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Introduction

Dans le courant de I'ann6e 1984, Vero-
nika Gdbori-Csrink vint h Paris afin de par-
ticiper h la pr6paration de I'exposition du
Mus6e de I'Homme : "Art et Civilisations
des Chasseurs de la Pr6histoire". Elle y
pr6sentait les documents issus des fouilles
des gisements gravettiens de D6mos, Szob
et Siigviir en Hongrie. C'est avec 6motion
que j'6voque ici le souvenir de nos discus-
sions amicales et passionn6es sur le mode
de vie des chasseurs gravettiens. Nous
dtions particulidrement intdress6es par la
ressemblance entre le bdton perc6 de
S6gvr4r et celui du niveau 2 de I'abri Pataud
en Dordogne, 6galement am6nag6 dans un
grand bois de renne quasiment brut
(LUMLEY 1984: 150, 188). En souvenir
de Veronika et pour rendre hommage aux
travaux qu'elle a r6alisds avec son 6poux,
je prdsenterai ici quelques r6sultats de mes
recherches sur le thdme de la chasse au
Gravettien, notamment d'aprds les indus-
tries lithiques de I'abri Pataud.

L'abri Pataud

Situd dans le village m€me des Eyzies
de Tayac en Dordogne (France) ce gise-
ment a, en effet, livr6 un mat6riel arch6o-
logique particulidrement abondant et bien
document6. lrs fouilles qui s'y sont d6rou-
l6es entre 1953 et 1964, sous la direction
du Professeur Hallam L. Movius Jr. de
I'Universit6 de Harvard, ont permis la col-
lecte et l'6tude de ce mat6riel (MOVruS

1975, 1977). Depuis 1986, la restauration
du gisement et le reclassement des collec-
tions conserv6es sur place ont 6t6 entrepris
par le Laboratoire de Pr6histoire du Mu-
seum National d'Histoire Naturelle qui en
est propridtaire. De nouvelles recherches
ont pu avoir lieu tandis qu'un mus6e 6tait
am6nag6 pour pr6senter au public I'essen-
tiel des rdsultats ddji obtenus.

Les armes de chasse du niveau 5

Parmi les 14 niveaux arch6ologiques
aurignaciens, gravettiens ou solutr6en, qui
composent la stratigraphie de I'abri Pataud,
la couche 5 se distingue par la richesse du
matdriel qu'elle a livr6. L'industrie lithique
y est domin6e par les outils h retouche
abrupte (35,74 Vo) regroupant essentielle-
ment des pointes de la Gravette, des micro-
gravettes et leurs d6chets de fabrication
(BRICKER 1995: 157). Ces pidces carac-
tdristiques du Gravettien ont fait I'objet
d'une analyse par attributs extrOmement
d6raill6e (BRICKER 1973). Ce travail de
typologie a permis i son auteur de mettre
en 6vidence une 6volution interne de la
couche 5, et d'aboutir i la conclusion que
la partie avant de I'abri avait 6t6 occupde
anterieurement i la partie arribre.

