé à plu-
sieurs foyers. Les seules offrandes probables décrites sont un
morceau d’ocre découvert près du frontal et quelques
coquilles de mollusques marins (Pellicer & Acosta 1986:446-
450; González-Tablas 1990).

Plus loin vers le nord, le long de la côte Méditer -
ranéenne, se situe un contexte funéraire plus tardif: El
Collado (Valencia). Malheureusement, bien que ce site inté-
ressant fût fouillé il y a plus de quinze ans, aucun rapport
détaillé n’est encore disponible. Néanmoins, quelques articles
préliminaires (Aparicio 1990, 1992; Chimenos et al. 1992)
décrivent ce qui pourrait être le premier cimetière de la région
méditerranéenne espagnole. Quatorze tombes individuelles
en fosses furent découvertes dans ce site au plein air. Les
squelettes étaient tous en position fléchie, voire fœtale (fig.
4). Les corps étaient accompagnés de mollusques terrestres et
marins (y compris des espèces généralement employées
comme ornements personnels telles que Columbella rustica,
Nassarius reticulatus ou Cerithium vulgatum), de plusieurs os
de mammifères et d’objets lithiques (éclats, grattoirs, burins,
lamelles à dos, microlithes géométriques). Le fouilleur souli-
gne la présence de petits escargots d’eau douce (Melanopsis
dufouri) tout près des pieds et des crânes des squelettes. Deux
dates 14C furent obtenues à partir des os de la sépulture indi-
viduelle XIII (UBAR-280: 7570±160 BP et UBAR-281:

7640±120 BP; moyenne de l’ensemble: 7615±96 BP; 6589-
6273 cal BC).

La dernière référence concernant le Mésolithique
méditerranéen semble correspondre à la période de transition
vers le Néolithique. à Cingle del Mas Nou, un site de plein
air situé dans les montagnes de Castellón, tout près de
quelques unes des plus importantes concentrations de l’art
rupes tre levantin, de récentes fouilles ont documenté une
structure funéraire très particulière. Les articles préliminaires
publiés jusqu’alors nous rapportent que se trouve, tout au
fond de la séquence stratigraphique constituée de couches du
Mésolithique final et du Néolithique ancien (Cardial), une
structure funéraire assez complexe (Olària & Gusi 2003). Au
fond d’une étroite fosse ovale peu profonde, était étendu le
squelette complet d’un jeune homme adulte avec, par-dessus
ses jambes, des os non connectés appartenant à cinq indivi-
dus. Ces derniers comprenaient seulement les crânes et
quelques os longs du squelette postcrânien. Les fouilleurs
interprètent cela comme étant le résultat d’une inhumation
secondaire. La structure est datée autour de 7000-6750 BP
(5875-5650 cal BC), elle est donc attribuée par les fouilleurs
à la phase du Mésolithique final de ce site.

Au nord de l’Espagne, sont mentionnés plusieurs ves-
tiges funéraires associés au Mésolithique côtier local: le tech-
no-complexe Asturien (ca. 8000-5000 cal BC). Le mieux
conservé d’entre eux fut fouillé dans les années vingt dans
l’abri de Molino de Gasparín (Carballo 1926). Il s’agit d’une
inhumation individuelle vraisemblablement dans une fosse
creusée au sein de la zone d’habitat et recouverte par un petit
tumulus. Le corps reposait en décubitus dorsal et, selon
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Figure 4. El Collado. Sépulture n°6 (d’après Aparicio 1990).



Carballo, était associé à un tibia de cerf et trois pics asturiens.
Cela pourrait corroborer, car l’un des pics était toujours poin-
tu, alors que la plupart de ces outils sont généralement extrê-
mement émoussés (Arias 1991:218-220).

Durant le déroulement d’un programme de sondages
dans des sites asturiens effectué en 2001 et 2002, plusieurs os
de la jambe droite d’un homme adulte furent découverts dans
l’amas coquillier du site de Colomba (Asturies): un tibia, un
péroné et un astragale (Arias & Fano 2003). Une date au
radiocarbone de 7090±60 BP (TO-10223; 6010-5890 cal BC)
fut obtenue à partir d’un échantillon de collagène du tibia.
Bien que les os n’étaient pas en connexion stricte, ils ont été
trouvés proches les uns des autres suivant leur emplacement
anatomique. Aussi, il semble plausible qu’ils proviennent de
la même jambe et ils pourraient indiquer la présence d’une
partie de sépulture détériorée dans cet amas coquillier méso-
lithique, peut-être semblable à celle de Molino de Gasparín.
Des os humains isolés trouvés dans des amas coquilliers
mésolithiques de la même région, tels qu’à Cuartamentero,
Balmori, Mazaculos et Poza l’Egua, pourraient être le résultat
de la destruction de structures funéraires creusées dans des
sédiments un peu lâches (Arias et al. sous presse).

Dans le secteur intérieur la même région, trois sépultu-
res du Mésolithique final ont été fouillées à l’entrée de la
grotte de Los Canes (Asturies) (Arias 1991, 1999; Arias &
Garralda 1996) (fig. 5). La structure III est datée de 6930 ± 95
BP (AA-6071; 5959-5720 cal BC). Il s’agit d’une fosse ovale
(120 x 83 x 54 cm) remplie de terre et de pierres arrangées de
façon ordonnée. Un homme adulte avait été étendu sur le côté
au fond de celle-ci. Ses jambes étaient fermement pliées,
amenant les genoux à être à trente centimètres plus haut que
le bassin. Sa tête était légèrement tournée à droite, ses bras
étendus le long du corps avec le coude gauche fléchi afin de
permettre à sa main gauche d’être posée sur l’abdomen tandis
que la droite était penchée contre le côté externe de la jambe.
Dans les niveaux supérieurs de la tombe, juste au-dessus des
genoux du squelette décrit, fut découvert le corps d’un petit
enfant associé à plusieurs os de chamois, de cerf et de san-
glier. Il semblerait que la sépulture ait été rouverte afin d’y
déposer un nouveau corps. Néanmoins, la concordance entre
la forme de la nouvelle fosse et celle la précédente ainsi que
la conservation des jambes de l’individu adulte suggère une
différence temporelle courte entre ces deux inhumations. Du
reste, cela suggère également que la tombe la plus ancienne
ait été marquée ou qu’il était encore possible de l’identifier
sur le sol.

La structure II est aussi une sépulture ovale (mesurant
160 x 75 cm) où les restes de deux individus ont été mis au
jour: le squelette d’un homme jeune quasiment complet et les
pieds d’une autre personne, dans la direction opposée, à côté
de la tête de celui-ci. Quatre dates 14C ont été obtenues pour
cette structure: trois à partir du jeune homme (AA-5296:
6770±65 BP; 5718-5628 cal BC; AA-11744: 7025±80 BP;
5988-5807 cal BC) et une autre à partir des pieds de la secon-
de personne (AA-5295: 6860±65 BP; 5799-5665 cal BC). Il

semble que ces pieds isolés proviennent d’une sépulture plus
ancienne presque entièrement remaniée par la réouverture de
la tombe afin d’y inhumer l’individu dont le squelette est resté
complet. Le corps de ce dernier était installé en position allon-
gée sur son côté gauche avec les bras étendus le long du tronc
et les jambes fléchies. Le crâne, les vertèbres dorsales et le
bassin étaient déplacés de leur position anatomique normale,
nous indiquant ainsi une probable décomposition du corps en
espace creux. Cet individu était accompagné de plusieurs
objets pouvant être interprétés comme des offrandes funérai-
res: un long poinçon en os, un bâton percé de type mésoli-
thique, un galet avec piquetage (peut-être une représentation
schématique d’un visage humain) et une valve perforée de
Callista chione étaient situés sous le crâne, deux os frontaux
d’un ibex femelle étaient placés sur le fémur, puis un long
galet avec des traces d’ocre était près de l’avant-bras droit. De
surcroît, les coquillages perforés étaient très abondants.
Soixante et une Trivia sp., trois Littorina fabalis et une
Naticidae furent découvertes dans cette sépulture, la plupart
d’entre elles étaient vers l’arrière de la tête et du bassin de
l’individu complet ce qui pourrait suggérer qu’elles étaient
cousues sur un vêtement, peut-être une cape. Une croche de
cerf perforée et quelques Trivia perforées furent trouvées au-
dessous des pieds de cet individu complet. Ces dernières
pourraient correspondre à des ornements en rapport avec la
tête de la sépulture antérieure. La signification de mollusques
comestibles - escargots (Cepaea nemoralis) et patelles
(Patella sp.) trouvés dans le remplissage de la tombe - est
quant à elle, moins évidente.

La structure I est également une fosse ovale (108 x 50
cm) délimitée par la paroi nord de la grotte d’une part et par
un gros bloc de calcaire d’autre part. Le corps d’une femme
âgée, daté de 5230-5063 cal BC, était initialement placé dans
une position similaire à celle de l’homme de la structure III.
La partie supérieure de cette structure fut endommagée par un
creusement préhistorique postérieur occasionnant la dispari-
tion des jambes; mais les pieds (tout contre le bassin) furent
préservés. Le crâne était légèrement incliné à droite. Les bras,
étaient placés le long du corps avec le coude droit fléchi de
telle sorte que la main puisse reposer sur le bassin, tandis que
l’avant-bras gauche passait sur l’abdomen, comme si la main
gauche avait été soutenue par l’avant-bras droit au dessus de
la hanche. Plusieurs objets, pouvant être considérés comme
des offrandes, furent retrouvés à côté du squelette: une omo-
plate de cerf placée à peu près verticalement près du pied gau-
che, une côte d’ongulé trouvée par-dessus l’omoplate et trois
croches de cerf perforées situées tout près du côté externe du
pied gauche. Un grand nombre de coquilles d’escargots ter-
restres (Cepaea nemoralis) furent découvertes, mélangées
avec le remplissage de cette tombe. Il est possible que cette
accumulation d’escargots anormale soit le résultat d’un dépôt
intentionnel en relation avec la sépulture.

