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UN GISEMENT DE L'INTERSTADE WURMIEN
EN GIRONDE: LE GISEMENT DE

CAMIAC A CAMIAC ET SAINT DENIS

par

J.-L. GUADELLT, M. LENOIR,

L. MARAMBAT, M.-M. PAQUEREAU *

Le gisement de Camiac Saint Denis fut ddcouvert en 1973 par R. Bergdre et H. Gros i
la faveur d'une exploitation de carridre i ciel ouveft. Situd dans I'Entre-Deux-Mers girondin,
i proximitd immddiate du cimetidre de Camiac-Saint Denis, en rebord du plateau calcaire
(calcaire stampien) dominant la rive gauche du ruisseau de Camiac affluent de la Canodonne
qui rejoint elle-m€me la plaine alluviale de la basse vallde de la Dordogne au droit de Moulon,
ce gisement aujourd'hui disparu a fait I'objet d'une fouille de sauvetage.

Au cours de ces travaux fut recueillie une faune tris riche associde i des coprolithes et
une industrie lithique peu abondante. Plusieurs coupes stratigraphiques ont 6t6 relev6es et
ddcrites en diffdrents secteurs du gisement (M. LENOIR, 1980 et 1983); elles ont fait I'objet
de prdldvements.

La fouille de sauvetage a concemd une trentaine de mbtnes carrds et le gisement ne devait
pas Otre beaucoup plus 6tendu. Il consistait en une petite cavitd effondr6e, qui avait servi de
repaire i lTlydne, que prolongeait une terrasse rocheuse parsem6e de restes osseux et de
quelques vestiges lithiques.

I^a stratigraphie g6ndrale du gisement se pr€sentait comme suit de haut en bas:

A. Apports r€cens lids i lbxploitation de carridre;
B. Eboulis formd d'6l6ments peu volumineux, la plupart alt6rds, alternant avec des lentilles

argilo-terreuses (6p. : 20-50 cm.);
C. Niveau de blocs calcaires friables (6p.: 50 cm);
D. Limon argileux brun plus ou moins fonc6, i 6boulis rares et ddcomposds, qui garnit les

irrdgularit6s du substratum rocheux. Cette couche de puissance variable nenfermait le
niveau arch6ologique.

Oune deux 6clats de roche verte, un galet de basalte et quelques objets en quartzite,
lindustrie est essentiellernent faite i partir de petits galets de silex recueillis dans les alluvions
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de la basse vallde de la Dordogne proche du site i vol d'oiseau (une dizaine de km.). Par ses
caract6ristiques typologlques et techniques, elle 6voque davantage le Paldolithique moyen que
le Pal6olithique supdrieur malgr6 la prdsence de quelques outils sur lame. Peu Irvallois (IL:
7,5) elle est dgalement peu facett6e (IF: 35,87; IFs:24,21) et peu laminaire (I lam: 7,5), mais
ces indices (F. BORDES, 1950) calcul6s sur un effectif de pidces trop limit6 (l2O dont95 Vo
i talon reconnaissable) sont statistiquement peu significatifs.

De dimensions modestes, cette industrie se singularise par I'abondance d'dclats courts i
talon 6pais dont la morphologie rappelle les pointes pseudo-lrvallois et qui portent pour la
plupart des ffaces d'utilisation macroscopiques (Fig. 1, no 1,4,5,8,11,12;Fig.2, no 4) tandis
que les nucldus qui leur sont associds sont pour la plupan informes, globuleux ou
inclassables, rarement discoides ou Levallois. Nous avons exp6rimentalement obtenu un
mode de d6bitage identique qui consiste d effectuer des enldvements en changeant sans cesse
de direction et en dvitant de d6tacher plusieurs dclats successifs d partir d'un m€me plan de
frappe ce qui aboutirait trds vite i un nucl6us prismatique et d I'obtention d'6clats laminaires.
Ce mode de d6bitage apparernment d6sordonnd et anarchique, d directions d'enldvements
successifs perpendiculaires ou crois6es, engendre des dclats courts, gdn6ralement pointus,
guidds par les nervures sdparant les n6gatifs d'enldvement ant6rieurs, plus 6pais que ceux
issus de la mise en forme de nucldus Irvallois ou de I'exploitation de nucldus discoides et
qui t6moignent d'une utilisation parcimonieuse de la matidre premidre non disponible sur
place.

