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Durant le dernier Pl6niglaciaire, les
conditions climatiques sdvdres firent du
Bassin Parisien un espace peu propice au
peuplement. lrs vestiges solutr6ens se ren-
contrent surtout sur les franges sud et sud-
ouest de cette zone (SCHMIDER 1990).
Lors du Colloque consacr6 aux industries d
pointes foliac6es, organis6 d Miskolc en
1991, sous le patronage de M. Gdbori et V.
G6bori-Csiink, nous avons 6voqu6 le pro-
bldme du Protosolutr6en d'Arcy-sur-Cure,
stade archarQue, qui voit I'apparition, dans
la r6gion, des premidres pointes foliac6es )r
retouches bifaces (SCHMIDER 1995).
Dans ce livre, en hommage aux deux cher-
cheurs hongrois, nous pr6senterons le gise-
ment de Saint-Sulpice-de-Favidres. C'est
un gisement remarquable parce qu'il repr6-
sente I'incursion la plus septentrionale des
Solutr6ens, au coeur de I'Ile-de-France, et
aussi parce qu'il s'agit d'un atelier sp6ciali-
s6 dans le fagonnage des pointes caractdris-
tiques de cette culture.

Pr6sentation du site et stratigraphie

l,e gisement de Saint-Sulpice-de-Favid-
res est situ6, i I'altitude de 105 m, sur le
flanc sud-ouest d'une butte stampienne do-
minant une petite vall6e (vall6e de la Re-
narde) appartenant au r6seau hydrographi-
que du sud de la Seine. Il n'est distant de
Paris, centre du bassin s6dimentaire, que
de 50 km. Cette butte est constitu6e de sa-
bles de Fontainebleau et parsem6e de chaos
grdseux provenant du ddmantblement des
dalles de grds qui surmontent cette forma-
tion. I,es fouilles ont 6t6 effectu6es entre

1983 et 1985 (SACCHI, SCHMIDER,
CHANTRET & ROBLIN-JOUVE 1996), e
la suite de la d6couverte fortuite d'une
pointe foliac6e par Charles Sacchi. L'indus-
trie se rencontrait sous une couche d'humus
d'une dizaine de cm, dans un sable grisdtre
comprenant plusieurs niveaux humiGres.
Les silex 6taient dpars sur toute l'6paisseur,
mais plus abondants e 80/90 cm de la
surface, oi apparaissaient de petits blocs
de grbs et plaques de meuliBre. Un niveau
indur6, I'alios, correspondant a une accu-
mulation de fer d'origine p6dologique,
constitue la base du d6p6t. L'ensemble
repose sur les sables stampiens plus ou
moins alt6rds. Pour A. Roblin-Jouve, les
s6diments contenant I'industrie sont des
sables ruissel6s et souffl6s mis en place au
Pl6niglaciaire supdrieur. lrs quelques 616-
ments grossiers proviennent des blocs en
place, au sommet du plateau, et ont pu glis-
ser par soutirage. Si les vestiges prdhistori-
ques ont 6t6 remanids, il semble toutefois
qu'ils n'ont 6t6 que faiblement ddplac6s

Pr6sentation de la s6rie

Seule I'industrie lithique a 6t6 conser-
v6e. Elle forme un ensemble repr6sentatif
par son abondance: On compte 52 nucl6us,
pour la plupart discoides et prds de 10.000
enldvements bruts. Parmi ceux-ci, on ren-
contre de nombreux 6clats r6sultant du fa-
gonnage des pidces foliac6es. Ils sont de
module variable, ceux de petite taille, en
"6caille de poisson", ceux de grande taille,
plus allong6s. La particularitd de ces 6clats
minces (1,5 e 2 mm) est de pr6senter des
talons, d ldvre bien marqu6e, lin6aires et
lisses, ou bien convexes et retouch6s, tou-
jours abras6s et polis. D'autres 6clats trian-
gulaires ou ovalaires, issus du d6bitage des
nucl6us discoides, offrent un talon facett6
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au bulbe bien marqud et souvent esquilld.
Nous verrons que ces derniers 6taient des-
tin6s i fournir des supports pour certains
types de pointes foliac6es. La s6rie com-
porte aussi 561 outils, grattoirs, burins,
pergoirs, pidces esquill6es, tdmoignages
des activit6s de fabrication et de consom-
mation communes i toutes les commu-
naut6s nomades.

k groupe typologique le plus signifi-
catif est constitud par les pidces d retouches
plates couvrantes, le plus souvent bifacia-
les. Elles sont gdn6ralement fragmentaires
(deux exemplaires entiers, seulement) et
ont 6t6 abandonn6es h divers stades d'6la-
boration. [.es pidces consid6rdes comme
des pr6formes reprdsentent i peu prds 15 7o
de I'ensemble des pidces foliac6es. Leur
observation permet de reconstituer le d6but
des chaines opdratoires mises en place pour
la fabrication des pointes. lrs processus de
fagonnage sont 6troitement d6pendants de
la matiere premidre qui conditionne la
morphologie des supports et, bien entendu,
de I'objectif recherch6.

