
L'Homnu de Ndandertal, vol.4, |A,TECHNIQUE, Lidge, 1988, pp, 197 d2M

LES DENTICULES MOUSTERIENS

par

Chr. VERJUX *

RESUME

A la suite de I'observation de mat€riel arch6ologique et d'expdrimentation, lbuteur montre que, dans
toute industrie moust€rienne, certains denticul€s sont des racloirs abandonn€s en cours de fabrication.
L'unicitd du type denticul6 est alors remise en question. Il en d6coule plusieurs remarques i prendre en consid6-
ration lors de ldtude des outillages lithiques moustdriens (pdtrographie, tracdologie, lendances 6volutives,
rdpartitions spatiales ...).

F. Bordes a ddfini les denticulds comme des "outils pr6sentant sur un ou plusieurs
bords non adjacents, une s6rie d'encoches contigiies ou presque contigues faites soit par
petites retouches, soit par de larges encoches de type clactonien". Lorsque deux bords
denticul6s convergent, il s'agit d'un type par:ticulier, la pointe de Tayac. Il parait possible de
distinguer les denticulds ordinaires (simples ou doubles), transversaux, circulaires, en bout
(ou grattoirs denticul6s) et i microdenticulations, ce qu'illustre une vingtaine de pidces
prdsent6es en exemple (BORDES, 1961, planches 40 et 42).

Les denticul6s (no 43 de la liste typologique de F. Bordes) repr6sentent un type
important puisqu'ils constituent i eux seuls le groupe IV, sur le m€me plan que les groupes
lrvdlois, Moust6rien et Pal6olittrique supdrieur; ils interviennent e ce titre dans la diagnose
des industries, mais il faut remarquer que, de plus en plus, les auteurs tendent d regrouper
denticul6s et encoches lors des comparaisons.

La grande richesse en denticulds de certaines industries a conduit F. Bordes tr les
regrouper sous le nom de "Moustdrien i denticulds", facids dans lequel le,s racloirs sont
souvenl mal repr,6sentds, en tout cas moins abondants que les denticulds (BORDES,1953,
1962-63,1981). Il est cependant i noter que, parfois, des industries moustdriennes ont pu
Otre enrichies en encoches et denticulds par des phdnomdnes naturels, pas toujours bien
reconnus lors de l'6tude du matdriel.

* Circonscription des Antiquit6s Prdhistoriques du Centre, rue Marcel houst,45000 Orl6ans - France.
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UNE OBSERVATION NOUVELLE:
DU DENTICULE CLACTONIEN AU RACLOIR DIT "DE TYPE QUINA''

Travaillant sur la question de la retouche Quina (VERIUX et ROUSSEAU, 1986), nous
avons fait la constatatioh suivante au cours d'exp6rimentation: souvent, lors de la fabrication
de racloirs "de type Quina", il est possible de distinguer le passage par un stade de denticuld
clactonien, pr6c6dant I'obtention du racloir. La retouche commencg Par. de grands
enlbvements adjacents, assez envahissants dont rdsultent de grandes denticulations (Fig. 1,
lA,2A;Flg.2, A). I-e racloir d6finitif est le produit de la rdgularisatiox p-rogressive du
tranchant par des enldvements de retouche de plus en plus petits (Fig. 1, 1B,, 2-B; Fig. 2, B).
Ceci s'observe de m6me lonque I'affttage d'un racloir reprend entidrement le bord retouch6
auparavant Gig. 1, lC,2C, puis lD, 2D; Fig. 2, C, puis D).

Les travaux de M. Lenoir, men6s sur les niveaux moustdriens de type Quina de
Combe-Grenal, alliant observation du mat6riel arch6ologique et expdrimentation, vont dans le
m6me sens que les n6tres. Des 6clats de retouche caract6ristiques de I'affttage de racloirs ont
pu Otre isoldi parmi les d6chets de taille; ils correspondent i la phase "denticul6 clactonien"
(lfNon, 1986).Il en est de m6me pour I'examen du mat6riel de type Quina de Marillac qui
renferme des racloirs 6pais i front abrupt, parfois associ6s d une encoche clactonienne sur le
tranchant, ainsi que des 6clats de retouche caract6ristiques de termes de passage
denticuld-racloir (MEIGNEN, 1986). La pr6sence d'encoches sur un bord de racloir pourra
souvent 0tre interprdtde comme un t6moin de la fabrication ou de la reprise de I'outil. C'est
sans doute le cas pour certaines pidces des couches du Moust6rien de type Quina du Roc de
Marsal, particulidrement riche en racloirs i encoches (TURQ, 1979). Enfin, une observation
d'un autre ordre, ayant trait d I'utilisation des outils, vient appuyer nos r6sultats: au Pech de
I'Az6I, dans un niveau moustdrien de tradition acheul6enne, un outil prdsente un poli d0 au
travail du bois qui parait tronqud par I'am6nagement postdrieur en denticul6. P. Anderson se
demande judicieusement si certains denticulds n'auraient pas servi pour le travail du bois
d'abord en tant que racloirs (ou dclats non retouch6s) (ANDERSON, 1981). Cet outil semble
tout i fait correspondre d un racloir en cours d'aff0tage.