Outre ces dclats pour la plupart utilisds, I'industrie comporte quatre 6clats Levallois
(Fig. 2, no I et 9) dont deux atypiques qui semblent avoir servi, une pointe Levallois
douteuse, une pidce esquill6e (Fig. 1, no 9), huit racloirs dont un racloir simple droit (Fig. 1,
no 13), un racloir simple concave sur 6clat Levallois (Fig. 3, no 2), trois racloirs simples
convexes (Fig. 2, n" 2; Fig. 4, no l), deux racloirs transversaux dont un d encoche
clactonienne (Fig. 1, no 14) et I'autre convexe sur 6clat kvallois (Fig. 2, no 7), un racloir i
dos aminci (Fig. 3, no 1) sur 6clat lrvallois atypique.

Le groupe des outils du Paldolithique supdrieur comporte un grattoir de bonne facture
(Fig. 3, n" 6), un mauvais burin (Fig. 3, no 5) et un mauvais couteau i dos (Fig. 2, no 8),
deux fragments de lames retouchdes dont une i retouche bilatdrale (Fig. 4, no 4), deux dclats
tronquds (Fig. 3, no 1) et un 6clat bitronqud, une raclette moustdrienne @ig. 1, no 3).

Le reste de I'outillage comprend des pidces i encoche, cinq exemplaires parmi lesquels
nois sont d encoche clactonienne (Fig. 4, no 3) et deux i encoche ordinaire (Fig. 2, no 3 et 4),
une i encoche en bout (Fig. 4, no 3), nois denticulds, huit couteaux i dos naturel @ig. 1, no
2 et l0; Fig. 2, no 5) et un couteau de Chatelperron (Fig. 1, no 7) outre un chopper en
quartzite (Fig. 3, no 3), un petit chopper en quartz (Fig. 2, no 6), un 6clat I-evallois et une
pointe pseudo.Irvallois en roche verte.

Les produits de d6bitage et les d6chets sont reprdsentds par des dclats bruts (33) dont
plusieurs (11) portent une large plage corticale, une lame ordinaire compldte et trois
fragmentaires, deux fragments de lamelles, neuf fragments ind6terminables, trois d6bris, 33
esquilles et parmi les nucl6us: deux nucl6us informes, trois globuleux, un mauvais nucl6us
prismatique, un nucldus discoide et quatre nucldus inclassables dont trois i tendance
discoide, outre un 6clat de quartz, un percuteur en basalte, un fragment de percuteur en
quartz et 13 6clats bruts potant des retouches d'utilisation visibles i I'oeil nu.

En ce qui concerne le matdriel osseux, cinq esquilles i surface plus ou moins corrodde
semblent (Fig. 4, no 5,6,8) appointdes mais elles ont pu subir une usue naturelle ou avoir 6t6
ingdr6es par I'Hydne; un exemplaire plus net pourrait €tre un poingon (Fig. 3, no 8).

Trop pauvre pour permettre une diagnose prdcise, cene s6rie associe des outils sur 6clats
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communs dans les industries moustdriennes (6clats Levallois, racloirs, couteaux i dos,
pibces i encoche, denticulds) et des outils sur lame qui rappellent davantage le Pal6olithique
sup6rieur (grattoirs, lames retouchdes, couteau de Chatelperron). Il pourrait s'agir d'un
Moustdrien tardif i caractdres 6voluds, hypothbse en accord avec la datation obtenue sur le
mat6riel osseux (Ly 1104: 35100 + 2000, 1500 B.P.).

LA FAUNE

Les restes osseux sont souvent incomplets et paraissent pour la plupart avoir 6td rongds
par I'Hydne. Rares sont les os longs dont subsistent les 6piphyses exceptds quelques
mdtapodes d'dquidds ou de grands bovidds, tandis que les humdrus rongds en bout nront
conserv6 que la diaphyse. L'absence de la plupart des extr6mit6s pourrait expliquer celle de
marques de ddcarnisation, mais le mode de fragmentation des restes suggbre davantage
I'action des camivores qu'un bris par I'homme.

