
L'Homtne de Niandertal, vol.4, LATECHNIQUE, Lidge, 1988, pp. 71 d 79

UN EXEMPLE DE COMPORTEMENT TECHNOLOGIQUE

DIFFERENTIEL SELON LES MATIERES PREMIERES:

MARILLAC, couches 9 et L0

par

L. MEIGNEN *

Deux niveaux du gisement moust6rien de Marillac, en Charente, fouill6 par B. Vander-
meersch, ont livr6 une industrie peu abondante, mais prdsentant un bon exemple de
traitement diffdrentiel des matidres premidres.

L'industrie rdcoltde dans ces deux couches appartient sans aucun doute possible au
Moustdrien charentien de type Quina- I.a concentration en matdriel lithique est peu prononcde;
les deux assemblages sont de taille comparable: I'un de 444 pidces, I'autre de 550 objets.
Dans les deux cas, les produits de d6bitage reprdsentent i peu prds les 3/4 du matdriel et sont
trbs souvent corticaux. lr ddbitage lrvallois est pratiquement inexistant. Irs dclats ddbitds
sont en gdn1ral courts, 6pais, pr6sentant un talon lisse et large, supports classiques du
Moust6rien de type Quina. L'angle d'dclatement est trbs ouvert (de I'ordre de 110o) et les
bulbes de percussion d6velopp6s.

L'outillage retouch6 constitue approximativement le quart du matdriel lithique (couche 9:
23 Vo; couche L0:25,9 Vo);les racloirs sont les outils les plus frr6quents, de fagon trds nette
dans la couche l0 of I'indice de racloir essentiel est de 69,6 (tableau 1). Ils sont souvent
am6nag6s par la retouche dcailleuse scalariforme (IQlarge voisin de 50 dans les deux cas) et
les objets i retouche Quina typique sont abondants dans les deux s6ries: IQstrict = 18,3 en
couche 9;29,2 en couche 10. I-es racloirs transversaux sont exceptionnellement ddveloppds
dans la couche 9 (35,2 Vo des racloirs) otr ils sont en proportion 6quivalente aux racloirs
simples convexes classiquement dominants. Dans les dbuf niveaux, les indices charentitjns
sontdleves (IC = 50 en couche 9; = 41,2 en couche 10). lrs outils de type Paldolithique
sup6rieur sont tGs rares, toujours en silex local. Les vrais denticulds sont dgalement rares
(IVess = 9,8 en couche 9; = 5,1 en couche l0) mais les encoches, le plus souvent
clactoniennes, sont un peu plus frdquentes. Elles sont souvent non contigties sur le
tranchant, am6nag6es sur dclats 6pais ou d6bris, presque toutes sur silex local. Un caractbre
opportuniste se ddgage de cet ensemble "bec, encoche et denticuld" qui semble r€pondre i un
amdnagement sommaire d'outils pour un besoin du mornent.

* URA 28 du CRA du C.N.R.S., Meudon-Bellevue. France.
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ECONOMIE DES MATIERES PREMIERES

Deux grands groupes de mat6riaux ont 6td rcconnus:

- le groupe I est constitud de silex gris-clair i beige, alt6r6, ou non, mais souvent fortement
diaclasd, provenant des niveaux du Jurassique moyen situ6s d proximit6 immddiate du
gisement;

- le groupe 2 comporte des silex gris foncd d noir, de texture fine d trds fine, provenant
fort probablement des formations du Turonien-Coniacien-Santonien de la rdgion Sud-est
d'Angoul€me situdes d une distance de 15-20 kms I vol d'oiseau de lhabitat.

Dans la couche 9, le groupe 1 (silex locaux) constitue le matdriau le plus utilisd
(84,2 Vo), mais le groupe 2 est loin d'€tre n6gligeable (13 Vo). Si I'on ne considdre que les
outillages retouch6s, cette matibre premidre devient importante (27,5 Vo). Ces caractdristiques
sont moins tranchdes dans la couche 10 (groupe l: 92,2 Vo des artefacts; groupe 2: 5,2 Vo)
mais 17 Vo des objets retouchds sont encorc en silex du groupe 2.

Il est donc dvident que les silex du Turonien, Coniacien, Santonien jouent un r61e
important dans I'outillage.