Une autre tombe du Mésolithique final a récemment
été mise au jour dans le site de la Zone Archéologique de La
Garma (Cantabres): la grotte d’El Truchiro (Arias et al.
2003). Cette tombe, qui aujourd’hui n’est pas encore entière-
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Figure 5. Distribution des sépultures du Mésolithique à l’entrée de la grotte de Los Canes.



ment fouillée, est actuellement étudiée par A. Armendariz. Le
squelette, correspondant probablement à une femme ou une
jeune personne, fut inhumé à l’entrée d’une étroite galerie,
non loin de la cavité de la grotte. Il était associé à quelques
coquilles perforées de Cerastoderma edule, probablement
assemblées en collier. Une datation directe de 6470±70 BP
(TO-10912; 5481-5363 cal BC) a été obtenue à partir d’un
échantillon de l’humérus gauche. La présence de restes
humains dans d’autres contextes mésolithiques de la même
colline, comme La Garma B (datée de 7165±65 BP; OxA-
7300; 6156-5925 cal BC), l’amas coquillier de La Garma A
(sept dates entre 6500 et 5700 cal BC) et éventuellement La
Garma C, suppose une utilisation intensive de ces grottes
comme lieu d’inhumation durant le Mésolithique, similaire-
ment aux sites asturiens plus ou moins contemporains (vid.
supra).

La sépulture d’un homme adulte en position fléchie
latérale dans un amas coquillier a récemment été fouillée dans
la zone côtière de Jaizkibel, non loin de San Sebastián (Pays
Basque, Espagne) (Iriarte et al. 2003). Bien que le site,
nommé J3, soit en cours d’étude, les dernières découvertes
nous laissent suggérer qu’il s’agit encore d’une tombe méso-
lithique, probablement datée du huitième millénaire cal BC.

En allant vers l’Est, dans la chaîne des Pyrénées, une
autre sépulture du Mésolithique final a récemment été fouillée
dans l’abri d’Aizpea (Navarre). Le squelette d’une femme
d’une trentaine d’années a été découvert dans ce site. Il sem-
ble qu’elle ait été placée en position fléchie directement sur le
sol de l’aire d’habitat et fut recouverte, par la suite, d’une
accumulation de nombreux blocs de dimensions variées
(Barandiarán & Cava 2001). L’existence d’un dépôt funéraire
associé au corps n’a pas été spécifiée. Une détermination
directe de l’âge de la sépulture au radiocarbone a daté le sque-
lette de 6600±50 BP (GrA-779; 5608-5484 cal BC), ce qui est
compatible avec l’industrie géométrique mésolithique décou-
verte dans la couche renfermant ces restes humains.

Il n’y a aucun doute sur le fait que les ensembles funé-
raires les plus importants du Mésolithique ibérique soient les
concheiros (amas coquilliers) du Portugal centre-méridional.
Ils comptent, de toute évidence, parmi les ensembles les plus
pertinents de cette période en Europe. Les sites les plus
connus sont ceux de la vallée du Muge (Ribatejo) au bord des
rivages de l’ancien large estuaire du Tage. Près de trois cent
squelettes humains ont été mis au jour depuis les années 1860
dans les sites de Moita do Sebastião, Cabeço da Arruda et
Cabeço da Amoreira, ainsi que probablement dans d’autres
amas coquilliers du secteur de Muge-Magos tels que Fonte do
Padre Pedro et Cova da Onça. Pour ces sites, une longue série
de datations absolues a été publiée, dont la plupart des sépul-
tures correspondent au sixième millénaire cal BC (Araújo
2003).

Les sépultures de Muge sont généralement des inhu-
mations individuelles dans des amas coquilliers. Quelques
fosses, seulement, ont parfois été identifiées durant les

fouilles, bien qu’il soit tout de même possible que les corps
aient été placés dans ce genre de structure, sinon il est diffici-
le de concevoir comment un squelette aurait pu rester en
connexion dans un site de plein air. Toutefois, les observa-
tions de J. Roche à Moita do Sebastião l’ont amené à affirmer
que dans la plupart des cas les corps avaient juste été déposés
dans les dépressions naturelles peu profondes du sable, au
fond de l’amas coquillier (Roche 1960). à Moita do
Sebastião, les sépultures infantiles (correspondant à des
enfants dont l’âge est compris entre un et sept ans) étaient des
fosses d’une taille moyenne d’environ 0,85 de diamètre et
0,23 m de profondeur, ouverte dans le sable. Bien que dans les
récentes campagnes de fouilles la position dominante soit le
décubitus dorsal avec la tête intentionnellement soulevée, les
bras le long du tronc et les jambes fléchies (Roche 1972), il
semblerait qu’il existe une certaine variabilité. En effet,
depuis le dix-neuvième siècle, les rapports de fouilles décri-
vent plutôt des squelettes ayant une position latérale fléchie
(la position la plus courante selon Cartailhac 1886; voir figu-
re 6), position également retrouvée à Cabeço da Amoreira en
1962 (Roche & Ferreira 1967; Cardoso & Rolão 2002-2003,
fig. 50, 51, 53). Cela soulève une autre question intéressante
qui n’a pas encore été souvent formulée. Il est couramment
admis, d’après Roche, que la manière standard de traiter les
défunts à Muge était généralement l’inhumation individuelle
primaire. Pourtant, dans la littérature du dix-neuvième siècle,
plusieurs références font allusion au «tas confus» d’os
(Cartailhac 1886:57) (voir, par exemple, la sépulture de gau-
che, figure 6). Il nous est difficile de savoir, sans nouvelles
données, si les corps furent manipulés ou si nous sommes
juste devant une perturbation accidentelle des inhumations
antérieures.

Bien que les informations disponibles ne soient pas
aussi précises qu’il aurait fallu, elles semblent, malgré tout,
prouver que les inhumations ne furent pas réparties dans les
amas coquilliers par hasard. Elles étaient plutôt rassemblées
dans des secteurs particuliers. C’est ce qui fut découvert
durant les fouilles de 1880 à Cabeço da Arruda, où l’on obs-
erva que les squelettes étaient concentrés dans le secteur sud-
ouest du site (Oliveira 1892). Cela fut aussi établi de manière
plus précise par Roche à Moita do Sebastião (1960, 1989).
Sur ce site, les sépultures mises au jour durant les fouilles des
années cinquante étaient disposées en deux groupes: les
sépultures d’adultes à l’extérieur de l’aire d’habitat principal
et les sépultures d’enfants à l’intérieur de la zone d’habitation,
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Figure 6. Sépultures exposées pendant la fouille de 1880 à Cabeço
da Arruda (d’après Cartailhac 1886).



parmi les huttes, arrangées en demi-cercle. D’un autre côté, il
n’y a de concordance totale entre les anciennes et les récentes
phases de travaux sur le terrain quant au sujet de l’orientation
des sépultures. Alors que Ribeiro (1880) déclarait que les
squelettes de Cabeço da Arruda étaient alignés, les fouilles de
Roche à Moita do Sebastião ne montrèrent aucun modèle d’o-
rientation (Roche 1960).

Il n’est pas facile de discerner quels furent les objets
offerts intentionnellement, car les délimitations des sépultures
ne sont pas déterminées avec exactitude. Ceci étant, à Moita
do Sebastião, l’association directe d’ornements corporels (des
coquillages ou des gastéropodes d’eau douce Teodoxus fluvia-
tilis perforés, principalement) avec des restes humains a été
observée, alors qu’à Cabeço da Arruda ce sont des outils uti-
litaires qui étaient associés aux squelettes (grattoirs par-des-
sus l’avant-bras gauche du squelette de la sépulture II, poin-
çon en os sous la main gauche de celui de la sépulture VII)
(Roche 1972). à Moita do Sebastião XVI, un galet de quart-
zite cylindrique fut découvert tout près du crâne et un trapèze
fut localisé au-dessus de la poitrine du squelette de la sépul-
ture XXXII (Roche 1960). De l’ocre (Moita do Sebastião VI,
XI et XXX) et des traces de feu (Moita do Sebastião I, III et
XXXIV) ont été également décrits (Roche 1960). Il existe
quelques éventuelles offrandes de nourriture comme on pour-
rait le suggérer en analysant certaines données recueillies par
Roche à Moita do Sebastião (1960): la concentration de bival-
ves fermés (Lajonkairia lajonkairi) sous le squelette de la
sépulture III, une abondance anormale d’Helix pisana dans la
sépulture XII et la présence de Scrobicularia plana autour de
la sépulture XXXIII.

Les amas coquilliers de la vallée du Sado (Baixo
Alentejo) paraissent être plus tardifs que ceux de Muge. Les
dates radiocarbone (malheureusement la plupart d’entre elles
proviennent de coquillages et non d’os humains) les situent
du début du sixième millénaire cal BC au premier quart du
cinquième millénaire (Araújo 2003). Bien qu’ils aient été
fouillés dans les années cinquante et soixante du vingtième
siècle, les informations contextuelles sont très pauvres. En
effet, durant des décennies les fouilles n’ont pas été publiées
et la majeure partie de la documentation de terrain a été per-
due. Néanmoins, des centaines de milliers d’objets façonnés
et de restes de faune sont encore stockés au Museu Nacional
de Arqueologia e Etnologia de Lisbonne, ainsi que 116 sque-
lettes humains (Cunha & Umbelino 1995-1997), conservés
dans des caisses en bois où ils ont été préservés in situ dans
des blocs de paraffine. Un programme d’étude des collections
de ce musée a permis une première approche de cet important
regroupement de sites (Arnaud 1989).

