
LE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES DE LA
FOUILLE COMME OUTIL DE COMPREHENSION DE

L'ORGANISATION DE LOESPACE HABITE

V6ronique POIS

Les informations recueillies au cours des forrilles sont dor6na-
vant enregisr6es sur informatique. Le site des Conques est
venu enrichir la base de donnees "Materiel Paleontologique et
Prehistorique" en 1995.

La base de donn6es 6'Mat6riel Pal6ontologique
et Pr6historique"

La Base de Donn6es "Matdriel Pal6ontologique et
Prehistorique", creee en 1986 d I'initiative de H. de Lumley,
a 6te developp6e ir I'aide du Systdme de Gestion de Base de
Donn6es Relationnel UNIFY fonctionnant sous le systdme
d'exploitation LINIX (Fruitet et ul . 1989\. Ce sy'stdrne permet,
a I 'aide du langage d'intenogation SQL, I 'extraction de don-
nees (Pois 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

La Base de Domees "Mat6riel Paleontologique et
Prehistorique" regroupe de nombreux sites frangais et 6tran-
gers (Espagne, Italie, Grdce. Ethiopie, Maroc. Chine,
Gdorgie, Indonesie).

Intigration du site des Conques

Rappelons qu'il existe un canevas initial pour I'ouveffure
d'un nouveau site et que celui-ci repose sur les conventions
suivantes: les transversales sont d6nommees par des chiffres
et sont orient6es ouest-est et les longirudinales sont ddnom-
m6es par des lettres et sont orient6es sud-nord. Le point ori-
gine est donc fix6 en bas et d gauche du plan ainsi dessind.

Sur le site des Conques, les repdres 6taient diff6rents.
Il a donc 6t6 necessaire, une fois la saisie des camets de
fouille termin6e, de retranscrire les coordonn6es x et y al'tn de
pouvoir proceder i la visualisation des projections d'objets
sur des plans verticaux.

Les donnees sont ainsi pr6sent6es de t-agon homogene
avec I'ensemble des sites enregistr6s dans la base de donnees
"Mat6riel Paleontologique et Pr6historique". Cette 6tape 6tait
indispensable pour la suite de notre 6tude. De plus, elle per-

met a un autre utilisateur de travailler avec transparence sur
les donn6es des Conques, sans avoir d se soucier de la conver-
sion des coordonndes initiaies.

Interpr6tation arch6ostratigraphique

L'interprdtation arch6ostratigraphique repose sur l'6tude des pro-
jectlons d'objets sur des plans verticaux. Par intenogation de la
base de donnees, et grAce aux logiciels de visualisation Arcprof
etArcdes (Canals 1993), il est possible de restituer, en statigra-
phie, I'ensemble des objets coordorur6s lors de la fouille.

Arcprof et Arcdes pemlettent l'un et I'autre la visuali-
sation des projections d'objets, mais avec des fonctions diffe-
rentes. Arcprof permet I'affichage de coupes transversales,
longitudinales et de plans. Il dessine les objets sous forme de
points. Une fonction pr6cieuse du logiciel: le clic de souris sur
un objet permet I'affichage, dans une fen€tre, des informations
du camet de fouille; cette fonction est particulidrement utile
pour I'attribution manuelle des sols d'habitat. Arcdes permet
dgalement la visualisation des coupes et des plans. Il offre une
fonction diffdrente: il permet d'avoir les objets en volume,
sous forme d'une boite correspondant aux dimensions de I'ob-
jet (L x I x e). Cependant, Arcprof comme Arcdes ne permet-
tent pas d'avoir d I'ecran une 6chelle des Z (profondeur des
objets), ce qui ne facilite pas la lecture des coupes. De plus,
I'echelle est al6atoire lors de I'impression sous Arcdes; elle
d6pend de la taille de la fen€tre de visualisation i l'6cran.

Les projections d'objets sur des plans verticaux sont
r6alis6es r€gulierement avec une d6coupe differente selon les
gisements. Le choix est effectue en fonction de la richesse en
mat6riel arch6oiogique et du pendage des couches.