La matiire premibre

L'essentiel de I'industrie est fabriqu6
dans un mat6riau de provenance locale
pour lequel on peut distinguer deux sour-
ces principales. La plus grande partie est
fabriqude dans le silex de la craie campa-
nienne, c'est-h-dire de la formation du 56-
nonien qui affleure dans la vall6e de la
Renarde. Il s'agit de rognons de forme irr6-
gulidre, ce qui n'a pas emp0ch6 leur exploi-
tation par les Solutr6ens. Ils se retrouvent
en grande quantitd dans les alluvions 16-
centes. Ce silex i grain fin est assez homo-
gdne.

Plus adapt6 apparemment par sa pr6-
sentation, mais moins utilis6, en fait, car il
pr6sente des fissurations et des plans de
diaclase, est le silex meulier. Il se rencon-
tre sous forme de blocs sur le plateau au-
dessus du gisement. Provenant du d6man-
tdlement de la formation argileuse h meu-

lidre de Montmorency (Stampien sup6-
rieur), les blocs de silex meulier offrent des
niveaux compacts, d'6paisseur centim6tri-
que, qui se d6litent naturellement en pla-
quettes propices d la taille des pointes
foliac6es.

l-e, grds, abondant dans I'environne-
ment, n'a €t6 utilis6 qu'occasionnellement
(un fragment de pointe, en grds lustr6). On
rencontre 6galement de rares pidces en
silex exogbne, dont on ignore actuellement
la provenance.

Les objectifs des tailleurs

Deux pidces entieres et apparemment
termin6es renseignent partiellement sur les
objectifs des tailleurs. Ces deux pointes i
retouches bifaciales sont de forme sub-
ovalaire, opposant une extr6mit6 ogivale i
une base resserr6e, tronqu6e par un mdplat
r6sultant d'une surface de fracture. Des in-
dices, en particulier la pr6sence de frag-
ments 6troits h bords paralldles, laissent d
penser qu'il existait d'autres formes. On
peut supposer la prdsence de pointes allon-
g6es, sym6triques, et donc bipointes, telles
que I'on en retrouve darrs de nombreux
gisements solutr6ens. De mOme, si les deux
pidces intactes sont de taille moyenne
(l'une de 102 x 43 mm, I'autre de 60 x 26
mm), on peut d6duire de la longueur des
fragments abandonn6s que la gamme des
longueurs 6tait 6tendue, pouvant aller de
40 e 150 mm. lrs 6paisseurs sont compri-
ses entre 3 et 10 mm.

Les chaines op6ratoires

L'analyse technologique aid6e par I'ex-
pdrimentation ont permis d certains (dont
PELEGRIN 1981) de d6crire les processus
de fabrication. L'opdration initiale consiste
d prdparer une pr6forme bifaciale. Un pre-
mier d6grossissage peut Otre effectu6 au
percuteur dur. Puis, I'artisan cherche i 16-
duire l'6paisseur et la convexit6 des faces
tout en ddterminant I'axe de sym6trie. La
pointe et la base sont 6labor6es tandis que
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les surfaces sont amincies au percuteur ten-
dre en bois de cervid6.

Les pr6formes

L'observation de la quarantaine de frag-
ments pr6form6s permet de distinguer ici
deux sch6mas op6ratoires principaux :
o Elaboration de pidces de grande taille d

partir de rognons ou de plaquettes de
silex meulier;

o Elaboration de pointes de taille moyen-
ne ou petite h partir d'6clats ou de la-
mes

Illustrant le premier cas, la figure no i
montre une prdforme rdalis6e sur un ro-
gnon de silex de forme ovale ou losangique
mais dont I'une des faces 6tait marqu6e par
une large ddpression naturelle. Autant que
I'on puisse en juger, car la pidce n'est pas
entibre, I'artisan a commenc6 )r am6nager
grossidrement les bords de la face la moins
rdgulidre (face b). Puis il a retourn6 le
nodule et proc6d6 d un ddcorticage de
l'autre face avec r6gularisation des bords en
prolongement de I'appendice proximal 16-
serv6 pour constituer I'une des extr6mit6s
de I'objet. La pidce a 6t6 ensuite abandon-
n6e soit parce qu'elle s'est cass6e, soit parce
que le support, trds tourmentd, a finalement
6t6 jug€ mal adapt6.