Une des caractéristiques exceptionnelles de ces sites
est la forte densité des sépultures. à l’exception du plus grand
amas coquillier (Cabeço do Pez), la densité estimée est tou-
jours au-dessus de 0,1 sépulture par mètre carré, et à
Romeiras, cette valeur atteint les 0,407. Concernant leur orga-
nisation interne, il semble qu’il y ait une certaine variabilité.
Alors qu’à Amoreiras les squelettes furent découverts dans

des emplacements aléatoires mais tous orientés Est-ouest
(numéros IV, VI, VII et VIII) ou Ouest-est (III et V), à São
Bento la disposition et l’orientation semblaient être complète-
ment aléatoires. Toutefois, les sépultures fouillées à Vale de
Romeiras furent placées radialement en demi-cercle avec
l’ouverture en face du fleuve. Arnaud (1989) a insisté sur le
fait que même dans des sites ayant une forte densité de sépul-
tures, tels que Vale de Romeiras (26 sépultures sur seulement
54 m²), celles-ci ne se superposent quasiment jamais. Cela
pourrait signifier que ces tombes furent utilisées à peu près
simultanément ou encore qu’il existait, peut-être, des repères
quelconques à la surface.

Les sépultures ont été mises au jour dans la couche
sableuse, quasiment stérile, située au fond de l’amas coquillier.
Comme à Muge, aucun vestige évident n’a été trouvé des fos-
ses funéraires. Les squelettes étaient tous en posture latérale
fléchie: soit en position fœtale, soit en position semi-contractée
(fig. 7). Comme aucune délimitation nette de ces structures
funéraires n’a été identifiée, il est difficile de distinguer quels
sont les biens appartenant à chaque sépulture. Cependant, il a
été observé que la plupart des coquilles perforées (Teodoxus
fluviatilis, Trivia sp., Nassarius reticulatus) ont été retrouvées
tout près des squelettes. Parfois, on a remarqué l’association de
microlithes avec des corps.

Enfin, des parties de squelette de deux hommes adultes
ont été découvertes sur le site de Samouqueira, sur la côte de
Baixo Alentejo (Lubell & Jackes 1985). Il est plus probable que
celles-ci proviennent de tombes individuelles remaniées à
cause du labourage et de l’érosion naturelle. Il semble que l’un
d’entre eux fut inhumé avec les articulations en connexion
stricte, tandis que l’autre fut allongé dans la sépulture en posi-
tion fléchie après que la rigidité cadavérique se soit relâchée.
Une date au radiocarbone correspondant à la seconde moitié du
sixième millénaire cal BC a été obtenue pour l’un d’entre eux
(TO-130: 6370±70 BP; 5382-5238 cal BC).

Aperçu général et discussion

Il est difficile de tirer des conclusions trop globales de ce bref
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Figure 7. Amoreiras. Sépulture IV (d’après Arnaud 1989).



aperçu de la documentation funéraire du Paléolithique et du
Mésolithique ibériques que nous venons de présenter. En
effet, il serait vraiment discutable, d’un point de vue métho-
dologique, que nous nous étendions à des généralisations trop
formelles. Comme B. Wüller (1999) l’a affirmé pour le
Magdalénien, nous ne pouvons pas supposer qu’il existe des
normes valables pour des périodes aussi longues. En effet,
nous traitons des cas se prolongeant dans le temps sur au
moins 25000 ans et le fait qu’ils correspondent tous à des
sociétés que nous qualifions de «chasseurs-cueilleurs» ne
nous donne pas le droit de les considérer comme des sociétés
homogènes. De plus, le domaine funéraire est bien plus com-
plexe que bon nombre d’approches archéologiques ne le
reconnaissent (particulièrement la perspective processuelle,
un peu naïve à ce sujet). Comme les données ethnographiques
le montrent, la diversité des actions humaines relatives à la
mort est considérable (Ucko 1969; Testart 2001). Les compor-
tements funéraires ne reflètent pas simplement l’organisation
sociale d’un groupe, c’est aussi un contexte permettant la mani-
festation des symboles et aussi l’occasion pour l’individu, ou
pour le groupe, d’exprimer ses sentiments envers le défunt.
Sans vouloir nier que ces comportements funéraires soient
l’une des activités individuelles, ou collectives, pour lesquelles
le fardeau des règles sociales est de plus grande importance, il
ne faut pas omettre qu’il existe également beaucoup de place
pour l’imprévu et pour les choix personnels ou collectifs. Par
exemple, les objets retrouvés dans une tombe pourraient avoir
été déposés comme viatique, comme des biens dont le défunt,
d’une manière littérale ou métaphorique, devait être muni pour
son autre vie, mais ils pouvaient aussi être simplement des sou-
venirs personnels non ritualisés offerts par des parents ou des
amis, ou encore des éléments représentant l’activité de cette
personne durant son vivant. Ils pouvaient également représen-
ter un hommage politique ou social d’un individu, ou de sa
lignée. Inversement, des objets inhumés dans des tombes pou-
vaient aussi être une façon de se débarrasser d’eux, si, par
exemple, les possessions des personnes décédées étaient consi-
dérées comme impures. D’un point de vue encore plus élémen-
taire, de nombreux objets pouvaient tout simplement constituer
une partie du linceul ou du vêtement porté par la personne inhu-
mée. Dans ce cas, nous pouvons nous retrouver, soit avec l’ef-
fet archéologique de comportements ritualisés face à la mort
(dans des sociétés qui réservaient des pièces d’habillement par-
ticulières afin d’enterrer leurs défunts), soit avec la simple tra-
dition d’habiller le défunt «correctement» avec des effets de
bonne qualité, soit encore, juste par hasard, les vêtements et la
parure que la personne portait sur elle à l’heure de sa mort.

Cependant, quelques tendances générales peuvent être
soulignées. Parmi elles, nous insisterions sur le fait que la plu-
part de ces structures funéraires de chasseurs-cueilleurs pro-
viennent d’habitats, bien qu’il faille reconnaître que, dans
beaucoup de cas, il n’est pas possible d’établir si la sépulture
fut ouverte quand l’habitat était occupé ou non. De plus, la
probabilité de découvrir une inhumation non monumentale
creusée à l’extérieur d’un habitat est tout à fait basse.

Autre conformité, il s’agit de la prédominance des

inhumations individuelles en fosses. Bien que dans de nom -
breux cas, il a été proposé que les restes humains étaient
déposés à même le sol, il est difficile d’admettre que la
conservation de ces squelettes en connexion ait pu se faire
sans l’existence d’une protection quelconque (fosse, tumulus,
structure en bois, etc.). En réalité, la plupart de ces tombes
soi-disant non protégées sont issues de fouilles mal documen-
tées (comme à Nerja) ou de sites dont les particularités sédi-
mentaires rendent l’identification des structures funéraires
extrêmement difficile (amas coquilliers portugais).

Quasiment tous les squelettes ont été retrouvés en
décubitus dorsal ou en position latérale fléchie. Il n’existe pas
de modèle évident concernant la position des corps. Le décu-
bitus dorsal semble être prédominant au Paléolithique, mais
l’échantillon est beaucoup trop restreint pour être concluant.
Au Mésolithique, la position latérale fléchie devient plus fré-
quente qu’auparavant, mais il semble que dans la plupart des
sites et des sépultures les corps étaient déposés étendus sur le
dos.

Les squelettes sont généralement retrouvés en
connexion anatomique. Néanmoins, il existe quelques cas
intéressants de modification de la position qui ne peuvent être
imputés à des causes d’ordre taphonomique. Il est très proba-
ble que à Los Canes, Cabeço da Arruda, puis Cingle del Mas
Nou, quelques corps ont souffert de diverses manipulations
post mortem, plus spécifiquement à Cingle del Mas Nou où
l’existence d’une inhumation secondaire associée à la premiè-
re semble plausible. Ces données pourraient être liées à un
phénomène, comme des auteurs tels que N. Cauwe (1998,
2001) ou J. Orshiedt (1999) l’ont récemment mentionné,
beaucoup plus fréquent durant le Mésolithique européen qu’il
ne l’a été concédé jusqu’alors: la manipulation des restes
humains.

Les objets archéologiques associés aux restes humains
sont assez variables et quelque peu difficiles à étudier. Le fait
que la plupart des tombes ibériques furent creusées dans des
couches archéologiques rend très ardue l’identification des
objets laissés intentionnellement de ceux qui sont là par
hasard. Néanmoins, il semble qu’il y ait une tendance au
dépôt des objets usuels (généralement non utilisés) et des res-
tes fauniques. La quantité très élevée de perles (des coquilles
marines majoritairement) pourrait s’expliquer par la présence
d’ornements corporels portés par la personne décédée, soit
directement (en colliers, en bracelets, sur des bonnets, etc.),
soit attachés à ses vêtements ou à son éventuel linceul. L’ocre
rouge, un des thèmes classiques des sépultures du
Paléolithique et du Mésolithique, n’a que rarement été retrou -
vé. Bien qu’il s’agisse d’une caractéristique très fréquemment
recherchée et enregistrée, seules des concentrations d’ocre
significatives ont été rapportées à Lagar Velho, Los Azules et
dans quelques sépultures de Muge. Or, dans le dernier cas, il
paraît évident que l’ocre provient de la teinture du linceul. Il
existe aussi des données occasionnelles d’utilisation du feu
lors des rituels funéraires: des foyers ou au moins quelques
morceaux de bois brûlé ont été trouvés associés aux structu-
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res de Cueva Morín, Lagar Velho et des amas coquilliers por-
tugais.

Dans de nombreux cas, il n’a pas été possible d’établir
avec certitude le sexe des squelettes. Par conséquent, il est
difficile de savoir si la variabilité des comportements funérai-
res est liée à ce facteur. En outre, cette question devrait être
étudiée en comparant le traitement des corps masculins et
féminins au sein de contextes culturels concrets, mais beau-
coup de sites ibériques n’ont seulement qu’un, ou trop peu
d’individus. à Los Canes, la plus complexe des sépultures
(structure II) est une inhumations masculine, mais l’échan-
tillon est trop restreint pour en faire une généralité.
Malheureusement, les données provenant des amas
coquilliers portugais manquent de détails indispensables pour
pouvoir répondre à cette question. Il apparaît que la propor-
tion des sexes représentés dans le cimetière de Muge est pro-
che de la proportion normale (Vallois 1930; Ferembach 1974;
Cunha & Cardoso 2002-2003). De surcroît, il n’est pas facile
d’aller plus loin dans cette étude, car, comme nous l’avons
signalé, dans ces sites il est très difficile d’établir les délimi-
tations des sépultures et donc des offrandes correspondant à
chaque individu.