Il nous a paru intdressant de chercher d reconnaitre sous quelles formes ces diffdrents
mat6riaux avaient 6t6 introduits dans le site et quels traitements ils y avaient subis. En faisant
r6f6rence aux grandes cat6gories technologiques ddfinies par les travaux de J.M. Geneste
(J.M. GENESTE, 1985) en P6rigord, nous avons examind les caractdristiques des deux
grandes s6ries dans les deux couches consid6rdes (tableau 2):

- La s6rie 1, d6bit6e dans les silex locaux, pr6sente, dans les couches 9 et 10, des
caractBres assez semblables:
- les produits de ddbitage (6clats et lames) sont majoritaires (approximativement les 3/4 du

mat6riel lithique);
- les produits cofticaux sont largement pr6sens (39,3 Vo en couche 9; 42,8 7o en couche

10); la phase de ddcorticage des blocs a dt6 fort probablement effectu6e dans I'habitat.
L'ensemble de ces donn6es perrnet d'envisager une activitd de production de supports i
partir des blocs de matidres premidres trouvdes i proximit6 du site; seule la faible
reprdsentation des nucl6us est en d6saccord avec cette hypothdse.

- lbutillage retouchd est relativement abondant (couche 9:20 Vo; couche l0:22,8 Vo) mas
le fagonnage des supports sur place ne peut 6tre d6montn6 car les 6clats de retouche ne
sont pas faciles i identifier dans ce mat6riau qui se fracture tnds irr6gulidrement.

- La s6fie 2, bien que numdriquement peu^importanle dans les deux couches, pr€sente des
caract6ristiques trds nettes qui font apparaiue les points suivants:
- la faible orooortion des oroduits de ddbitaee.dvidente surtolla faible proportion des produits de ddbitage,dvidente surtout en

quand ils sont prdsents, ils sont de petite dimension;
couche l0 (14,8 7o);- la faible proportion des

- le pourcentage d'6clats corticaux trbs discret dans les deux niveaux (couche 9: 8,6
couche I0: ll,l Vo\;

- I'absence quasi-totale de nucldus debit6 dans ce matdriau (un seul nucl6us, de trds petite
taille, exploitd au maximum, en couche 9);

- par contre, les outillages retouchds sont toujours trbs abondants, parfois mOme
exceptionnellement reprdsentds (couche lO: 85,2 Vo).

Tous ces dldments impliquent I'introduction de ce matdriau sur le site sous forme
d'objets fagonn6s principalement.
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Les assemblages lithiques d6bit6s dans les silex du groupe 2 (non locaux) sont donc
constituds principalement d'outillages retouch6s, et les produits de ddbitage qui leur sont
associds en couche 9 sont de petite dimension. Ces outillages sont, par ailleurs, trds
largement domin6s par les racloirs (couche 9:85,7 qo; couche 10: 87 Vo) et caractdrisds par
un ddveloppement exceptionnel des transversaux (couche 9: 58,3 Voi couche lO:35 Vo).

Ces racloirs, principalement les transversaux, prdsentent deux palticularitds notables:

- d'une part, I'association fr6quente, sur un m€me tranchant, d'un racloir et d'une grande
coche clactonienne (Fig. 2, no 2-3);

- d'autre part, une morphologie remarquable: en vue lat6rale, le front du racloir est souvent
assez abrupt, parfois vertical, voire m6me surplombant, amdnagd le plus souvent par
retouche Quina (Fig. I et 2).

Les proportions de ces outils sont surprenantes: ils sont en gdndral trds larges, trbs
coufts et, de profil, trag 6pa1g (Fig..2-,.1' t gt 2).t-e front de retouche semble avoir recul6
progressivement, ce qui expliquerait l'dpaississement de l'6clat dont le nanchant transversal
est ains.i de plus en plus proche de la zone du bulbe de percussion. Cette morphologie
particulidre suggdre un rd-avivage tnbs pouss6 de ces racloirs.

L'6tude des petits 6clats, de taille infdrieure i I cm, a mis en 6vidence I'existence de
ddbris de retouche Quina en silex du groupe 2.

Par ailleurs, I'examen des produits de ddbitage, en particulier en couche 9 of ils
constituent 51,7 Vo du matdriel, montre li encore des caractdres bien particuliers (Frg. 3):

- leurs dimensions sont en g6ndral faibles, infdrieures i celles des d6chets de taille en silex
locaux;

- lr* morphologie appelle plusieurs ,"rrrrrquJr, ce sont des dclats souvent plus larges que
longs, I talons lisses dont I'angle d'dclatement est souvent trds ouvert (de lbrdre da 120')
et I'angle de chasse trds aigu, ce qui leur donne un profil trds inclin6. Plus de la moitid
d'e1tre eux porte, sur le bord proximal de l'6clat, en face supdrieure, le long du talon, une
s6rie d'enlbvements successifs en "marche d'escalier" 6voquant la retouche dcailleuse
scalariforme; ces enldvements sont ant6rieurs au ddbitage de 1'6clat (cf figure 2). Ils ont
par ailleurs la morphologie caract6ristique des d6chets provenant de la fabrication des
coches clactoniennes d6crits par M.Newcomer (M. NEWCOMER, 1970).