Bien que faune et industrie lithique fussent intimement associ6es, les restes osseux
paraissaient plus nombreux dans la partie Sud du gisement et I'industrie plus abondante dans
sa partie Est i I'entr6e d'une petite cavitd qui a sans doute servi de repaire d'Hybne d'ot
I'abondance d'ossements pour la plupart rongds et de coprolithes. Dans la partie Nord-ouest
du site les vestiges osseux se rardfiaient et 6taient remplacds par I'industrie lithique. Quelques
silex taillds cependant avaient 6t6 enrain6s dans la cavit6 par les dCplacements des carnivores
qui ont ddtruit les connexions anatomiques et d'6ventuelles structures d'habitat.

La composition dela faune est donn6e dans le tableau page suivante.

Trois ongul6s dominent cet assemblage, le Cheval, les Bovinds et le Rhinocdros laineux
tandis que le Mammouth reprdsente 2,3 Vo des restes (7,9 Vo du nombre minimum
d'individus). Associds d ces animaux d'espace ddcouvert, il y a le Sanglier et le Cerf et,
parmi les carnivores, relativement diversifr6s, le Renard bleu.

Les restes osseux ont 6td rong6s par I'Hydne cornme en t6moignent les nombreuses
traces de morsures relevdes sur les os. Ce carnivore a sans doute totalement ing6r6 les os les
moins robustes. Ainsi le taux de reprdsentation de chaque animal ne donne pas une idde
exacte de la composition de la faune apportde dans le site. Mis tr pan quelques fragments
osseux de Renne et de Cerf, il n'y a pratiquement pas de restes de petits herbivores,
probablement entidrement ddvords. Des grands ongul6s, ne subsistent que quelques dents et
de trds nombreux fragments diaphysaires. La pr6sence du Mammouth, du Rhinoc6ros
laineux et du Renard polaire indique que les conditions climatiques dtaient probablement
rigoureuses, ce qui est confirmd par les trds nombreux restes de Cheval et de Bison.
Toutefois le Sanglier, le Cerf, le Mdgacdros, Bos primigenius et Equus hydrunttnus
tempdrent I'aspect rigoureux et sec du climat et, en ne considdrant que la seule prdsence des
animaux (et non leur pourcentage), I'association faunique semble t6moigner d'un paysage
ouvert avec quelques ilots boisds.
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TABLEAU I

CAMIAC

Especes NR Vo H+C 7 o H NI VoH+C

Panlarasploca
P ant.spe laea vu. c loue ti?
Crocwarylua
Canis lupus
Vulpes vulpes
Alopex lagopus
Ursus spelaeus

Sus scrofa
Cemus elaplws
Megaloceros giganteus
Rangifer tarandw
Bos primigenius
Bison priscus
Bovinds ind.
M ananut hus p rimi ge ni u s
C oe lo do nta antiquitatis
Equus caMlw gallicus
Equus hydruntinus

5
2

76
2
5
2
4

2
t2
19
2
5

39
293
22

2n
337

8

.5
,

7.3
.2
.5
.2
.4

a

r.2
1.8
.2
.5

3.8
28.3
2.1

19.3
32.6

.8

.2
1.3
2.O
.2
.5

4.2
3r.2
2.3

2r.3
3s.9

.9

2.5
1.2

l l . l
2.5
t .2
t.2
2.5

t .2
1.2
4.9
t .2
t .2

12.3

6.2
32.r
14.8
2.5

1.6
r .6
6.3
1.6
1 .6

15.9

7.9
4r.3
19.0
3.2

2
I
9
2
I
I
2

1
I
4
I
I

l0

5
26
t2
2

1035 100.0 100.0 8 l 100.0 100.0

LES DONNEES DE LA PALYNOLOGIE

Les analyses palynologiques ont concernd diff6rentes s6ries de pr6ldvements effectuds
en divers secteurs du gisement et qui rccoupent I'ensemble des ddp6ts. Au total 23 6chan-
tillons prdlev€s environ tous les 5 cm. ont 6td 6tudi6s, outne I'analyse de trois coprolithes.