Bien qu’une meilleure information anthropologique
serait souhaitable, il paraît évident qu’un certain choix lié à l’âge
ait existé. Durant la majeure partie de la période analysée, le
nombre d’enfants inhumés est très bas, indubitablement en des-
sous la mortalité infantile réelle de cette époque. Ceci est évi-
dent concernant les nouveaux-nés et les enfants en bas âge en
général, nous laissant suggérer que, pour la majorité des chas-
seurs-cueilleurs ibériques, les jeunes enfants n’étaient considé-
rés comme membres à part entière de la communauté que
quelque temps après leur naissance (peut-être au moment du
sevrage). Cependant, lorsque de jeunes enfants sont retrouvés,
les indices d’une différenciation au niveau du traitement funé-
raire sont rarissimes contrairement à d’autres parties d’Europe
(Vanhaeren & d’Errico 2001). L’enfant de Lagar Velho, quoique
étant une découverte isolée, présente des caractéristiques sem-
blables aux autres inhumations de la moitié du Paléolithique
supérieur en Europe; à Nerja, la seule différence est la position
latérale de l’enfant, mais il n’est pas certain que cette sépulture
soit contemporaine de celles des adultes. Ce comportement face
à la mort concernant les jeunes enfants paraît changer durant le
Mésolithique final. à Los Canes, Moita do Sebastião et Cabeço
da Arruda (Ferembach 1974; Jackes & Meiklejohn sous presse),
des enfants de moins de cinq ans (y compris des nouveaux-nés)
ont été trouvés. La distribution des âges de décès, récemment
fournie par Jackes et Meiklejohn (sous presse) pour les cimetiè-
res portugais précédemment cités, présente des pourcentages
reflétant probablement la structure démographique de ces popu-
lations. De plus, bien que dans la plupart des cas les données
soient pauvres, il semble qu’il existe quelques différences au
sujet du traitement funéraire de ces jeunes enfants. L’enfant de
Los Canes était inhumé dans la partie supérieure de la tombe
d’un adulte tandis qu’à Moita do Sebastião, les sépultures d’en-
fants furent séparées de celles des adultes et, selon Roche, leur
forme était différente.

Il existe également une différence entre le
Paléolithique et le Mésolithique ibériques au sujet de la den-
sité relative des sépultures et des sites d’inhumations lors-
qu’on les compare avec d’autres parties d’Europe. Tandis que
la Péninsule Ibérique possède parmi les plus grandes concen-
trations de sépultures mésolithiques du continent [2], la den-
sité pour le Paléolithique supérieur est, quant à elle, compara-
tivement basse, surtout si nous la confrontons à celles de la
France, de l’Italie ou de la Moravie. Cependant, si nous ana-
lysons le Paléolithique européen dans son ensemble, la densi-
té des sépultures de la Péninsule Ibérique n’est pas vraiment
basse. Même s’il est vrai, qu’elle est loin en dessous des
régions précédemment mentionnées: la densité des sépultures
du Paléolithique en France correspond à plus du double de
celle de la Péninsule Ibérique et celle d’Italie est cinq fois
plus élevée [3]. Cependant, beaucoup d’autres régions n’ont
fourni aucune tombe ou alors bien peu. En fait, la densité ibé-
rique est plus haute que la valeur moyenne de tout le conti-
nent, même si nous excluons le nord de l’Europe qui était
sous la glace durant la majeure partie du Pléistocène [4].

De toute façon, bien qu’il ne s’agisse pas d’une carac-
téristique ibérique particulière, la raison d’une densité aussi
faible mérite une analyse plus approfondie. En dépit de l’exis-
tence d’un assez bon échantillon du Paléolithique ibérique, un
nombre limité de sites funéraires seulement ont été mis au
jour. Quelle est donc la signification de moins de dix cas
parmi des centaines de sites représentant 30000 ans d’activité
humaine ? En effet, il est très possible que les documents
archéologiques décrits plus haut ne représentent pas une règle
générale mais plutôt des exceptions. Bien sûr, de nombreuses
structures funéraires ont dû être détruites par des activités
humaines postérieures. Toutefois, cet argument ne peut pas
expliquer à lui seul la pauvreté des vestiges funéraires au sein
de la Péninsule Ibérique. Par conséquent, il est très probable
que les chasseurs-cueilleurs ibériques aient développé des
rites funéraires en dehors des zones d’habitats (ou du moins,
à l’extérieur des habitats en grottes et abris, puisque nous ne
connaissons encore que trop peu les sites de plein air de la
Péninsule). En effet, nous ne savons pas, à l’heure actuelle, si
ces corps étaient délaissés intentionnellement afin d’être
démembrés par des charognards ou si ces inhumations étaient
effectuées en dehors des habitats.

D’un autre point de vue, il semble également évident
que nous assistons à une augmentation des témoignages funé-
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[2] En actualisant les données de J. Grünberg (2000), la Péninsule Ibérique
représente 14,4% des 160 sites funéraires du Mésolithique européen et 23,1%
des sépultures individuelles. Ces figures sont loin au-dessus du pourcentage
de cette région dans la superficie totale de l’Europe (5,9%)
[3] Nous pouvons estimer la valeur pour la Péninsule Ibérique à environ 10
sépultures par million de km², alors qu’en France et en Italie, nous avons
respectivement des valeurs de 25,7 et 56,5.
[4] La densité pour tout le continent européen doit avoisiner les 5,2 sépultu-
res par million de km², en prenant en compte les délimitations habituelles, et
environ 8,3 si nous excluons le «désert» paléolithique (comprenant le nord de
la Russie, les Pays scandinaves et baltiques et l’Irlande).



raires parmi les derniers chasseurs-cueilleurs de la Péninsule.
L’évolution diachronique du nombre de tombes (fig. 8) et des
individus inhumés (tabl. 1) montre une tendance sans équi-
voque dans le sens d’une augmentation progressive de ces
témoignages avec une transformation qualitative très marquée
au sixième millénaire cal BC, qui rassemble à lui seul 66,7%
des sites funéraires et 93,9% des individus inhumés. Il est évi-
dent que ce fait ne peut être lié à des erreurs statistiques ou à
des biais de la recherche. Des facteurs démographiques ont pu
être responsables de ces transformations croissantes durant le
Paléolithique supérieur et le Mésolithique, ainsi que pour le
changement modéré observé au début de l’Holocène, mais
aucune population ne peut subir une mutation aussi brutale
telle que celle observée pour le sixième millénaire cal BC, à
moins que nous ne postulions pour une immigration massive
dont nous n’avons aucune preuve. Par conséquent, il semble
évident que nous sommes face à un changement des compor-
tements funéraires des populations demeurant au sein de la
Péninsule. Et il s’agit d’un changement très généralisé,
puisque les sites funéraires du sixième millénaire sont répar-
tis dans la plupart des régions ayant un échantillon significa-
tif de l’habitat mésolithique.

Il est donc clair que les derniers chasseurs-cueilleurs
de la Péninsule Ibérique aient établi des concentrations de
structures funéraires plus denses que les groupes plus anciens.
Mais cela n’est pas une spécificité de la Préhistoire ibérique.
Partout en Europe, on a pu découvrir une assez bonne quanti-
té de données concernant les comportements funéraires des
populations du Mésolithique final (Grünberg 2000). De plus,
si nous incluons dans cet échantillon les données issues des
autres continents (l’Archaïque américain, par exemple), il

semble que l’on puisse affirmer que l’existence de grandes
concentrations de structures funéraires est une des caractéris-
tiques des sociétés de chasseurs-cueilleurs développées.
Quelques fois, les sépultures sont rassemblées dans des cime-
tières, c’est-à-dire dans des secteurs spécialisés pour le dépôt
exclusif des défunts, utilisés durant une période prolongée
(Goldstein 1981). Dans l’Europe pré-néolithique, les ensem-
bles funéraires correspondant à la définition précédemment
citée sont indubitablement associés à des sociétés dévelop-
pées parmi les quelles on peut observer divers traits de com-
plexité. La majorité d’entre elles sont des groupes du
Mésolithique final occupant des régions dotées d’abondantes
- bien souvent saisonnières - ressources (le plus souvent éco-
tones) et présentant une tendance à la sédentarisation, ainsi
que des témoignages de distinctions de rangs ou de richesses
entre les personnes. Les cimetières sont donc retrouvés dans
des contextes typiques des «chasseurs-cueilleurs opulents»
comme aux Portes de Fer du Danube ou comme en Europe du
Nord.

Cependant, les sites de référence les plus pertinents
pour le cas ibérique sont les cimetières de la façade atlantique
(Téviec et Hoëdic en Bretagne, Henriksholm-Bøgebakken à
Vedbæk et Nederst au Danemark, puis Skateholm et Tågerup
en Suède). Comme les cimetières de Muge et de Sado, il s’a-
git de sites de plein air composés de douzaines de tombes,
surtout des sépultures individuelles dans des fosses.
Toutefois, il existe une variabilité considérable des pratiques
funéraires concernant le nombre de personnes inhumées
d’une part (ce sont souvent des sépultures doubles ou collec-
tives) et des positions ou encore du traitement des corps, d’au-
tre part (par exemple, les témoignages de crémation).