C'est dans les niveaux les plus anciens
de la partie avant que les fl6chettes sont les
plus nombreuses. Elles semblent avoir 6t6
peu a peu remplac6es par les pointes de la
Gravette. Il apparait donc que I'abri Pataud
peut apporter des 6l6ments de rdponse aux
questions pos6es par la fonction de ces
objets et les raisons de leur succession dans
le temps.
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ks fl6chettes, comme I'indique leur
nom, ont 6t6 d'embl6e pergues comme des
armatures li6es i des activit6s de chasse.
La morphologie des pointes de la Gravette
et des microgravettes suggdre 6galement
leur utilisation comme armatures (BEL-
LIER & CATTELAIN 1990). Toutefois,
seules les 6tudes trac6ologiques et I'exp6ri-
mentation peuvent apporter des 6l6ments
de preuve d'un tel usage. De nombreuses
observations ont d6jd 6t6 r6alis6es qui ont
permis de mettre au point un vocabulaire
descriptif concernant les traces d'utilisation
en pointe de projectile (FISCHER,VEM-
MING HANSEN & RASMUSSEN 1984;
PLISSON & GENESTE 1989: GENESTE
& PLISSON 1990). Bien que les armatures
6tudi6es appartiennent h des 6poques dif-
f6rentes (Solutr6en, Ndolithique) de celle
examin6e ici (Gravettien) et qu'elles aient
des morphologies diverses, un certain
nombre de traces caract6ristiques leur sont
communes. Ce sont notamment des cassu-
res par flexion se d6veloppant avec une
amplitude d'au moins 2 mm sur I'une des
faces de l'armature, ainsi que des enldve-
ments lamellaires dits "burinants". car ils
ressemblent d des coups de burins, partant
de la cassure. k fait que la trace de cassu-
re soit brutalement interrompue en formant
une sorte de marche, ainsi que la pr6sence
de fissurations, souvent bien visibles dans
le silex, renforcent le diagnostic d'impact
violent. Des arrachements peuvent 6gale-
ment etre observds prds de la cassure tandis
que des 6brdchures sont parfois visibles sur
les bords tranchants des armatures (Fig. 1).

k taux de fracturation des pidces est
6galement souvent considdr6 comme un ar-
gument en faveur d'une utilisation en poin-
te de projectile. Il est 6vident que les cau-
ses de cette fracturation peuvent Otre mul-
tiples : en cours de fabrication, du fait de
I'utilisation ou, post6rieurement d I'aban-
don, par pi6tinement par exemple. Toute-
fois, il n'en demeure pas moins que de
nombreuses cassures peuvent Otre dues i
I'utilisation des pointes comme armes de
trait. Lorsque le d6compte des parties re-

cueillies montre une conservation diff6-
rentielle des divers types de fragments, on
peut y voir un argument suppl6mentaire en
faveur d'une utilisation en armature de pro-
jectile. Par exemple, un surplus du nombre
de bases par rapport aux pointes peut s'ex-
pliquer par I'emmanchement : les sagaies
cass6es auraient 6t6 rapport6es au camp,
les bases, encore ligaturdes d la hampe se
retrouveraient dans I'habitat alors que les
pointes auraient 6t6 perdues dans la nature
ou dans les carcasses des animaux chass6s
(GENESTE & PLISSON 1990: 306,308).

Il faut cependant utiliser cet argument
avec prudence car le taux de fracturation
des pibces recueillies dans les sites arch6o-
logiques est parfois trds important, m€me
pour du mat6riel que sa morphologie n'in-
cite pas particulidrement d consid6rer com-
me armature de pointe de projectile. Ainsi,
par exemple, un d6compte effectud sur du
d6bitage brut de la couche 5 de I'abri
Pataud a permis les observations suivantes:
o le taux de fracturation augmente avec

I'allongement et I'amincissement des
supports;

o prds de la moiti6 des 6clats bruts restent
entiers alors que la proportion tombe h
l/4 pour les lames et d I/6 pour les
lamelles.

D'autre part, le ddcompte des divers frag-
ments (proximaux, m6siaux, distaux) mon-
tre que, m6me pour les produits de d6bi-
tage bruts, les extr6mit6s distales sont tou-
jours moins nombreuses que les extr6mit6s
proximales (PERPERE & DELLUC 1996)
cf. Tabl.1.

Les fl6chettes sont elles des pointes de
trait ?