Etude des projections d'objets sur des plans verticaux

Les pro.jections d'objets sur des plans verticaux ont 6t6 r6ali-
s6es tous les 25 cm, soit 4 coupes par bande fransversale et
par bande longitudinale. Ci-aprds, le d6compte des objets sera
donn6 pour chaque bande; par contre seule une des coupes
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transversales et une des coupes longitudinales (la plus carac-
t6ristique) illustrera le texte.

La catdgorie <faunes> comprend les restes osseux, les
restes osseux br0l6s, les esquilles, les esquilles br0lees et les
dents. Celle des industries correspond aux outils, au ddbitage
et aux galets. Les <autres>> correspondent principalement aux
pierres, mais aussi aux charbons, coquilles, etc.

Transversale 16 (tabl. l)

La transversale l6 comporte deux zones qui ont livr6 des res-
tes arch6ologiques, la plupart d'entre eux ayant 6t6 retrouves
en Ml6. Deux niveaux arch6ologiques, ir tbrte densit6, sont
nettement visibles. Ils conespondent ir la couche C3 de la
fouille. La faune est bien repr6sent6e alors que les industries
et les pierres (autres) sont peu nornbreuses.

Transversale l7 (tabl. 2)

Comme pour la transversale 16. seules les zones L et M sont
repr6sentees. Elles renferment un grand nombre d'objets
rdpartis en deux niveaux diff6rents, correspondant i la couche
C3 de la fouille. Comme pour la transversale pr6c6dente, les
restes osseux et dentaires sont les Dlus nombreux.

T'ransversale 18 (tabl. 3)

La bande l8 est repr6sentee par les zones L, M et N. Le mat6-
riel arch6ologique est abondant et se r6partit dans 4 unites
archeostratigraphiques distinctes qui correspondent aux cou-
ches C2, C3 et C4 de la fouille. Les faunes et les industries
lithiques sont en proportion 6gales, les pierres en fort petit
nombre. Par rapport aux deux transversales pr6c6dentes, les
industries lithiques sont plus abondantes. Les proportions ont
doubl6, voire davantage alors que la faune est moins bien
representee et que la quantit€ des <autres> reste stable.

Transversale 19 (tabl.4; f ig. l)

La bande 19 est repr6sentee par les zones K, L, M et N. Le
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mat6riel arch6ologique est abondant. Comme en bande 18,
quatre unites arch6ostratigraphiques peuvent Otre mises en
6vidence qui conespondent aux couches C2, C3 et C4 de la
fouille. La faune est majoritaire par rapport aux industries
lithiques.

Transversale 20 (tabl. 5)

La bande 20 comprend les zones L, M et N. Le matdriel
arch6ologique est abondant. Trois unites arch6osfiatigra-
phiques sont bien individualis6es. Elles correspondent aux
couches C2 et C3 de la fouille. La faune est abondante. de
mdme que les pienes alors que les industries lithiques sont
peu repr6sent6es. L'association faune/pielres est il noter.

Transversale 21 (tabl. 6)

Seul le carr6 M2l a livre du matenel archeologique. Toutefois
il faut rester prudent quant e l'6tude de cette zone car elle a
6t6 fortement perturbee par I'activitd de renards.

Longitudinale K (tabl. 7)

Seule la moiti6 de la zone Kl9 a livr6 du materiel arch6olo-
gique oir deux niveaux peuvent etre individualises.

Longitudinale L (tabl. 8)

La longirudinale L comprend les zones Ll6 e L20. Trois uni-
tes archeostratigraphiques peuvent 0tre mises en dvidence.
L'unitd supdrieure se d6tache nettement de celle sous-jacente.
Elle est pauvre en mat6riel archeologique et correspond d la
couche C2 de la fouille. Les deux autres unit6s correspondent
i la couche C3 de la fouille. Elles renferment beaucoup de
mat6riel archeologique. Il faut noter que I'unite la plus basse
renferme le plus grand nombre d'objets avec une forte
concentration en zone Ll9.