La composition des spectres polliniques des diffdrents dchantillons s6dimentaires est
homogdne. Elle rdvdle toujours des stades nettement bois6s qui tdmoignent de d6pdts en
p6riode tnbs douce et humide.

Ces conditions sont particulibrement bien rdalisdes dans les dchantillons de la couche D
oir les taux de boisement sont assez dlevds (55-58 Vo).l*s 6l6ments dominants y sont la
Ch0naie (22-26 Vo) et le Noisetier (Corylus: 14-19 Vo).L-e Pin sylvestre (Pinw sylvestris )
est tres secondaire (2-3 Vo). Dans la Ch0naie, le Ch0ne (Quercus ) est l'6l6ment essentiel,
I'Orrne (Ulrrun ) et le Tilleul (Tilia ) sont peu abondants. I.es pollens de Ch0ne se rapportent
pour la plupart au Ch€ne p6doncul6 (Quercus pedunculata ).I-e Noisetier se maintient
constafirment en pourcentages notables. on rencontre en plus faibles pourcentages le Saule
(Salix ), I'Aulne (Alnw ), le FrOne (Fraxinus ), le Bouleau (Beula ) assez rare. Signalons la
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prdsence du Charme (Carpinw ), de I'Erable (Acer ), du ChOne vert (Quercw f/er ) et mds
qp_or4diquepent qq Noyer (Juglans ). Quelques arbustes des sous-bois sont prdsents: Lierre
\Hedera ), Bourdaine (Rhamnusfrangula ), Fusain (Evonymus ), Buis (Bwus ).Les plantes
herbac6es sont surtout des Gramindes et des 6l6ments de zones humides: Cypdracdes,Typla,
luncus, Nymphdacdes. Des €ldments des sous-bois et des clairidres sont dgalement prdients:
Rosac6es,Papilionacdes, Ericales, Ombellifbres, Compos6es. Les spores de Fougdres sont
as sez nombreuses: P olypodiutn, O smo nda re galis, At hyriwn, P teridiurn.

Ces flores dvoquent une phase de boisement assez dense of les Ch€naies 6taient
dominantes aux abords m0me du site sur les versants abrit6s et bien expos6s. A ce type de
peuplement se superposent des ensembles du bord des earx et des zones humides proch-es du
gisement.

Ces caractdres se maintiennent pendant la majeure partie du depdt de la couche C. Vers
son sommet et dans I'ensemble de la couche B,les spectres polliniques rdvdlent une certaine
augmentation {g \oi_se$er (22-33 Vo) auxddpens de-la Ch€naie. k-Pin augmente dgalement
yery l? fin du d6p6t de la couche B mais demeure toujours peu important(5-6 7o). Les taux
de boisement restent 6levds, voisins des pr6c6dents. Il n'eit pas impossible qutune moins
fonte densitd des ensembles des grands feuillus favorise I'apport des pollens trBs andmophiles
du Pin. On note une ldgdre augmentation des herbacdes hdliophiles, mais I'ensemble de la
flore conserve un caractdre nettement humide avec de nombreuses Cyp6rac6es et
Hygrophiles. Il semble que I'on ait ici le ddbut d'une phase plus fraiche et asiez fortement
humide.

La sdquence repr6sent6e i Camiac semble, d'ap€s ces rdsultats, en totalitd ou en partie
ggntemporaine de celle de la grotte des Cottds (couche H; B. BASTIN, F. LEVEQUE, L.
PRADEL, 1976) et de la Ferrassie (couche L3b; M.-M. PAQUEREAU, 1984). Ainsi elle se
placerait au niveau du troisidme terme de I'interstade wiirmien, la d6gradation perceptible e
son.somm€t-annongant le d6but du Wtirm r€cent. I-a couche pal6ontologlque (couche D), qui
se situe i la base du d6pdg daterait donc du d6but du troisibme rerme.