Le travail 6tait peut-Otre moins long
mais plus ddlicat lorsque I'artisan prenait
pour support des plaquettes de silex relati-
vement minces (de 6 i 15 mm), d'une mor-
phologie plus r6gulidre. lr fragment de
prdforme (n' 2) montre le d6but du fagon-
nage d'une extr6mit6, par retouches plates
bifaciales, sur une plaquette corticale
d'dpaisseur moyenne.

lrs pointes plus petites 6taient fabri-
qu6es d partir d'6clats provenant de la mise
en forme des grandes pidces ou plus sou-
vent du ddbitage des nucl6us discoides.
Ainsi plusieurs 6clats triangulaires ou ova-
laires, portant de larges retouches lat6rales,
directes ou inverses, marquent probable-

ment I'un des premiers stades de la chaine
offratoire qui conduisait d la r6alisation de
pidces foliac6es moyennes ou petites. Plus
6labor6e est la pr6forme (n" 4) fabriqu6e
sur un 6clat cortical 6pais dont la pointe et
la base sont d6jd grossibrement am6nag6es.
La petite pr6forme rectangulaire (n" 5) il-
lustre une ddmarche diff6rente car elle a €td
fagonn6e sur la partie distale d'un 6clat 16-
fl6chi, I'extr6mit6 distale du support consti-
tuant I'un des bords de l'6bauche (face a,
bord gauche). La pibce a donc 6t6 orient6e
perpendiculairement i I'axe du d6bitage
avec un mdplat basal constitud par une
surface de fracture et une extr6mit6 distale
l6gdrement arrondie.

Des pidces allong6es pouvaient avoir
pour support une lame 6paisse. Il est diffi-
cile de I'affirmer lorsque les surfaces sont
entierement retouch6es, comme pour la
pidce no 3. Toutefois, il est possible de voir
des pr6formes dans les lames appoint6es, d
retouches lat6rales envahissantes, que l'on
rencontre en assez grand nombre dans la
s6rie.

Le travail de finition

La plupart des objets, et en particulier
les deux pointes intactes, montrent la r6gu-
larisation des faces par des enldvements
larges et plats r6gulidrement disposds, ob-
tenus par percussion directe au percuteur
tendre (bois de cervid6). Mais sur prds du
tiers des pidces, on observe les enldve-
ments dtroits et parallBles partant des deux
bords et se rejoignant vers le milieu, ou
parfois filant jusqu'd I'autre bord, qui sont
typiques du Solutr6en (no 6 et 7). Cette
retouche "en pelure" ou "en 6charpe" est
localis6e sur les fragments relativement
6troits (rarement plus de 30 mm de lar-
geur). Tout indique qu'elle 6tait obtenue
par pression.
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Un atelier de fabrication des pointes
foliac6es

On peut penser que les Solutrdens sont
venus d Saint-Sulpice-de-Favidres parce
qu'ils y trouvaient une source de silex pro-
che et en particulier un matdriau affleurant
sous forme de plaquettes qui leur paraissait
propice i la fabrication des pointes folia-
c€es. Comme le montrent les abondantes
esquilles de fagonnage, les 6bauches d di-
vers stades de transformation, les cassures
affectant les pibces dans leur dernidre
phase d'amincissement, ils ont fabriqu6 un
grand nombre de pointes dans une gilmme
typcilogique 6tendue. k mat6riau utilis6 ne
se r6v6lait pas toujours de bonne qualit6.
ks plans de fracture de la roche, les fissu-
res et irrdgularit6s du silex ont provoqud de
nombreux accidents de fagonnage, mais la
maitrise de ces artisans semblait trbs bonne
comme en t6moigne, en particulier, leur
connaissance manifeste de la retouche par
pression. Il semble que ces pidces 6taient
destin6es d I'exportation ou d une utilisa-
tion sur un autre site puisque l'on a retrou-
v6 essentiellement des ddbris de fabrica-
tion. On peut donc considdrer le gisement
de Saint-Sulpice-de-Favidres comme un
atelier sp6cialis6 dans la production des
pointes foliacde.

L'industrie de Saint-Sulpice-de-Favid-
res prdsente de nombreuses analogies avec
I'industrie des gisements du bassin de la
Creuse. e 200 km environ sur la bordure
m6ridionale du Bassin Parisien. ks tra-
vaux de T. Aubry (AUBRY 1991) ont por-
t6 sur la diffusion des pidces foliacdes dans
cette r6gion et ont mis en 6vidence le frac-
tionnement dans I'espace des chaines de
fabrication. Il semble, au contraire, qu'a
Saint-Sulpice-de-Favidres, on ait r6alis6

toutes les 6tapes de la production, de la
recherche de la matidre pour le support d la
phase finale d'amincissement des surfaces.
Une 6tude plus approfondie, portant en
particulier sur la provenance des mat6riaux
exogdnes, permettra de pr6ciser la fonction
de ce site, h l'6cart de la zone de peuple-
ment solutr6en et ses liens 6ventuels avec
d'autres r6gions.
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5 b

Solutr6en de Saint-Sulpice-de-Faviires

Prr6formes: no1: sur rognon de silex; n"2: sur plaquette; n"3: sur lame;
n"4: sur 6clat cortical; no5: sur 6clat r6fl6chi

Fragments de pointes foliac6es retouch6es par pression:
no6: fragment m6sial; no7: fragment apical.
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