Ces pibces ont 6t6 d6crites pour la pre-
midre fois en 1933 par F. Lacorre d propos
du matdriel recueilli d la Gravette. La d6fi-
nition la plus connue en a 6t6 donn6e par
D. de Sonneville-Bordes et J. Perrot en
1956. Il s'agit, d'aprBs ces derniers auteurs,
d'une "pidce foliac6e sublosangique h cour-
tes retouches abruptes, parfois alternes, 96-

200



-MU

M-w

%
i i l l

$Et n
[tfl - k-]
IH IG
I  i g '

4

4cr
Ftr-FEI

Fig. 1. Fragments d'armatures gravettiennes portant des traces d'utilisation en pointe de projec-
tile. No I d 9 : abri Pataud, couche 5, fragments de pointes de la Gravette. No l0 :
couche 3, base de pointe de la Gravette (d'aprds BRICKER & DAVID 1984). N" 11 :
couche 5, fragment de fl6chette. No 12 : reconstitution de pointe de la Gravette cassde
en trois fragments au cours de l'utilisation expdrimentale en pointe de projectile.
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Tabl. 1. Comparaison du taux de fracturation des produits de d6bitage,
des fl6chettes et des pointes de la Gravette

Type Entier Proximal M6sial Distal Total
nb iqo nb ' ,n nb l  vo nbT n ib 

-i-A

Lamelle brute t7 t6 31 29 36 33 24 22 108 100
Lame brute 73 25 89 30 86 29 49 T6 297 100
Eclat brut 241 49 t2 l 26 53 l 1 72 15 493 100
Fl6chette 22 2 l 49 47 2 2 3I 30 104 100
Gravette 97 7 647 46 442 32 2 IO t5 1396 100

n6ralement sur tous les bords". Pour F. La-
corre, elle pr6sente "le caractdre manifeste
de I'armature de flbche id6ale, mince et de
faible taille, il est vrai, mais 6lanc6e, d6li-
catement aplanie et adaptable au roseau ou
h la tige qu'elle devait armer" (LACORRE
1960:47).

123 fl€chettes ont 6t6 recueillies dans
les diffdrentes subdivisions de la couche 5
de I'abri Pataud.

lrur taux de fracturation (Tabl. 1)
montre peu de diffdrences avec celui des
lames et lamelles brutes sauf pour les frag-
ments m6siaux qui sont presque totalement
absents. Cette dernibre particularit6 tient
sans doute, en partie, d la typologie de ces
objets qui ne pr6sentent la plupart du temps
aucune retouche dans la partie m6siale du
support; un fragment r6duit h cette zone ne
peut donc, de ce fait, Otre reconnu comme
appafienant d une fl6chette. Il est possible
6galement que ces pidces se cassent le plus
souvent en deux morceaux, comme sem-
blent le montrer plusieurs fl6chettes cas-
s6es en leur milieu et dont les deux frag-
ments ont pu Otre rapprochds (PERPERE
1992: frg. I).

L'observation de macrotraces d'utilisa-
tion en pointe de projectile sur les fl6chet-
tes de l'abri Pataud a montr6 que 9 7o seu-
Iement d'entre elles en sont porteuses. La
plupart du temps les traces sont de faible
amplitude, except6 pour une pidce qui as-
socie une cassure par flexion se terminant

en marche, une fissuration associ6e h cette
cassure, un enldvement burinant de grand
d6veloppement et des esquillements (Fig. 1
n" 11). Cette pidce porte donc des traces
tout d fait comparables d celles qui ont pu
6tre obtenues au cours d'exp6rimentations
(cf. supra). Elle constitue Lrn argument con-
vainquant pour I'utilisation des fl6chettes
en armatures de pointes de trait. Cependant
son caractdre unique pose probldme. Une
telle raret6 peut elle s'expliquer par un mo-
de de chasse entrainant la disparition des
armes ou justifiant I'abandon loin du cam-
pement des exemplaires endommag6s ?
S'agit-il d'armes l6gdres destindes h Otre
lanc6es trds loin et, de ce fait, plus diffici-
les d retrouver ou bien d'armes rapidement
et facilement renouvel6es ?

Les pointes de la Gravette sont elles des
pointes de trait ?

Lrs 1413 pointes ou fragments de poin-
tes recueillis dans la couche 5 de I'abri
Pataud permettent de faire un ddcompte de
la fr6quence des traces caract6ristiques
d'une utilisation en pointe de projectile sur
ce type de pidce.