La faune d6notant des conditions climatiques apparemment plus froides que celles
indiqudes par les pollens, trois coprolithes directemeniassocids aui restes osseux ont fait
LoUjtt d'une dtude palynologique. Cette analyse qui porte sur I'identification de 154 pollens
(L. Marambat) indique un taux de boisement de 48 Vo, donc assez proche de celui-trouvd
prdcddemmeng mais le Pin sylvestre reprdsente 46,8 Vo et le Bouleau-moins de I Vo. La flore
tt91bq96e_(52 Vo) sg-compose de Gramindes (13,6 Vo), Tubuliflores (8,4 Vo), Plantago
16f VQz CypdqcCe (9 Vo), Renonculac6es (5 Vo), Caryophylacdes (2 Vo), Liguliflores (2 4),
Tgbgliflores (8,4 %),Labi€es, Crucifbres, tandis que Artemisia, Rurnex, Campanulacdes et
Violac6es comptent chacune pour moins de I Vo du total.

Ce spectre pollinique domind par le Pin sylvestre ne comprend aucun feuillu thermo-
phile ce egi tCmoigne d'une certaine fraicheurdu climat.Ir paysage correspond i un herbage
d gramindes et plantes de lieux humides, avec des pinbdes, ce qui correspond mieux i ce que
I'on pouvait en attendre d'aprBs les donndes de la faune.

Ainsi I'analyse palynologique des coprolithes et celle des restes osseux conduisent i des
rdsultats concordants mais diffdrents de ceux tir6s de l'6tude des sdries palynologiques.

L'association faunique semble contemporaine de la partie moyenne de I'interstade ce qui
nbst pas contradictoire avec la date obtenue i panir du matdriel osseux. En outre le specne
pollinique obtenu n partir de l'6tude des coprolithes pr6sente EAs peu de diff6rences avec
celui que M.-M. Paquereau a obtenu aux Tambourets pour le deuxibme tenne de I'interstade
(M.-M.PAQUEREAU in.' LAVILLE, PAQUEREAU, BRICKER, 1985): ch€naie absente
dans les deux cas, Hygrophiles et Gramindes abondantes tant i Camiac qu'aux Tambourets.
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L'amdlioration climatique du d6but de I'interstade n'a probablement pas 6t6 suffisante
pour chasser vers le nord les Mammouths, Rhinoc6ros lq.ineux, Rennes et Isatis, mais cette
composante arctique semble avoir perdur6 aprds le Pldniglaciaire du Wtqm ancien. La
pr6sence du Sanglier, du Cerf, du Mdgac6ros et de Bos primigenius traduirait sinon une
hausse des temp6ratures du moins un regain de I'humidit6. La pr6dominance des formes
froides que I'on observe dans les niveaux de m€me 6ge d Teilhat dans I'Allier (J.-P.
RAYNAL et al,1987), i Haurets (J. LABRIE, 1905 et M. LENOIR, 1983), iPair-non-Pair
(F. DALEAU, 1881; A. CI{EYNIER, 1963) et la Mothe (R. SERONIE-VIVIEN, 1950) en
Gironde, i la grotte Bourgeois-Delaunay i la Chaise en Charentes (P. DAVID et F. PRAT,
1965) pose le probldme de I'importance de I'am6lioration climatique de cet 6pisode.

Les couches tr "gros ossements" rongds sont une des caract6ristiques essentielles des
repaires d'hydnes fossiles, caractdristique que I'on retrouve daqs les gisements pr6c6-
de-mment mentionn6s et d Achenheim (P. WERNERT, 1955, 1957) dans lEst de la France
pour ne citer que quelques exemples. Quant d la venue de lTlomme sur le site comme en
t6moigne l'industrie lithique, sans doute n'est-elle pas tout i fait synchrone de la prdsence de
I'Hydne mais elle en est probablement trds proche dans le temps.

Si cette industrie se place dans la phase des Cottds ou i son tout ddbut, elle peut alors
6tre plus ou moins synchrone des niveaux castelperoniens de Saint Cdsaire (F. LEVEQUE,
1979; C. LEROYER, 1986), i moins qu'elle ne pr6cdde quelque peu la venue de lTlybne et
ainsi le deuxiEme terme de I'intentade wtirmien.

BIBLIOGRAPHIE

CI{EYNIER A., 1963. La caverne de Pair-Non-Pair, Gironde. Fouilles de Frangois Daleau.'Documents
d'Aquitaine II", Publ. Soc. Arch6ol. de Bordeaux ,215 p., 62 fig., 1 I pl., I I 0abl., 14 phoos.