Néanmoins, pour la majeure partie de la Péninsule
Ibérique, la relation entre les comportements funéraires du
Mésolithique final, les cimetières et leur complexité n’est pas
aussi évidente. Pour commencer, le nombre élevé de sépultu-
res indiqué sur la figure 8 et dans le tableau 1 n’est pas uni-
quement lié aux cimetières. En effet, la plupart des sites sont
des endroits possédant une ou très peu de sépultures (Aizpea,
Samouqueira, Cingle del Mas Nou, Molino de Gasparín, El
Truchiro). Pour la majeure partie du Mésolithique ibérique,
nous devrions simplement parler de concentrations de sépul-
tures situées à des places particulières (Los Canes, Cingle del
Mas Nou), ou, d’un point de vue plus général, d’une fréquen-
te association des sépultures à l’habitat. En outre, il est impro-
bable que cette forte densité de sépultures, et même des véri-
tables cimetières (quelques uns sur les sites du Tage et du
Sado ainsi que El Collado), ait un rapport avec la complexité
des sociétés ibériques. En fait, les diverses caractéristiques
évoquant la complexification des sociétés de chasseurs-
cueilleurs ne sont guère retrouvées dans les sites du
Mésolithique ibérique, y compris parmi les amas coquilliers
portugais.

Les sociétés complexes de chasseurs-cueilleurs se
caractérisent généralement par la manifestation d’attributs
socio-économiques et idéologiques tels que la sédentarité,
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Figure 8. Évolution diachronique du nombre de sites funéraires
durant le Paléolithique supérieur et le Mésolithique de la Péninsule
Ibérique.

Tableau 1. Densité des sépultures individuelles par millénaire dans
la Péninsule Ibérique durant le Paléolithique supérieur et le
Mésolithique.



une densité de population élevée, une division sociale du tra-
vail, des inégalités sociales, un système d’échanges dévelop-
pé, des guerres, des activités sociales et cérémoniales intensi-
ves ou encore, des structures politiques complexes (Testart
1982; Price & Brown 1985; Ingold et al. 1988; Arnold 1996).
Jusqu’à présent, nous ne possédons aucun témoignage de ces
caractéristiques pour la plupart des groupes mésolithiques
ibériques. Cependant, on peut soutenir l’hypothèse que la
forte densité observée dans les amas coquilliers asturiens (130
sites sur juste 50 km de côte) (Fano 1998) puisse refléter une
augmentation de la population. De plus, la différence mani-
feste de complexité et de richesses entre la tombe II de Los
Canes (correspondant d’ailleurs à une jeune personne) et les
autres sépultures de ce même site, pourrait mettre en éviden-
ce l’existence d’inégalités sociales. En se basant sur ces der-
nières observations, uniquement avec beaucoup de volonta-
risme, nous pourrions qualifier de «complexes», les sociétés
des derniers chasseurs-cueilleurs des Asturies orientales
(Arias 1999). La même chose pourrait être affirmée à propos
des groupes méditerranéens, pyrénéens et andalous, responsa-
bles des autres sépultures espagnoles du Mésolithique final.

Le cas des populations mésolithiques portugaises est
plus compliqué. Les récentes informations les caractérisent
comme étant des groupes ayant développé un système écono-
mique de spectre ample et, dans certains cas, ayant un régime
alimentaire s’équilibrant entre de la nourriture terrestre et
aquatique (Lubell & Jackes 1988; Lubell et al. 1994; Cunha
et al. 2003). De plus, la grande taille des amas coquilliers du
Tage et l’existence de quelques structures d’habitation (Moita
do Sebastião) suggèrent que ces groupes aient pu habiter dans
des habitats permanents ou semi-permanents, bien que cela ne
puisse pas vraiment être confirmé. Mais, lorsque nous exami-
nons les caractéristiques restantes, nous sommes confrontés à
un manque de confirmation. Les principaux témoignages
d’une densité de population élevée sont les cimetières eux-
mêmes, aussi nous rentrerions dans un argument circulaire si
nous les utilisions. Du reste, des témoignages d’inégalités
sociales, d’échanges à longue distance, de présence d’objets
de prestige, de guerres ou d’activités cérémoniales manquent
quasi-totalement. Par conséquent, l’information issue des
sites du Tage-Sado reste quelque peu ambiguë. Alors que cer-
taines caractéristiques pourraient nous mener à les définir
comme des sociétés complexes de chasseurs-cueilleurs, les
autres nous suggèrent l’inverse. Aussi, il semble finalement
très improbable que celles-ci puissent être qualifiées de
«sociétés complexes», avec le même sens lorsque nous nous
en référons à leurs homologues bretonnes ou baltes.

Toutefois, il existe une caractéristique qui semble être
liée aux comportements funéraires du Mésolithique final: la
territorialité. En fait, il a souvent été proposé que ces cimetiè-
res pouvaient être associés aux groupes ayant des droits (ou
des revendications) sur l’emploi et le contrôle des ressources
fondamentales, mais restreintes. Dans un scénario de territo-
rialité croissante, de compétition entre les groupes pour un
espace et ses ressources, la mise en place de secteurs funérai-
res formels renforcerait la relation symbolique de la commu-

nauté avec le territoire et légitimerait ce contrôle des ressour-
ces.

Il existe quelques témoignages qui nous laissent présu-
mer que ce facteur puisse être adéquat pour les principales
concentrations de sépultures du Mésolithique final ibérique:
la région cantabrique et les estuaires du Tage et du Sado.
Concernant le nord de l’Espagne, de récentes recherches ont
livré de nouvelles données qui paraissent confirmer les infor-
mations fournies par l’étude de la technologie lithique et de
l’utilisation quasi-exclusive de matières premières lithiques
de mauvaise qualité (Arias 1991, 1999). L’analyse des
isotopes stables (δ13C et δ15N) des individus inhumés à Los
Canes (un site situé dans une zone de montagnes escarpées,
mais juste à 11 km de la côte atlantique) montre une nette dif-
férence avec les restes humains provenant de sites côtiers
contemporains («Asturiens») de la même région comme Poza
l’Egua et Colomba. Tandis que les individus de Los Canes
présentent des valeurs 13C qui s’échelonnent entre -20‰ et -
19‰ (typique d’un régime composé de protéines issues d’a-
nimaux terrestres), les restes des sites côtiers montrent des
valeurs plus élevées de cet isotope (-17 à -15‰) et du 15N
(12-13‰), suggérant un régime composite constitué de pro-
téines d’origine terrestre et marine, probablement riche en
poisson. Comme nous l’avons récemment remarqué (Arias &
Fano sous presse), cela peut suggérer l’existence de frontières
sociales empêchant les personnes vivant dans les aires mon-
tagneuses intérieures d’accéder aux ressources marines telles
que les poissons ou les mollusques.

Le cas de la basse vallée du Tage peut être similaire.
Comme pour l’Espagne cantabrique, les données paléo-envi-
ronnementales et de subsistance évoquent l’exploitation d’un
territoire limité depuis des habitats permanents ou semi-per-
manents (Araújo 2003), alors que l’analyse des isotopes sta-
bles montre un net contraste entre le régime des chasseurs-
cueilleurs et celui des groupes néolithiques vivant approxima-
tivement en même temps dans des zones voisines (Lubell &
Jackes 1988; Zilhão 1993). Par conséquent, il est probable
que la territorialité soit l’une des caractéristiques des groupes
du Mésolithique final dans cette partie de la Péninsule
Ibérique.

Un facteur qui pouvait renforcer ce changement avéré
des comportements territoriaux parmi les chasseurs-cueilleurs
ibériques, est leur proximité avec quelques groupes néoli-
thiques. Il semble significatif que beaucoup de sépultures du
sixième millénaire correspondent à des groupes de chasseurs-
cueilleurs qui pourraient être immergés dans une «phase de
disponibilité» (Zvelebil & Rowley-Conwy 1986). Étant
donné que ceux-ci vivaient non loin des groupes néolithiques,
il est probable qu’ils aient eu des contacts avec les premiers
fermiers. Cela semble être le cas des amas coquilliers de
Muge, dont les dates au radiocarbone chevauchent celles des
sites voisins du Néolithique cardial du massif calcaire
d’Estremadura (Zilhão 1993). Les dernières sépultures méso-
lithiques de l’Espagne cantabrique (Los Canes, El Truchiro)
et des Pyrénées (Aizpea) sont des sites approximativement
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contemporains de l’expansion du Néolithique cardial par la
vallée de l’Ebre jusqu’à la zone de Rioja Alavesa, au Pays
Basque méridionale, et plus particulièrement Cingle del Mas
Nou, un site ayant fourni une chronologie très tardive du
Mésolithique local correspondant à une période durant la
quelle le Néolithique ancien est largement répandu au sein de
l’Espagne méditerranéenne.

Cela nous mène à une question que nous avions déjà
abordée ailleurs (Arias 1999) au sujet de la relation entre ce
type de comportement funéraire et le processus de transition
vers le Néolithique. Apparemment, en Europe atlantique, il
existe des liens entre les zones où le phénomène du retard des
processus de diffusion du Néolithique est documenté et les
cimetières. De plus, les quelques régions où cette relation
existe (Portugal méridional, entre autres) appartiennent aux
premiers points d’apparition d’une autre particularité funérai-
re de très grande importance: le phénomène mégalithique
(Scarre et al. 2003). L’association de ces deux éléments est un
lieu commun dans la littérature archéologique bretonne où les
possibles coïncidences dans le rituel et dans l’architecture des
structures entre le Mésolithique de Téviec, d’une part, et les
mégalithes, d’autre part, ont souvent été soulignées.
Toutefois, ces dernières années, ce sujet a été réactualisé et
quelques auteurs proposent qu’il y ait un raccordement entre
le développement d’une architectonique monumentale et les
complexes processus de compétition sociale semblant avoir
mené les chasseurs-cueilleurs de l’Europe atlantique à la néo-
lithisation (Sherratt 1990, 1995; Scarre 2002).