Il est alors raisonnable d'6mettre I'hypothdse que, au sein d'industries class6es dans le
Moust6rien de type Quina, certains denticul6s sont des racloirs en cours de fabrication ou
de r6amdnagement. L'observation du mat6riel arch6ologique, faite conjointement i l'6tude
expdrimentale, semble confirmer cette id6e: ainsi, parmi les outils du site de la Quina
(Gardes-le-Pontaroux, Charente) appartenant d la collection H. Kelley (Mus6e de lTlomme,
Paris), nous avons pu mettre h part un certain nombre de denticul6s qu'une simple retouche
transformerait rapidement en racloirs. Parmi les quane pidces figurdes (Fig. 3), deux sont
particulidrement int6ressantes. Le no 6513 est am6nagd sur le bord d'une fracture
longitudinale d'un grand racloir latdral. Le no 7085 prdsente un bord retouch6 moitid
denticul{/moiti{ racloir. Son insertion dans une liste typologique ne serait pas sans poser de
problime = Racloir? Denticuld? Outil composite? C'est, en fait, un racloir au tranchant
partiellement repris, i classer sans hdsitation avec les autnes racloirs. Mais, dans ce cas, oi
doit-on placer tous les denticul6s qui participent du mOme processus et repr6sentent, pir
cons6quent, des produits non finis?

GENBRALISATION A L'ENSEMBLE DU MOUSTERIEN

La plupart des industries moustdriennes renferment des racloirs sur 6clats 6pais, parfois
de type Quina, en proportions faibles le plus souvent. Ils sont, par exemple, tnbs rares dans
le Moustdrien i denticul6s. Il est logique de considdrer qu'd ces racloirs puissent se rattacher
des denticulds proches de ceux ddcrits plus haut.
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De plus, I'expdrimentation permet de montrer facilement-que,ll relou-clle de n'importe
quel 6cla1, mOme mince, a toujouls cornme premier rdsultatun bord denticul6, plus ou moins
zuivant I'ampleur des enldvements. Le bord doit ensuite 6ne r6gularisd progressive_ment.
Ainsi, iln'esi plus besoin de cr6er des diffdrenciations typologrques entre racloirs, racloirs i
microdenticulations et racloirs denticul6s, puisqu'il s'agit d'un m6me ensemble technolo-
gique.

Il s'avbre donc possible de trouver, dans toute industrie moustdrienne, des den-
ticul6s correspondant i des racloirs en cours de fabrication.

LES DIFFERENTES SORTES DE DENTICULES

Il parait ndcessaire de revoir la notion de denticuld. Il ne s'agit pluq d9 savoir si un
denticuld est latdral ou transversal, ou encore i microdenticulations, mais plut6t de chercher
de nouveaux critdres de caractdrisation.

Trois catCgories au moins pourraient 6tre distingudes:

- les denticul{s clactoniens s'inscrivant dans une chaine opdratoire de fabrication de racloirs;
- les denticulds clactoniens irr6guliers ou obtenus par encoches retouch6es, ou encore sur

suppoft particulieC
- les pidces class6es d tort, i mon sens, avec les denticulds.

Les outils de la premidre cat6gorie se caractdrisent par un aspect d'ensemble proche des
racloirs. La retouche, obtenue par des encoches clactoniennes contiguds, de plus ou moins
grande dimension, occupe souvent le bord le plus long de l6clat. L'angle d'attaque- du
tranchant n'est jamais abrupt. Il suffirait finalement de peu de chose pour obtenir un racloir
par r€gularisation du bord.

La seconde catdgorie renferme une plus grande
encoches clactoniennes contigues ou non sur 6clat de
retouchd parfois abrupt; des denticulds par encoches
sorte, des wais denticul6s.

Dans la troisiEme, sont regroupds les denticulds dont I'intentionnalitd peut etre discut6e,
xemole les bords de nucl6us pr6sentant des denticulations qui peuvent correspondre intant des denticulations qui peuvent correspondre ipar exemple les bords de nucldus pr6sentant des denticulations c

une corniche non reprise, ou encore des pidces pouvant r€sulter d'

vari6td d'outils: des denticul6s par
forme irrdgulibre; des pidces i bord
retouch6es, etc. Il s'agit, en quelque

ter d'actions naturelles.

Si I'on considdre maintenant les illusrations donn6es par F. Bordes d I'appui de sa
ddfinition des denticulds (BORDES, 1961, pl. 40), il semble possible de considdter les no 1,
2,5,'1,8, 9, 10 et 14 comme appartenant i la premidre catdgorie d6finie ci-dessus. Le no 15
serait peut-Ctre un nucldus abandonnd (3dme cat6gorie). Les autres pidces pourraient faire
partie des "wais" denticulds 1.