Longitudinale M (tabl. 9; fig.2)

La longitudinale M est la plus longue du gisement. Elle s'e-
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Figure 1. Projection des objets arch6ologiques en transversale 19, de 50 d 75 (o: faunes, *: rndustries lithiques et.: autres).
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tend de Ml6 e M2l. Cinq niveaux peuvent €tre individuali-
s6s. De bas en haut: un niveau trds pauwe, deux niveaux frds
riches et denses par endroit. un niveau pauvre et un demier
niveau ne comprenant que quelques objets. Ils correspondent
respectivement aux couches C4, C3, C2 et Cl de la fouille.
Cette coupe est la seule oi les cinq niveaux arch6ologiques
sont visibles.

Longitudinale N (tabl. l0)

Les zones concern6es sont N18, Nl9 et N20. A noter tou-
tefois que Nl8 n'a l ivr6 que trds peu d'objes. Trois unit6s
archdostratigraphiques se d6gagent qui correspondent aux
couches C3 et C2 de la fouil le. Comme pr6c6demment les
deux niveaux inf6rieurs sont les plus riches alors que le
niveau sup6rieur ne renferme que peu de mat6riel arch6o-
logique.

En paralldle avec les projections d'objets realisees
d partir de la nature des objets d6termin6e sur la fouille
(os, dent, industrie) des coupes verticales sp6cifiques ont
et6 faites pour infirmer ou confirmer les limites des unit6s
arch6ostratigraphiques mises en 6vidence sur les premid-
res. L'ensemble des coupes transversales et longitudinales
a 6t6 r6alis6 pour les espCces fauniques (mat6riel osseux et
dentaire), pour les outils lithiques et le d6bitage, enfin
pour les matieres premidres utilisees pour la fabrication de
I'outi l lage.

Le travail d'individualisation des unit6s arch6ostrati-
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graphiques termin6, la digitalisation des limites sup6rieure et
inferieure de chaque unit6 a 6te r6alisee. Cette 6tape permet
d'alimenter le champ <sol> de la base de donndes et, par
cons6quent, la r6alisation des plans de repartition du materiel
archdologique pour chaque sol mis en evidence.

En effet, d chaque unite stratigraphique un nom de sol
a etd attribue; il est constitud de la lettre S pour sol et d'un
chiffre. Sur la longitudinale M, il est possible de distinguer les
5 sols mis en evidence (frg. 3).

La correspondance soVcouche d6nomm6e i la fouille
est la suivante:
- Sl ne renferme que quelques objets. Il correspond d la cou-
che Cl de la fouille.
- 52 est pauvre en mat6riel arch6ologique. Il conespond i la
couche C2 de la fouille.
- 33 est riche en mat6riel arch6ologique. Il conespond d ia
couche C3 de la fouille.
- 54 est riche en matdriel arch6ologique. Il correspond i la
couche C3 de la fouille.
- 55 est trds pauvre en mat6riel arch6ologique. Il conespond
i la couche C4 de la fouille.

L'etude des projections longitudinales et transversales
d'objets sur des plans verticaux, et leur recoupement enffe
elles, a permis de degager les limites des diff6rentes occupa-
tions humaines. Il est alors possible de restituer en plan les
diff6rents sols d'habitat, d'6tudier la r6partition des vestiges
et d'essayer de comprendre I'organisation de I'espace habit6.
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Figure 2, Projection des objets arch6ologiques en longitudinale M, de 76 e 100 cm (o: faunes, *: industries lithiques et .: autres)

Figure 3. Les 5 sols mis en evidence sur la longitudinale M, de 0 d 25 cm (o: launes, *:  industr ies l i thiques et.:  autres),
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Figure 4. Plan de r6partition de I'ensemble du mat6riel archeologique coordonn6 sur le sol 53 (o: faunes, *: industries lithiques et.: aunes).

Etude de I'espace habit6

L'6tude de I'espace habite de la grofte repose sur la restitution
en plan des habitats pr6historiques. L'obtention des plans de
repartition spatiale n6cessite plusieurs 6tapes, toutes aussi
importantes les unes que les autres.