Commentaires finaux

Comme nous l’avons vu tout au long de la partie descriptive
de cet article, les données funéraires concernant le
Paléolithique et le Mésolithique ibériques sont beaucoup plus
pertinentes qu’elles ne le sont généralement reconnues.
Environ quatre sites et huit tombes sont connus pour le
Paléolithique supérieur, alors que l’échantillon du
Mésolithique (comprenant 23 sites et environ 427 sépultures
individuelles) est l’un des plus importants d’Europe pour
cette période. De surcroît, certains sites ibériques, plus spéci-
fiquement ceux qui ont été fouillés récemment comme Lagar
Velho, ont livré des informations de très haute qualité qui
devraient être prises en compte pour tout réexamen de ce
sujet.

Parmi les aspects les plus exceptionnels de ce panora-
ma, nous pourrions souligner les nets changements qui se pro-
duisirent durant le Mésolithique final. Les derniers chasseurs-
cueilleurs de la Péninsule ont rassemblé leurs sépultures au
alentours des habitats (voire à l’intérieur de ceux-ci) en déve-
loppant parfois de véritables cimetières comme ceux des val-
lées de Muge et de Sado au Portugal, ainsi qu’à El Collado sur
la côte de Valence. De plus, il s’avère que certaines innova-
tions apparurent comme l’inclusion de jeunes enfants dans les
sépultures rituelles normales ou la manipulation post-mortem
des restes humains. Comme nous en avions discuté plus haut,
les raisons de ces transformations, surtout centrées au sixième

millénaire cal BC, ne sont pas évidentes. Néanmoins, il sem-
ble que des facteurs tels que la territorialité ou la rencontre
avec les groupes néolithiques arrivants devraient être considé-
rés.

Cependant, comme nous l’avons démontré, les tombes
sont, et ne cesseront d’être, l’une des principales sources d’in-
formation pour l’étude des domaines sociaux et idéologiques
des cultures préhistoriques. Au sujet des chasseurs-cueilleurs
ibériques, de nombreuses recherches sont encore requises.
Bien que la qualité des données et des approches théoriques
se soit largement améliorée ces dernières années, il reste
encore d’importants sites, comme El Collado, dont les
fouilles n’ont presque pas été publiées. En outre, comme les
récentes recherches sur les données portugaises le montrent,
même des sites fouillés lors des toutes premières étapes de la
recherche archéologique, peuvent fournir des données vala-
bles lorsque celles-ci sont analysées de manière appropriée.
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Kostenki. Sub-divisions chrono-culturelles

26 sites paléolithiques sont aujourd’hui connus à Kostenki: 21
à Kostenki même et 5 à Borschevo, y compris 10 sites possé-
dant plusieurs couches culturelles (fig. 1), correspondant aux
vestiges de plus de 50 niveaux d’habitat en position stratigra-
phique bien marquée.

Dans les années 1950-1960, tous les sites ont été ran-
gés en trois groupes chronologiques d’après les positions géo-
logiques de leur(s) couche(s) culturelle(s) (Velichko &
Rogachev 1969; Praslov & Rogachev 1982). Dans les années
1980-1990, sur la base de séries de datations 14C, les cadres
chronologiques des groupes ont été définis (Praslov &
Soulerjytsky 1997; Sinitsyn et al. 1997; Sinitsyn 1999): grou-
pe I entre 33.000 et 36.000 (40.000 ?) ans; groupe II entre
27.000 et 32.000 ans; groupe III entre 20.000 et 26.000 ans.

D’après le point de vue traditionnel, le groupe chrono-
logique I est représenté par les sites du Spitsynien et du
Streletskien; le groupe chronologique II est caractérisé par la

coexistence de l’Aurignacien, du Gravettien et du
Gorodtsovien; le groupe chronologique III inclut quatre varié-
tés d’ensembles gravettiens et des sites dont l’attribution cul-
turelle restent l’objet de discussions.

Les sépultures de Kostenki. Attribution générale

Aucune sépulture correspondant au cadre chronologique du
groupe I n’est connue. Les restes humains (dents) de la cou-
che culturelle II de Kostenki 17 et de la couche inférieure
(IVb, l’«horizon des foyers») de Kostenki 14 appartiennent à
des hommes de type anthropologique moderne.

Le plus grand nombre de sépultures appartient aux
sites du groupe chronologique II. Les sépultures intentionnel-
les avec rite funéraire bien exprimé sont présentes à Kostenki
14 (sous la couche culturelle III), à Kostenki 15 et – plus pro-
blématique – à Kostenki 12 (couche culturelle I). Toutes sont
attribuées au Gorodtsovien, unité culturelle particulière de
l’Europe orientale. Les sites d’affiliation aurignacienne
(Kostenki 1, couche culturelle III) et gravettienne (Kostenki
8, couche culturelle II) n’ont fourni que des restes anthropo-
logiques isolés.

Dans le groupe chronologique III, des sépultures sont
connues à Kostenki 18 (le site de la culture de
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Kostenki–Avdeevo) et à Kostenki 2 (site d’attribution cultu-
relle particulière, celle du groupe aux constructions d’habitat
en os de mammouths).

Les sépultures du groupe chronologique moyen

Kostenki 14 (Markina gora)

La sépulture la plus ancienne de Kostenki a été trouvée sous
la couche culturelle III du site. La forme de la fosse funéraire
était bien marquée par une lentille d’ocre rouge de forme
ovale (99 × 39 cm) au fond de la tombe. La fosse a recoupé
l’horizon de cendre volcanique, absent du remplissage de la
tombe (fig. 2).

Le squelette d’un homme de 25 ans se trouvait au fond
de la tombe dans une position très contractée, sur le côté gau-
che, la tête vers l’ouest (fig. 3). La poitrine et la face du défunt
étaient disposées vers le bas, les genoux resserrés vers la poi-
trine, les mains entre la poitrine et les genoux. Les doigts de
la main droite étaient fortement comprimés au poing; la pre-
mière phalange du pouce se trouvait entre les dents de la
mâchoire supérieure et de la mandibule. Les os des doigts de
la main gauche, également comprimés au poing, se trouvaient
sous la clavicule droite et la vertèbre du cou. D’après A.N.
Rogachev (1955), la position fortement contractée du squelet-
te et une série de discontinuités dans l’ordre anatomique des
os témoignent de l’inhumation du cadavre en position liée.

Aucun artefact n’était présent dans la tombe. Trois
petit éclats de silex, une phalange de mammouth et quelques

os de lièvre ont été trouvés dans le remplissage de la fosse au
niveau du squelette.

La question du rapport de la sépulture avec la couche
culturelle III au-dessous de laquelle elle se trouvait, reste non-
résolue; une liaison de la sépulture avec la couche culturelle
paraît probable, mais non-démontrable.

Les dates de la couche culturelle III sont les suivantes:
14.300±460 BP (GIN-79; os); 26.970±180 BP (OxA-9566;
charbons); 28.370±140 BP (GrA-15960; charbons);
29.320±150 BP (GrA-15955; charbons); 30.080+590/-550
BP (GrN-21802; charbons); 31.760+430/-410 BP (GrA-
13288; charbons).

Deux dates directes sur os du défunt ont été obtenues:
4.705±40 BP (OxA-7126) et 3.730±40 BP (GrA-9303). Les
conclusions similaires des deux laboratoires indiquent qu’ils
n’ont pas réussi à éliminer le produit de conservation. Une
date de 20.640+170/-160 BP (GrA -18232) sur un petit mor-
ceau d’os provenant du remplissage de la fosse paraît égale-
ment rajeunie.

À côté de l’âge et de la complexité du squelette,
uniques pour cette époque, la renommée de l’homme de
Markina gora est déterminée par son affiliation raciale. Selon
G.F. Debetz (1955) et d’après la reconstitution plastique de
M.M. Guerassimov (1955:216) (fig. 4), il se rapporte au type
australo-négroïde. Selon V.P. Yakimov (1980) et I.I.
Gokhman (1966), il est une des variantes extrêmes du type
européen (très variable).
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Figure 1. Kostenki-Borschevo: groupe des sites paléolithiques. Les
sites avec sépultures sont mis en relief par de grands cercles. A: La
position géographique de Kostenki.

Figure 2. Kostenki 14 (Markina gora). Plan et coupes de la sépul -
ture.



Le caractère extraordinaire du squelette est renforcé
par un volume crânien de 1.160-1.170 cm³ (Kotchetkova
1965), soit la limite inférieure de capacité cérébrale de l’hom-
me moderne.

Kostenki 15 (site de Gorodtsov)

La concentration de vestiges culturels a été interprétée par
A.N. Rogachev (1957:108-109) comme les restes de la cons-
truction d’un habitat léger de forme ovale, d’un diamètre de
près de 6 m et dont l’épaisseur de la couche culturelle dans la
partie centrale allait jusqu’à 40 cm (fig. 5). Deux concentra-
tions rondes de cendres et lentilles d’ocre étaient marquées
dans les limites de l’habitat. Parmi les os, distribués en désor-
dre sur la surface, une série était en position verticale, près de
l’extrémité sud-ouest de la construction. Les extrémités infé-
rieures de ces os se trouvaient en général plus bas que le fond

de la couche culturelle, c’est-à-dire qu’ils ont été enfoncés ou
fichés dans le sol de l’habitation. Des os en position verticale
ont également été observés près des bords de la fosse funérai-
re, découverte ici dans la construction.

Au niveau de la base de l’habitation, la tombe était
bloquée par la couche culturelle. Cela peut témoigner de ce
que la sépulture et l’habitat, même si ils avaient des structu-
res différentes, ont été détruits par un même processus et au
même moment.