Il est donc fort probable que ces 6clats constituent les d6chets issus d'un r6-avivage
intense des grands racloirs i retouche 6cailleuse scalariforme prdcddemment ddcrits. La
reprise du tranchant devait se faire par I'enldvement d'6clats laissant sur le tranchant une
coche clactonienne profonde - ce que montre le matdriel archdologique. Ce sacrifice de
matidre premidre devait €tre indispensable pour se sortir de I'impasse technique que
constituent les fronts verticaux 6voquds prdcddemment. Ces m€rnes dclats de rd-avivage de
racloirs ont 6td reconnus par M. Lenoir, dans les niveaux charentiens de type Quina du
gisement de Combe-Grenal (fouilles F. Bordes); cet auteur en d6duit un mode d'obtention
des racloirs i retouche Quina, par larges denticulations (M. LENOIR, 1986).

Il nous est donc possible d'envisager ainsi un cycle de fagonnage des grands racloirs
comportant:

- I'am6nagement du tranchant par retouches 6cailleuses scalariformes plus ou moins
typiques selon l'6paisseur du support, sur la base de denticul6s clactoniens (C. YERruX
et D.D. ROUSSEAU, d paraitre; M. LENOIR, 1986);
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- la reprise de ce tranchant par petits enlbvements, au fur et i mesure de I'utilisation,
conduisant progressivement I la formation de fronts abrupts, plus ou moins verticaux;

- le fagonnage du tranchant par une sdrie de grandes coches clactoniennes qui permet un
changement radical de I'angle de retouche et I'amdnagement d'un nouveau racloir.

La r6p6tition de cette opdration aboutit I I'obtention de ces racloirs larges et trds coufrs,
abandonnds lors d'un stade I front trds abrupt, signalds pr6cddemrnent.

A ces deux degrds d'am6nagement (reprises successives par petits enldvements - stade
2 - puis par grandes coches clactoniennes - stade 3) correspondent les petits ddchets (de
taille infdrieure i 1 cm) dans le premier cas, et les dclats d6crits pr6cddemment dans le second
cas (d6chets de coches clactoniennes).

Ces produits de retouche n'existent pratiquement pas dans les sdries en silex local;
d'autre part, les racloirs en silex local ne pr6sentent jamais ce stade d'exploitation avanc6 qui
se traduit par des fronts de retouche aussi abrupts. Le traitement de r6-affutage intense
semble donc bien avoir 6td rdservd aux matidres premibres non strictement locales.

En r6sum6, donc, une 6conomie du d6bitage diff6rentielle est ainsi mise en 6vidence:

- un ddbitage sur place des silex locaux, produisant des supports plus ou moins r6guliers,
suffisants cependant pour un outillage domind certes par les racloirs (Moust6rien
charentien) mais oi les becs, encoches et denticul6s sont fr6quents;

- I'introduction de matidres premidres non strictement locales, de bien meilleure qualit6,
sous forme d'outillage, presqu'uniquement des racloirs dont les traits "charentiens" sont
hyper-ddveloppds (nombreux transversaux, ddveloppement exceptionnel des retouches
dcailleuses scalariformes). Ces outils semblent avoir 6td I'objet d'un rd-avivage frdquenl

Les racloirs, outils les plus abondants dans les Moust€riens charentiens, sont ici, m0me
sur silex local, bien reprdsent6s; mais dans ce cas li, ils sont d'am6nagement sommaire et ne
se prdsentent jamais sous un degrd d'exhaustion aussi pouss6 que dans la sdrie 2 (silex non
strictement local); en particulier, les fronts sub-verticaux n'existent pas. La retouche Quina y
est, par ailleurs, beaucoup moins fi€quente.

Il est donc clair que de m6mes outils (racloirs) ont fait I'objet d'un traitement diffdrent
selon le mat6riau dans lequel ils ont 6td taillds: en silex .local, ils sont sommairement
amdnag6s comme les encoches et denticulds, outils "de fortune" fabriquds sur place, pour les
besoins du moment; en revanche, lorsqu'ils sont d6bit6s dans les silex Turonien-Coniacien-
Santonien, ces m0mes outils sont I'objet d'un r6-amdnagement fr6quent du tranchant,
prouvant la volont6 de maintenir cet outillage en 6tat de fonctionnement. ks produits de
ddbitage correspondant I ce mat6riau sont alon principalement des ddchets de r6-affutage.