Irur taux de fracturation est d6jd 6vo-
cateur : 93 Vo des pidces sont en effet d
l'6tat fragmentaire (Tabl. 1.). En outre, le
nombre de pidces entidres est surestimd
puisque plusieurs d'entre elles sont recons-
titu6es d partir de fragments recueillis s6-
par6ment sur le site. lrs bases sont de loin
les plus nombreuses (46 Vo) suivies par les
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segments mdsiaux (31 7o) tandis que les
fragments apicaux sont rares (15 7o) et les
pidces entibres exceptionnelles (7 Vo), I Vo
de fragments demeurant inddterminables.
Les expdrirnentrtions ont permis de vdri-
fier I' hypothbse d'une conservation diff6-
rentielle des diff6rents types de fragments
lors d'une utilisation en pointe de projectile
(CATTELAIN & PERPERE 1993). lrs
pidces entibres sont plus nombreuses d
I'issue de I'exp6rimentation, tandis que les
segments m6siaux paraissent rares dans Ia
s6rie expdrimentale, par rapport au nombre
de ceux recueillis dans le site. Sans doute
les cassures en cours de fabrication, ou
postdrieurement )r I'abandon sur le sol, in-
terviennent elles de faEon importante pour
produire ce dernier type de fragment sur les
sites arch6ologiques. ks proportions des
bases et des fragments apicaux sont com-
parables dans les s6ries exp6rimentale et
arch6ologique.

lrs traces d'utilisation en pointe de
projectile sont moins abondantes. sur les
pointes de la Gravette de la couche 5 de
I'abri Pataud que sur d'autres armatures
comme les pointes i cran solutrdennes par
exemple (PLISSON & GENESTE 1989).
Elles sont pr6sentes en effet sur 29 Vo du
mat6riel mais ne sont trds caract6ristiques
que sur L6 Vo des pidces. ks plus typiques
et les plus nombreuses apparaissent sur les
pidces de dimensions moyennes et grandes,
en particulier celles dont la largeur est su-
p6rieure I 7 mm. Ce sont le plus souvent
(12 Vo) des traces de cassure par flexion se
d6veloppant sur une des faces avec une
amplitude de plus de 2 mm (Fig. I no 1,2,
3,4,9), ou bien des enldvements burinants
partant d'une cassure (2,34 Va) (Fig. 1 no 4,
7), plus rarement (I Vo), des esquillements
(Fig. I n'7) et 6br6chures, exceptionnelle-
ment (0,7 Vo) des traces de fissurations
(Fig. 1 n' 5).L'association de ces diffdren-
tes traces sur certaines pibces, renforce
I'interpr6tation d'un usage en pointe de pro-
jectile (Fig. I n" 4,'l).

Une telle utilisation parait donc d6mon-
tr6e, mais n'exclut pas d'autres usages, no-
tamment comme couteau. [r tranchant vif
de certaines pidces en montre d'ailleurs les
traces, et ces fonctions peuvent avoir €td
successives pour le m6me objet.

La variabilit6 des armes de chasse

Plusieurs facteurs peuvent intervenir
pour expliquer la variabilitd morphologi-
que des armes de chasse : les traditions
culturelles, le gibier vis6, le choix de la
strat6gie employ6e, le mode d'emmanche-
ment, la dimension de la hampe, jouent
sans doute un r6le qu'il serait int6ressant de
pouvoir pr6ciser.

L'examen de cette variabilit6 dans les
diff6rents niveaux gravettiens de I'abri
Pataud, permet, h priori, d'6liminer le fac-
teur culturel.

L'influence du gibier peut 6tre 6valu6e
par les restes fauniques recueillis dans les
habitats : dans les niveaux gravettiens de
I'abri Pataud, le renne est toujours large-
ment dominant. Cependant, dans la partie
inf6rieure de la couche 5, on a observ6 une
augmentation du nombre de restes osseux
d'espbces animales tGs rares dans les sub-
divisions moyenne et sup6rieure de la
mOme couche : ce sont notamment le loup
et surtout les oiseaux. lrs fl6chettes 6tant
particulidrement nombreuses dans la m0me
subdivision stratigraphique, il est possible
d'envisager une relation entre les deux.