DALEAU F., 1881. La grotte de Pair-non-Pair i Marcamps. A.Fi.S., 10dme session, Alger 1881, p. 755.

DAVID P. et PRAT F., 1965. Considdrations sur les faunes de la Chaise (commune de Vouthon,
Charente). Abris Suard et Bourgeois-Delaunay. Bull. de (AFEQ, Paris, 3, n" 4, pp. 222-231,3 frg.

LABRIE J., 1905. La caverne pr6historique de Haurets i Ladaux. P.V. Soc. Linn. de Bordeaux, LX, pp.
CVII-CXI, I pl.

LAVILLE H.,1969. L'interstade Wiirm II-Wiirm III et la position chronologique du Paldolithique sup6rieur
en Pdrigord. CR. Acad. Sc. Paris, 269,pp.10-12, sdrie D; 7 Juillet 1969.

LAVILLE H., PAQUEREAU M.-M. et BRICKER H., 1985. Pr€cisions sur l'6volution climatique de
I'interstade wiirmien et du ddbut du Wiirm rdcenc les ddpOts du gisement castelperronien des Tambourets
(tlaute-Garonne) et leur contenu pollinique. CR. Acad. Sc. Paris, 301, Sdrie II, no 15, pp. 1f 37-1f40.

LENOIR M., 1980. Fouilles de sauvetage dans un gisement du Pldistoclne r6cent en Gironde: le gisement de
la Cimenterie dEspiet A Camiac et Saint-Denis (Gironde). Revuc Hist. et Arch6ol. du Libournais,
XLVII, n" 176, pp.4l-51,7 fig.

LENOIR M., 1983. Le Paldolithiquc des basses valldes de la Dordogne et de la Garonne. Thbse de Doctorat
es Sciences, Bordeaux, 702 p.,43 abl., 445 frg., 17 cartes.

LEROYER C., 1986. Le Ndandertalien de Saint Cdsaire et sa place dans le Castelperronien de
Poitou-Charentes. Apport de la Palynologie. Colloquc interrwtional de I'Homme de Ndandertal.
Centenaire fu la dlcouverte de l'Hontttu de Spy.LiEge 4-7 ddcembre 1986, i paraiue.

&



LEVEQUE F., 1979. Note A propos de trois gisements castelperroniens de Poiou-Charentes. Dialekfike,
Cqhiers de Typologie Analytiquc, Centre de Palethnologie Prdhisorique "Eruri", pp.2540,7 pl.

PAQUEREAU M.-M., 1984. Eurde palynologique du gisement de la Ferrassie (Dordogne). Le Grand abri dc
la Ferrassie. Etudes Quaternaires n o 7, Universitd de Provence, pp. 50-59, 2 fig.

RAYNAL J.-P., GUADELLI J.-L., PAQUEREAU M.-M., DAUGAS J.-P., 1987. A propos de
I'interstade wtirmien dans le Massif Central. Le gisement de Theillat i Sanssat, Allier. L'Anthropologie,
sous presse.

SERONIE-VIVIEN R., 1950. Note sur la brdche osseuse pl6istocdne de la Mothe i C6nac (Gironde). Bnl/.
Soc. Spdl6o. et Prdhist. de Bordeatn, 3, pp. 9-10.

WERNERT P., 1955. Reliefs d'Hybnes Quaternaires des loess d'Achenheim: matidre premilre de I'industrie
osseuse humaine. Bull. de l'Asso. Phil. d'Alsace et de larraine. IX, 3, pp. 150-f 56.

WERNERT P., 1957. Stratigraphie pal6ontologique et pr6historique de s6diments quaternaires d'Alsace,
Achenheim.Mdm. Semice Carte Giolog. Alsace-Lonaine, Strasbourg,no 14,255 p., 109 fig.,24 pl.

65



j
FIGURE 1

66



Y{
V

k



(

2

A-

FIGURE 3



FIGURE 4

5 crn

69


	ERAUL_v31_pp59-69_Guadelli_Lenoir_Marambat_Paquereau