La structure et le rite funéraires restent uniques pour le
Paléolithique supérieur (fig. 6). D’après la reconstitution de
A.N. Rogachev (1957), un garçon de 6-7 ans (Yakimov 1957)
était enterré dans la fosse ovale (124 × 80 cm, à la profondeur
40 cm) en position assise, sur un siège artificiel construit à
l’aide de deux types d’argiles: jaune et gris, exotiques pour
cette région. La tombe était couverte par un petit monticule de
terre et d’os, y compris un grand fragment d’omoplate de
mammouth. L’effondrement de cette couverture a provoqué le
déplacement du corps du défunt: le crâne est tombé sur un
côté de la tombe, l’autre partie du squelette sur le côté oppo-
sé. L’enfant était assis sur un couteau en os dont la forme et le
manche sont typiques du Gorodtsovien. Le pourrissement de
la chair de la partie extérieure du corps a été la cause de la
destruction de la partie moyenne du couteau, dont les extré-
mités sont restées dans leur position initiale.

L’ensemble funéraire représente une bonne illustration
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Figure 3. Kostenki 14 (Markina gora). La sépulture (Rogachev
1957:85, fig. 39; voir aussi Sinitsyn 1996:310, fig. 14).

Figure 4. La reconstitution plastique de l’homme de Markina gora
par M.M.Guerassimov (1955:216, fig.90).

Figure 5. Kostenki 15 (site de Gorodtsov). La structure générale du
site.



d’un complexe «fermé». Il comprenait plus de 70 pierres
taillées, dont 63 localisées dans une concentration limitée. Il
s’agissait notamment de 10 grattoirs, d’un perçoir et de lames
et éclats à modifications secondaires (fig. 7), en association
avec des déchets de débitage. L’ensemble osseux de la sépul-
ture se composait du couteau mentionné, d’un lissoir et d’une
aiguille à chas cassé. Une coiffure ornée de plus de 150 dents
percées de renards polaires se trouvait sur la tête du défunt. Le
fond de la tombe était bien coloré par de l’ocre rouge et jaune.

Deux dates sur os existent: 21.720±570 BP (LE-1430)

et 25.700±250 BP (GIN-8020), paraissant rajeunies par rap-
port aux âges du groupe chronologique II de Kostenki.

Kostenki 12 (site de Volkov) (couche culturelle I)

L’enfant se trouvait sur le dos, en position étendue, un peu
incliné sur le côté gauche, et un peu selon la pente (fig. 8).
L’ordre anatomique des os était un peu perturbé. Le crâne
était écrasé. Parmi les os du squelette post-crânien, le fémur
droit, deux tibia, les cubitus et radius droits, la clavicule, deux
omoplates, l’os iliaque (gauche), des fragments de côtes, et
deux métatarses ont été conservés.

D’après l’auteur de la fouille, M.V. Anikovich
(Anikovich 1987; Anikovich et al. 2004), la seule preuve
d’une sépulture intentionnelle est le fait de la conservation
même du squelette, puisque toute la couche culturelle I était
en position secondaire, déplacée par des processus colluviaux
de pente. La seule possibilité pour un squelette d’être préser-
vé dans cette situation, est d’avoir été recouvert, par exemple
par des peaux.

À partir de données concernant des enfants modernes,
M.M. Guerassimova (1987) a interprété l’enfant de Kostenki
12 comme un nouveau-né (moins de 10 jours), dont le corps
mesurait 46-48 cm.

Les dates anciennes de la série de datations pour les
couches culturelles I-Ia sont en bon accord avec la position
stratigraphique et les dates des autres sites de ce groupe chro-
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Figure 6. Kostenki 15 (site de Gorodtsov). La sépulture (Rogachev
1957:110, fig. 56).

Figure 7. Kostenki 15 (site de Gorodtsov). L’ensemble lithique
funéraire (dessin de A.N. Rogachev).

Figure 8. Kostenki 12 (site de Volkov). Couche culturelle I. La posi-
tion du squelette du nouveau-né (d’après Anikovich 1987:6, figs. 2
et 3; Anikovich et al. 2004:25, fig. 5).



nologique: 23.600±300 BP (GIN-89; humus); 24.000±800 BP
(GIN–8019; pelvis de mammouth); 26.300±300 BP
(GIN–8574; os de bison); 28.500±140 (GrA-5552; charbons
de bois); 28.700±400 BP (LE-1428a; os); 29.030±560 BP
(LU-1821; humus); 30.240±400 BP (LE-1428b; os);
31.150±150 BP (LE-1428c; dent de mammouth [collagène]);
31.900±200 BP (LE-1428d; dent de mammouth [DTA]);
32.700±700 BP (GrN-7758; charbons de bois).

Les restes anthropologiques des sites du groupe chro-
nologique II

Des restes humains non accompagnés de traces d’inhumation
proviennent de la couche gravettienne II de Kostenki 8 et de
la couche aurignacienne III de Kostenki 1.

Gravettien de la couche culturelle II de Kostenki 8
(Telmanskaia)

Les os d’un crâne humain de la couche culturelle II sont repré-
sentés par 134 morceaux fracturés et brûlés. Ils étaient locali-
sés dans une habitation, près du foyer, en association avec des
phalanges, fragments de vertèbres, dents d’homme, provenant
le plus probablement d’un même squelette. Selon les dents,
l’âge de l’homme est situé dans la fourchette 35-40 ans.

L’intérêt majeur provient de traces de forage sur un
morceau de crâne. D’après le professeur I.I. Gokhman, le fora-
ge a été pratiqué sur l’homme vivant, c’est-à-dire qu’il s’agit
de la preuve d’une trépanation, peut-être la plus ancienne.

La date la plus vieille d’une petite série de datations
peut être acceptée comme limite supérieure de l’âge réel du
site: 21.900±450 BP (GrA-9283; charbons); 23.020±320 BP
(OxA-7109; fragment brûlé provenant d’un crâne humain);
24.500±450 BP (GIN-7999; os de cheval); 27.700±750 BP
(GrN-10509; charbons).

Aurignacien de la couche culturelle III de Kostenki 1

La signification du tibia et du péroné humains est donnée par
la date directe de 32.600±1.100 BP (OxA-7073) et par le
résultat particulier de l’analyse du régime alimentaire de
l’homme (Richards et al. 2001).

Les sépultures du groupe chronologique récent

Kostenki 18 (site de Khvoiko)

Les objets les plus intéressants du site sont les restes de la
sépulture d’enfant et trois fosses, probablement de même
fonction sacrale.

La sépulture a été en partie endommagée par des fos-
ses modernes. Il ne reste qu’une partie de la base de la tombe,
de forme triangulaire, mesurant 120 × 52 cm (fig. 9), et un
bord au nord-est à la profondeur de 40 cm. La tombe a été
creusée dans le sable sénonien. Le fond n’était défini que par

la position des os du squelette. Aucune association matérielle
ne se trouvait dans la fosse. Le squelette était couvert par trois
niveaux d’os de mammouths fortement endommagés par les
fosses récentes. Les os tubulaires du niveau supérieur se trou-
vaient en position parallèle les uns aux autres, en travers de la
fosse. Les os tubulaires du niveau moyen, par contre, se trou-
vaient le long de la fosse. Les os du troisième niveau, infé-
rieur (deux omoplates et deux tibia), se trouvaient disposés en
angle les uns par rapport aux autres, bloquant directement le
crâne et la poitrine du squelette.

La question principale est la suivante: s’agit-il d’os
mis dans la fosse, ou représentent-ils les restes d’une
couverture écroulée ? A.N. Rogachev inclinait pour la secon-
de hypothèse, c’est-à-dire l’idée qu’ici se trouvait la chambre
funéraire (la crypte), recouverte par de grands os de mam-
mouths, tombés par la suite dans la fosse.

Le squelette d’enfant de 9-10 ans (Guerassimova
1982) se trouvait sur le côté gauche, la tête vers le sud-ouest,
la face vers l’ouest. Selon les fragments disponibles, les
mains étaient pliées et se trouvaient devant la face; les pieds
se trouvaient également dans la même position pliée.

Une fosse similaire (2,3 × 0,8 m; profondeur de 1 m) a
été découverte à 150 m à l’est de la sépulture (fig. 10). Elle a
pu être différenciée des fosses d’habitat et des fosses déposi-
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Figure 9. Kostenki 18 (site de Khvoiko). Les vestiges de la sépultu-
re (Praslov & Rogachev 1982:187, fig. 66b).



taires par sa structure et par sa composition et, ainsi, être rap-
prochée de la fosse funéraire, raison de son interprétation
comme sépulture conventionnelle ou cénotaphe (Praslov &
Rogachev 1982).

Toutes les fosses étaient creusées dans le sable séno-
nien à la profondeur de 0,4-1 m. L’association des os de mam-
mouths et des os de plésiosaure dans la couche culturelle du
site ne peut être expliquée que par l’activité de l’homme.

Les dates les plus anciennes sont en conformité avec cel-
les des sites de la culture de Kostenki–Avdeevo et, le plus pro-
bablement, peuvent être considérées comme la limite supérieu-
re de l’âge réel du site: 17.900±300 BP (GIN-8028; os de mam-
mouth de la couverture de la sépulture); 19.300±200 BP (GIN-
8576; os de mammouth de la couverture de la sépulture);
20.600±140 BP (GIN-8032; os de mammouth de la couverture
de la sépulture); 19.830±120 BP (GrA-9304; vertèbre humaine
provenant de la sépulture); 21.020±180 BP (OxA-7128; vertè -
bre humaine provenant de la sépulture).

Kosienki 2 (site de Zamiatnin)

Les restes d’une structure d’habitat de forme complexe cons-
truite au moyen d’un grand nombre d’os et de défenses de
mammouths (fig. 11) ont été découverts sur ce site par P.I.
Boriskovski (1963).

La chambre allongée se trouvait contre l’habitat dans
la partie sud-est. Selon le contour intérieur, elle mesurait 2,2
× 0,55 m; selon l’extérieur, 4 × 1,5 m (fig. 12). La partie infé-

rieure du squelette humain se trouvait dans la chambre: os des
pieds, pelvis (mal préservé), côtes et vertèbres. Le fémur, le
tibia et le péroné gauches étaient disposés presque verticale-
ment et donnaient la position du pied, fortement plié dans le
genou. Presque aucun vestige culturel n’était associé à la par-
tie inférieure du squelette.