La diversit6 des dimensions des pointes
de la Gravette appelle dgalement quelques
commentaires. On a vu plus haut que les
traces d'utilisation en pointe de projectile
sont surtout pr6sentes sur les pibces d'une
largeur au moins 6gale h 7 mm. Dans leur
6tude du niveau 3. H.M. Bricker et N.
David remarquaient la petitesse des pointes
de la Gravette de ce niveau par rapport d
celles du niveau 5. La relative abondance
des pointes de sagaies en matidre osseuse
dans le niveau 3. conduisait ces auteurs e
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penser qu'une partie du r6le des grandes
pointes de la Gravette de la couche 5 aurait
pu 0tre tenu par des pidces en bois de
renne, os et ivoire (BRICKER & DAVID
1984). La compl6mentarit6 entre rnat6riel
lithique et osseux pour une mOme fonction
est une voie de recherche d'autant plus
int6ressante i d6velopper que ces objets
sont traditionnellement 6tudi6s s6par6ment,
voire mOme par des chercheurs diff6rents.

Conclusion

ks analyses de mat6riel archdologique,
confront6es aux rdsultats des expdrimenta-
tions, pennettent de vdrifier certaines hy-
pothdses et d'envisager de nouvelles re-
cherches.

Des macrotraces produites lors d'un im-
pact violent sont incontestablement pr6sen-
tes sur les fl6chettes et les pointes de la
Gravette de I'abri Pataud.

ks fl6chettes, peu abondantes, prdsen-
tent quelques traces convaincantes mais
exceptionnelles. Elles sont d'autre part re-
lativement peu cass6es. Lrur association
stratigraphique avec un gibier oi les espd-
ces de petite taille sont assez bien reprdsen-
t6es, permet d'envisager un mode d'em-
manchement et de lancer adapt6s i ce type
de chasse.

Les pointes de la Gravette sont au
contraire extr€mement abondantes, surtout
dans la couche 5 oD elles pr6sentent un 6tat
de fragmentation trds pouss6. lrs remon-
tages et la comparaison avec I'exp6rimen-
tation montrent que d'autres facteurs que la
chasse sont intervenus pour aboutir d un
taux de fragmentation aussi 6levd : cassu-
res en cours de fabrication ou post d6posi-
tionnelles.

Les traces t6moignant d'une utilisation
en pointe de projectile sont bien prdsentes
sur les pointes de la Gravette, toutefois,
leur fr6quence est moindre, compar6e d ce
qui a pu 6tre observd sur les pointes d cran

solutrdennes par exemple. ks traces les
plus nombreuses apparaissent sur les gran-
des pointes, d'une largeur au moins 6gale d
7 mm. Irs cornparaisons avec les rdsultats
de I'exp6rimentation montrent qu'aucun des
d6gAts majeurs obtenus au cours de tirs d
I'arc exp6rimentaux, n'apparait sur les pid-
ces arch6ologiques. Par contre, I'amplitude
des traces de cassure par flexion obtenue
par les lancers expdrimentaux au propul-
seur, est trds proche de celle qui a 6t6
constat6e d I'abri Pataud. La longueur
moyenne des enldvements burinants obser-
v6s sur les pointes de la Gravette arch6o-
logiques, se situe h mi-chemin entre les
r6sultats obtenus exp6rimentalement par
les lancers au propulseur et les tirs d I'arc.

Pour compl6ter les r6sultats d6jd ac-
quis, il sera donc ndcessaire de r6aliser de
nouvelles exp6rimentations pour recons-
tituer plus pr6cis6ment les techniques de
chasse des Gravettiens de l'abri Pataud.
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