Ces donndes mettent donc en 6vidence un comportemerx diffCrenciC:

- d'une part, un transport d'outils spdcifiqucs en matidre premidre de qualit6, s6lectionnde
(de texture fine et non diaclasd, ce silex est nettement plus apte i un ddbitage contr6l6),
objets auxquels un soin particulier est apportd pour la remise en dtat, I'entretien d long
terme. La retouche Quina, plus abondante dans cette s6rie, semble Otre directement li6e au
fort degrd d'exhaustion des racloirs: le front devenant plus abrupt, la pidce-support plus
6paisse, les retouches sont de plus en plus frdquemment dcailleuses scalariformes;

- d'autre patr,l'amlnagernent sur silex local , par ailleurs de mauvaise qualit6, de racloirs,
encoches et denticulds ne faisant lbbjet d'aucun entretien particulier.
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Ces comportements impliquent une bonne connaissance des matidres et la volont6 de
disposer en permanence d'une panoplie d'outils de qualit6 syst6matiquement transpoftds,
compldtde, au coup par coup, par des outillages en matdriau local, rendus ndcessaires par les
activit6s du momenr l.es sources en matdriau de la seconde s6rie sont probablement ici peu
6loign6es car les objets fabriquds dans cette matierc sont encorc assez abondants en quantitd
et en volume. Par contre,les d6chets de ddbitage pratiquement absents prouvent un stockage,
un transport sous forme d'outils d6ji fagonn6s.

Ir schdma observd dans ces assemblages lithiques appartenant au Moust6rien charentien
reproduit les observations faites par J.M. Geneste (J.M. GENESTE, 1985) d propos
d'autres facids moust6riens: I'existence d'outils considdrds cornme "non mobiles" - ce sont
les encoches et les denticul6s, souvent associds aux supports cofticaux et aux matieres
premidres locales, tandis que d'autres peuvent 6tre considdrds comme "mobiles": ce sont les
racloirs et les bifaces (dans les facids oi ils existent), associds i des mat6riaux non locaux
sdlectionn6s pour leur qualitd technique.

L'ensemble de ces donn6es semble bien indiquer, pour ces populations, une
organisation de leur technologie prouvant leur capacitd de planifier la maintenance d'une
partie de leur outillage tout en en produisant d'autres en r€ponse aux exigences de la situation
du momenl
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TABLEAU I

Caractdristiques typologiques des couches 9 et l0

Couche 9 N= 102 Couche l0 N= 136

IRess

Indice Quina srict

Indice Quina large 1q + l/2 Q)

Pourcentage Racloin transversaux

Pourcentage Racloirs simples convexes

Indice charentien

Itress

lVess

IVess dlargi (becs, encoches et denticulds)

69,6

18,3

52,1

35,2

36,6

50

1

9,8

24,5

N = 7 1

N = 1 3

N = 3 7

N = 2 5

N = 2 6

N = 5 1

N =  I

N = 1 0

N = 2 5

52,9

29,2

55,5

22,2

55,5

41,2

3,7

5,1

27,9

N = 7 2

N = 2 1

N = 4 0

N =  1 6

N = 4 0

N =  5 6

N = 5

N = 7

N =  3 8

TABLEAU 2

Comparaison de la reprdsentation des grandes catdgories technologiques

couclrE 9 COUCHE 10

S6rie I S6rie 2
N = 3 7 4  N = 5 8

Sdrie I S6rie 2
N = 4 8 3 N=27

Pourcentage PRODUITS
DEBITAGE

N=293
78,3 ?o 51,7 Vo

N=  375  N=4
77,6 7o 14,8 %

N=30

Pourcentage ECLATS
CORTICAUX

N= 147
39,3 Vo

N=5 N = 2 0 7  N = 3
ll,l vo8,6 % 42,9 %

Fourcentage OUTILLAGE
RETOUCI{E 20 Vo

N=28
48,3 % 22,9 Vo

N =  1 1 0  N = 2 3
85,2 Vo

N = 7 1

Pourcentage
NUCLEUS

N = 5
1,3 Eo

N =  I
l,'l vo

N=Z
4,7 Vo

N=0
0Vo
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FIGURE ]

Racloir s trataver saux, d fronts abrupts
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FIGURE 2

Racloirs transversaux larges, courts, 6pais, dfronts trds abrupts
(2 et 3: associds ovec coclu clactonienne)



6

FIGURE 3

Eclats de r6-artivage des racloirs d retouclus Quina
(1,4 et 8: syant semi de support d unracloir)

N
i  t \

- /  l \(I/

79


	ERAUL_v31_pp71-79_Meignen