La partie supérieure du squelette, correspondant le
plus probablement au même individu, se trouvait dans l’habi-
tation à 1,5 m au nord-ouest de la partie inférieure. Les frag-
ments de crâne, la mâchoire inférieure et la mandibule, la
deuxième vertèbre cervicale, le fragment de la clavicule, l’hu-
mérus et deux phalanges des doigts de la main se trouvaient
ici. Ils ne se trouvaient pas en connexion anatomique.

D’après P.I. Boriskovski, il s’agit de la sépulture inten-
tionnelle d’un homme assez âgé (fig. 13), en position assise,
aux pieds liés, dans une chambre construite pour un but funé-
raire, celle-ci étant une construction indépendante mais adhé-
rant au mur de l’habitation. Le cadavre était recouvert de terre
jusqu’aux épaules, et la tête et les mains restaient en dehors.
Après décomposition du cadavre, le crâne est tombé et fut
endommagé par les carnassiers et musaraignes.

Peu nombreuses, les dates montrent une extrême
variabilité: 11.000±200 BP (GIN-93; os de mammouth);
16.190±150 BP (LE-1599; os de mammouth); 17.300±160
BP (GIN-8570; os de mammouth); 23.800±150 BP (GIN-
7992; os de mammouth); 37.900±900 BP (GIN-7993; os de
mammouth). La meilleure conformité à la position géolo-
gique du site correspond à l’avant-dernière date.
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Figure 10. Kostenki 18 (site de Khvoiko). Le «cénotaphe» (Praslov
& Rogachev 1982:187, fig. 66c, d, e).

Figure 11. Kostenki 2 (site de Zamiatnin). Construction d’habitat et
la chambre funéraire. Les os humains sont mis en noir (Boriskovski
1963:10-11, fig. 5).



Conclusion

Ce bref aperçu des sépultures de Kostenki montre que les
traits individuels, spécifiques à chacune de celles-ci, prédomi-
nent sur les attributs communs. Il devient évident que l’ana-
lyse de phénomènes individuels et particuliers exige de la
recherche d’autres bases méthodologiques que l’analyse des
matériaux quantitatifs.
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Une nouvelle manière de penser s’impose lorsque on envisage de reconstituer la spiritualité paléolithique. A la fois les données
factuelles sont abondantes et précises, en même temps que l’anthropologie nous a démontré la cohérence de l’esprit humain,
partout où il a pu être saisi dans sa globalité. Pris isolément, les trop faibles témoignages livrés par l’archéologie pourraient
conduire, comme ils ont conduit, à de simplifications dont on a souvent ironisé par le passé. La cohérence du comportement est
la clé par laquelle chaque témoignage peut être expliqué dans son contexte propre. A ce titre, la mobilité, comme les méthodes
de partage, participe autant que les témoins artistiques à une compréhension générale des activités spirituelles d’un groupe. La
division des tâches autant que la hiérarchisation sociale reflètent, chez les peuples chasseurs la conception mythique générale. Il
faut donc apprendre à percevoir le sens de l’abstraction à la fois via les procédés techniques et par les mythographie illustrées dans
les cavernes. Les uns et les autres fonctionnent dans un même groupe d’individus, liés par les mêmes valeurs, transmises par voie
orale par le jeu des traditions, respectées, telles de lois figées, immuables. Ces systèmes de valeur rendent autant compte du des-
tin de l’homme que de la manière de découper une proie, par respect à cette croyance générale. Il nous revient de décoder cha-
cun de ces contextes puis de les articuler dans leurs développements chronologiques. Le cas européen semble particulièrement
complexe car, dès la fin du Moustérien, de nombreuses traditions s’y sont succédé, avec chacune des valeurs si puissamment
cohérentes que nous pouvons encore aisément en distinguer les contours par leurs créations techniques. Réduit à cet Extrême-
Occident, l’Europe fonctionnait en circuit fermé, ne faisant que recevoir des influences externe pour en constituer des entités
culturelles propres. Les mythologies y sont donc variées et brillamment manifestées par les arts rupestres. Il est sans doute vain
de recherche une explication globale et exclusive des représentations paléolithiques variables autant dans le temps et que selon
les lieux. Cependant, chacune d’elles procède incontestablement  d’une pensée structurée et, sûrement, multiple, tout aussi riche
que celle des populations amérindiennes sub-actuelles.

De nombreuses contributions à la pensée paléolithique furent fondées sur les dispositifs sépulcraux. En tous temps et
aujourd’hui encore, les traitements des défunts relèvent de considérations métaphysiques. Même si elles se désignent quelques
fois comme “laïques” les cérémonies de funérailles reflètent la significations que l’on donne à sa propre existence, à son pro -
pre destin. Le cas des sépultures paléolithiques est donc d’autant plus crucial que c’est avec elles que ce comportement appa-
raît, distinguant la chaire animale consommable, du corps du défunt à épargner. Une multitude de pratiques évoquées ici four-
nissent une déclinaison de ce respect fondamental, par les agencements par les traitements des restes comme par les objets sym-
boliques qui y furent disposés. Un affinement plus poussé permet d’établir des modes sépulcraux appropriés aux traditions tech-
niques, comme l’Epi-Gravettien d’Italie, le Kostienkien ou le Magdalénien. En combinant les modes de vie, les rites funéraires
et les expressions artistiques, on peut alors restituer la charpente d’une conception métaphysique profonde et puissante, suffi-
samment solide en tous les cas pour maintenir la cohésion du groupe au fil des millénaires.

Parmi les témoignages de croyances individuelles, les diverses formes de pendeloques offrent l’emprise la plus ferme.
Elles restituent un monde de symboles, socialisés par la suspension, désignant le statut du porteur, son appartenance et la situa-
tion propre où il se trouve en droit de les porter. Ici encore, au-delà de la diversité formelle, apparemment très large, une cohé-
rence se manifeste, d’accrochage régional (les Balkans, par exemple) chronologique ou traditionnel (les “pendeloques du
Gravettien” par exemple). La relation à l’animal y est constante : les dépouilles (dents, os) en constituent la trace matérielle,
tandis que les décors (incisions, perforations, couleurs) “socialisent” ces vestiges en les codifiant, tel un outil ou une arme.

L’espace ethnique est peut-être le plus difficile à saisir, on s’en rapproche par la dispersion des matières, les paysages de
chasse, la répartition des outils élaborés. Mais l’articulation de ces espaces, parcourus par une groupe, témoigne de sa flexibi-
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lité adaptative, de sa prévision et de son organisation territoriale, selon les tâches et les individus organisés dans ce groupe. Les
critères de reconnaissance d’une ethnicité paléolithique percent autant dans les traditions artisanales, dans les œuvres d’art
mobiliers (Les Pyrénées, par exemple) que dans les styles exprimés sur plaquette? Il reste sans doute délicat d’en inférer des
conceptions globales, pourtant les modes d’installations comme les cycles saisonniers doivent, eux aussi, participer d’un ensem-
ble des règles sociales combinées harmonieusement et justifiées par une pensée mythique. En effet, dès que nous percevons une
cohérence comportementale, celle-ci doit refléter la même cohérence spirituelle qui en justifie la pertinence, si elle ne l’impo-
se pas.

Souvent sollicitée, la venue de l’homme moderne en Europe semble peu affecter le domaine de spirituel, si ce n’est dans
les traces matérielles qu’il a laissées. En Europe, les hommes du paléolithique récent furent des maniaques de l’équipement
osseux, sorte d’habitude qui s’étend des statuettes à la pointe de sagaie. Tous ces éléments ont bien pu exister en bois aupara-
vant: on peut en être assuré pour les armes grâce aux preuves de Lehringen et de Schöningen. Il a pu en être de même pour le
reste, comme en témoigne la flûte moustérienne de Dijve Babe, en Slovénie et comme le suggèrent les traces d’abstraction, for-
tuitement retrouvées comme des roches incisées, l’emploi de colorants, et, surtout, l’élaboration des sépultures. Si les mytho-
logies moustériennes nous restent inaccessibles, la “mode des images” surgie au paléolithique récent les manifestent spectacu-
lairement. Si ces images surgissent de l’ombre pour affermir la pensée religieuse, on sait que la plupart des peuples chasseurs
actuels ne renouvellent leurs activités spirituelles que par voie orale. La puissance de la pensée prévisionnelle attestée par les
méthodes Levallois, illustre bien les capacités d’abstraction dont disposaient aussi les Néandertaliens. Peuples du bois sans
doute, et de l’éphémère; ils manifestent des aptitudes identiques aux nôtres, mais leurs réalisations, hélas ne furent pas inscri-
tes dans les matériaux durables que fournissent les animaux. Cette frontière vers la modernité n’est donc peut-être qu’un arte-
facts dû à l’opacité des traces.

Les aptitudes à la symbolisation apparaissent dès les origines, par l’organisation de la chasse, par les stéréotypes tech-
niques, par les traces de signes réguliers. Ces aptitudes, sans doute en perpétuel accroissement, forment le propre de l’espèce
humaine, m^me si certaines traces ne sont pas totalement absentes du règne animal. L’anatomie fut en quelque sorte à la traîne
de cette complexité croissante, investie désormais dans le monde de la pensée. Cet éclairage par la lucidité exige en retour une
contrepartie métaphysique qui justifie tout autant ce qui fonctionne en dehors de la volonté humaine, d’où naissent les croyan-
ces, les mythes puis les religions. De telle sorte qu’à aucun moment (aujourd’hui inclus) le mode de connaissance ne peut être
distingué de celui de la foi: la pensée se perce une justification dans le chaos des perceptions en y bâtissant sa propre charpen-
te, qu’elle soit d’inspiration humaniste ou divine, seule sa cohérence compte pour ne pas sombrer dans la folie de l’absurde. La
quête de cette cohésion significative forme le moteur à l’esprit humain, et semble, fonctionner comme tel, dès ses origines.

Marcel OTTE
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