La premidre 6tape consiste i digitaliser les limites
infdrieure et superieure des sols d'habitat mis en evidence. Le
matdriel utilis6 est une table ri digitaliser connect6e d un
micro-ordinateur equip6 du logiciel Didger fonctionnant sous
Windows. Pour chaque coupe, les limites des sols d'habitat
sont digitalisees et sauvegarddes dans un hchier.

La deuxidme 6tape est l'exportation des fichiers dans
un format reconnu par le logiciel Detsol (Canals 1993). Il est
alors possible de visualiser la projection d'objets sur un plan
vertical et les limites des sols d'habitat. Le logiciel permet
alors I 'obtention d'un fichier contenant pour chaque objet
son sol d'habitat d'appartenance. Un fichier 'erreur'est 6ga-
lement constitue qui renferme les objets oir un sol d'habitat
n'a pu Ctre d6fini.

La troisidme 6tape est celle de la mise A jour de la base
de donnees. En effet, grice aux fichiers contenant la relation
objeVsol d'habitat, le champ 'sol'de la base de donn6es va
pouvoir €tre comp16t6. Par ailleurs, le fichier 'erreur' va €tre
trait6 manuellement afin que tous les objets soient atfribu6s d
un sol d'habitat.

La demiere 6tape est la restitution en plan du matdriel

arch6ologique. Par interrogation de la base de donn6es, il est
dor6navant possible de visualiser les plans de repartition spa-
tiale de I'ensemble du materiel recueilli pour un sol d'habitat
ou d'une espdce animale ou d'un type d'outil i dos afin de
procdder d l'6tude pal6oethnologique du gisement.

Etude des plans de ripartilion spatiale

Les sols 1,2 et 5 ne sont pas pr6sent6s. En effet, outre le fait
qu'ils soient pauvres en materiel archeologique, ils sont rema-
ni6s et, par cons6quent, ne permettent pas d'aborder I'habitat
de la grotte au moment de leur mise en place.

Par confre, les sols 3 et 4 sont riches en matdriel
archeologique avec respectivement 3794 et2719 objets coor-
donn6s.

Le sol 53

Le sol 53 (fig. a) s'etend des bandes 16 d 2l et K d N. Il ren-
ferme 3794 objets qui se r6partissent en 66 Yo de faune,2l o/o

d'industrie lithique et 13 %o de divers.

Sur le devant de la grotte, en zones Ml6, M17 et Ll7,
une forte concentration en materiel arch6ologique est bien
nette. Celle-ci s'explique par la presence du bloc qui agit
conune une barriere et favorise I'accumulation des objets en
cet endroit. En zone Ml8, on note un€ pr6dominance des
industries lithiques sur la faune et la pr6sence des quelques
rares pierres. Les galets, au nombre de 4, sont localisds prds
de la paroi ouest de la cavit6.
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Figure 5. Plan de r6partition des espices animales sur le sol 53 (c: cerf; s: sanglier; r: renne; e: cheval; o: lapin; f: lynx: b: aurochs; * bou-
quetin; +: chamois).

K

2 l 20 19 18 17 16
Figure 6. Plan de r6partition des pierres sur le sol 53.

La r6partition des espdces met en 6vidence deux zones
de concentration: la premidre en Ml6iM77 etla seconde en
MI9A420/NI9AI20 (frg. 5). Les pidces en matidre dure ani-
rnale comme les os br0l6s sont concentr6s dans la zone derrid-
re le bloc. Les espdces repr6sent6es en 53 sont le lynx, le san-
glier, le cerf, le renne, le cheval, le bouquetin, I'aurochs, le
chamois et le lapin.

La rdpartition des outils et du d6bitage est semblable d

celle de la faune et prdsente les deux memes zones de concen-
tration d'objets. Cependant, il faut noter que les lames et les
lamelles sont plus nombreuses en MITA{I8 et que, dans I'en-
semble, c'est dans I'axe de la grotte que les outils sont les
mieux repr6sent6s tandis que le d6bitage est omnipresent avec
toutefois une concentration plus forte denidre le bloc.