Il faut noter que cette classification ne prdjuge en rien de I'utilisation possible des outils.
Ainsi, des denticulds du premier groupe, non transformds en racloirs, ont pu servir tr ce stade
et m6me 6tre voulus ainsi.

On doit aussi remarquer que les limites des catdgories ne sont pas strictes. Par exemple,
un bord de racloir devenant abnrpt par aff0tage ou une encoche emportant une trop grande

1 Bien enlendu, il s'agit ici d'une simple proposition. L'observation des outils eux-m€mes serait n6cessaire
pour la confirmer.

199



part du tranchant peuvent interdire la poursuite de la retouche. De m€me, une denticulation
intentionnelle de li corniche d'un nuclEus ne sera pas toujours pergue comrrc telle.

QUELQUES CONSEQUENCES

En premier lieu, il conviendra d'avoir une attitude nouvelle lors de I'examen des
matidres'premibres par type d'outils. Comparer la nature des r-oches utilis6es pour faire les
racloirs, i'.tne part, et lis denticul6s, d'autre part, n9 peut plus avoir de-sens si certains
denticul6s sont i classer dans la grande famille des racloirs. De mOmetPo1rr l'6tude des traces
d'utilisation, il semble souhaitable de distinguer les diffdrentes sortes de denticul6s.

Peut-on continuer i parler d'outils "de fortune" en regroupant les encoches et les
denticul6s? Il faudrait d'abord d6frnir la part et la nature des encoches et de chaque cat6gorie
de denticul6s. L'6ventualit6 de diff6rencier dans les diffdrents facids des outils mobiles
(racloirs et bifaces par exemple) d'autres types non mobiles (encoches et denticul6s)
(CfNeSfe, 1985; UftCNgN, 1986) est une hypothbse trds int6ressante, mais il faudrait
i'examiner de nouveau en confrontant de fagon plus stricte les racloirs et les denticulds. De
m€me, les travaux sur l'6volution dans le temps de certains facids mdritent une r6vision: par
exemple, la possibilit6 d'une 6volution cygliqug du Moustdrien de type Q3in1, 9q rqPpofi
avec 1^es variitions de pourcentages des railoiri d'une part, des encoches et denticul6s d'autre
part (LE TENSORER, 1978;-TURQ, 1979) doit 6tre r66tudi6e, d'autant. plus que le^Charentien 

de type Quina est I'industrie la plus riche enracloirs et qu'elle doit comporter,
pour cette raison, le plus d'outils de ce type en cours de fabrication.

Enfin,lors des 6tudes de rdpar:tition spatiale des vestiges,la compl6mentarit6 racloirs-
denticul6s de la premidre catdgorie pourra €tre testde.

CONCLUSIONS

La relation entre certains denticul6s et des racloirs abandonnds en cours de fabrication
ou d'aff0tage a 6t6, mise en dvidence. Il s'agit maintenant d'estimer la partde cette catdgorie
de denticul-{s dans les diverses industries moust6riennes. La poursuite des dtudes expdri-
mentales et I'examen du plus grand nombre possible de sdries lithiques pennettront de mieux
caractdriser ces outils, ainsi que les d6chets de fabrication s'y rapportant.

Cette 6tude, qui peut paraitre ne porter que sur un point de d6tail, s'inscrit, en fait, dans
une rdflexion globale-sur I analyse des industries moustdrienne!.. A cdtd des prggrQs r6cents
dans des dornaines tels que l'6conomie des matibres premibres, la tracdglggiq ou les
datations, la typologie ne-fait que stagner depuis de nombreuses ann6e.. I'il n'est plus
souhaitable qu'-eile soit le seul moyen de comparaison des s6ries lithiques, elle doit cepe.1{911
appuyer les r6sultats des travaux sur les ressources naturelles et la technolo-F". La possibilit6
d-e-retracer l'6volution des industries moustdriennes dans le temps et dans I'espace a souvent
6t6 envisag6e et semble de plus en plus proche avec le nombre grandissant de sites 6tant
I'objet de datations. Elle ne sera effective qu'i condition de retenir les critbres les plus
pertinents dans la ddfinition des industries et d'6liminer toutes les imprdcisions. L'examen
des denticul6s est une contribution d cette ddmarche.
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FIGURE 1 - Deux exemples d'expCrimcntation montrant le passage par des stades "denticul6" lors de la

fabrication (1A-18,2A-28), puis de l'ffifrtage (1C-1D,2C-2D) dc racloirs.
(Matidre premidre: claille bathonienne, c6te d'or; percuteur en buis de IN s')'
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FIGURE 3 - Quatre denticul4s de la Quina (collection H. Kelley, Musde de l'Honrnrc) pouvail ete
raclairs afundonnis en cows dcfabrication.
Les nurndros sont ceux de l'inventaire du Musde de I'Hottm'e.
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