La repartition des matidres premidres n'apporte qu'un
6lement int6ressant: la concentration des pieces en jaspe der-
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ridre le bloc. Sinon le silex domine nettement et les autres
roches (lydienne, quartz, schiste, chaille, ocre) sont trop rares
por-rr €tre signifrcatives. A noter que le morceau d'ocre reEou-
v6 sur ce sol est, comme les pidces en matidre dure animale et
les os br0l6s, localis6 juste derridre le bloc.

La distribution des pierres est, quant d elle, fort bien
d6termin€e. Ces dernidres sont presentes dans deux secteurs:
I'un situ6 d I'entr6e de la grotte juste denidre le bloc et I'au-
fie au fond de la cavit6 (fig. 6).

Le sol 54

Le sol 54 (fig. 7) s'6tend des bandes 16 d 2l et K d N. Il ren-
ferme 2719 objets qui se r6partissent en 56 o/u de faune,24 o/o

d'industrie lithique et20oh de divers.

Deux zones de concentration en materiel arch6olo-
gique sont bien nettes: I'une i I'entr6e de la grotte et I'autre,
en forme de L, en zones Kl9, Ll9, Ml9 et M20.
Contrairement au sol 53, I'accumulation d I'entrde de la grot-
te n'est pas gener6e par la pr€sence du bloc.

La faune, I'industrie et les pienes sont r6parties de
fagon homogdne sur le sol. Les rares galets sont situ6s dans la
niche que forment les carr6s Kl9 et L19. Les os br0l6s sont
principalement rdpartis en K19 et Llg. Il est interessant de
noter qu'd la fouille des traces de la pr6sence d'un foyer ont
6t6 mises en 6vidence en L20. Les deux pidces en matidre
dure animale ont et6 retrouv6es dans la m€me zone. M20. e
trds peu de distance I'une de I'autre.

Les espdces animales repr6sent6es en 54 sont le san-
glier, le ceri le renne, le bouquetin, la saiga, I'aurochs, le cha-
mois et le lapin. A noter que la zone MlS ne renferme aucun
reste (fig. 8).

La r6partition des outils et du ddbitage est prdsente sur
toute la surface du sol avec toutefois une zone de concentra-
tion dans la niche. Le d6bitage est toujours majoritairement
repr€sentd (74 %) mais il faut noter I'abondance des lamelles
(10 %) par rapport aux autres types d'outils. Notons egale-
ment que les grattoirs (4 %) sont localises en L19

Les matidres premidres sont toujours reprdsentees par
une trds forte proportion de silex (90 %) par rapport aux
jaspes (4 Yo), aux chailles (2 ok), aux lydiennes (l %), aux
quartz (l %). Une pidce en schiste, une autre en calcaire, une
autre en grds-quartzite et un morceau d'hdmatite repr6sentant
les 2 %o restants. Quant aux pierres, elles sont dispers6es sur
I'ensemble de la surface de 34, sans zone de concentration
particulidre.

Conclusion

L'etude des projections d'objets sur des plans verticaux et
leurs recoupements ont permis de mettre en evidence 5 sols
d'habitat, trds proches de la subdivision des couches arch6o-
logiques. La correspondance est la suivante: Ia couche Cl
renferme le sol 1, la couche C2 le sol 2, la couche C3 les sols
3 et 4, et la couche C4 le sol 5.

Deux sols (53 et 54) peuvent €ne pris en conrpte pour
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essayer de comprendre I'espace habit6 par les Magdaleniens
dans le site des Conques.

Si I'on compare 53 et 54, il apparait que leur surface
est identique, mais la r€partition du mat6riel arch6ologique
diflEre d'un sol e I'autre. En effet, le sol 53 monte une zone
de concentration en mat6riel arch€ologique A I'entree de la
grotte du fait de la pr6sence du bloc; ce phenomane n'est pas

visible pour 34 qui, lui, pr6sente une zone de concentration
dans la niche (Kl9 - L19).

Au niveau de la nature des objets, il faut noter, pour les
2 sols, I'association des objets en matidre dure animale avec
les ossements br0l6s. Pour 54, ces objets sont situ6s prds de la
zone M20 oir, i la fouille, les restes d'un foyer ont 6td mis en
6vidence.
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faunes (7o industries (% aulres (rilo Nombre d'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 5 62 l 0 28 29
tranche de 26 d 50 68 9 120
t ranche de 5l  a 75 68 l l 2l 200
t ranche de 76 d 100 7 l 9 174

Total 523

Thbleau 1. Rdpartition du matdriel archeologique de la transversale l6

faunes (o/o industnes (9o autres (o/o Nombre d'obiets
t r a n c h e d e 0 d 2 5 t o ) a 169
tranche de 26 d 50 /o 6 8 258
tranche de 5l  a 75 72 8 t0 l 7E
tranche de 76 a 100 74 6 l 0 49

Total 654

Tableau 2, Repartition du mat6riel arch6ologique de la transversale I 7

faunes (% industr ies (% autres (9'o Nornbre d'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 5 >2 36 t2 t32
tranche de 26 d 50 4 l 50 o

t ranche de 51 a 75 40 5 l 9 t26
tranche de 76 ir 100 45 l8 l 7 87

Total ,f68

Tableau 3. Rdpartition du mat6riel arch€ologique de la transversale 18.

l 'aunes {o'o industr ies (7o autres (96 Nombre d 'obiets
t r a n c h e d e 0 d 2 5 52 J ) l l t70
t ranche de 26 a 50 49 2't 24 2 J I

t ranche de 5l  a 75 55 2'l l 8 138
tranche de 76 d l0( 60 l 9 2l 206

Total 971

Tableau r'. R6partition du mat6riel arch6ologique de la transversale | 9

faunes (%) rndustnes (0z6)autres (% Nombre d 'obiets
tranche de 0 ir 25 52 t6 32 203
tranche de 26 d 50 59 I 5 26 188
tranche de 5l  i r  75 59 I 20 156
lranche de 76 ir l0C 6l l 4 23 t29

Total o / b

Thbleau 5. R6partition du matdriel arch6ologique de la transversale 20.

t 'aunes (o/o' lnd us tries (70 autres (96 ) Nombre d 'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 5 < e 9 J J J J

tranche de 26 a 50 64 9 27 22
t ranche de  5 l  d  7 i 15 I J l l 6
tranche de 76 d 100 72 20 8 25

Tota l 96

Tableau 6. Rdpartition du mat6riel arch6ologique de la transversale 2l



faunes (o/o industries (% autres (7o Nombre d'obiets

tranche de 0 ir 25 0 0 0 0
tranche de 26 i 50 100 0 0 3
tranche de 5l ir 75 69 20 l l ) t

t ranche de 76 a l0( 40 38 22 60
Total 100

Tableau 7. Rdpartition du matdriel arch6ologique de la longitudinale K.

launes (7ol industnes (% autres (?ir Nombre d'obiets
t r a n c h e d e 0 d 2 5 45 JC z l t03
tranche de 26 ri 50 50 40 l 0 t26
t ranche de 5l  d 75 52 153
tranche de 76 i r  100 6l t 8 l 9 J+:

Tota l 625

Tableau 8. R6partition du materiel arch6ologique de la longitudinale L.

fhunes (96 industnes (% aulres (70 Nombre d 'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 i ) / 25 l 8 582

tranche de 26 d 50 b ) 22 I J 6t2
t ranche de 5 I  i r  75 oz l ) 2l 578
tranche de 76 ?r 100 oz t7 2 l 367

Total 2t39

Tableau 9. R6partition du matdriel arch6ologique de la longitudinale N'!.

taunes (%) industr ies (o,oaut res  (90 Nombre d 'obiets

t r a n c h e d e 0 a 2 5 67 l 8 120
t ranche de 26 a i0 J I 20 t&
t r a n c h e  d e  i l  a  7 5 72 I J t5 I  J J

t ranche de 76 a 100 64 l 8 85
Total 502

Tableau /0. Rdpartition du mat6riel archdologique de la longitudinale N,
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