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SYSTEMES D' APPROVISIONNEMENT EN MATIERES
PREMIERES AU PALEOLITHIQUE MOYEN ET AU

PALEOLITHIQUE SUPERMUR EN AQUITAINE

par

Jean-Michel GENESTE *

RESUME

1'analyse comparative des modes d'approvisionnement en matidres premidres lithiques entre des
ensembles moustdriens d une part et aurignaciens et pdrigordiens d'autre part, ne permet pas de distinguer de
rupture majeure entre ces deux grandes unit6s archdologiques et chronologiques. Dds les stades initiaux du
Pal6olithique moyen, les capacitds conceptuelles permet[ant I'anticipation dconomique et technologique lors
de I'approvisionnement en matibres premidres et plus g6n6ralement au cours des activit6s de sribsistance
6taient op6rantes chez les goupes moust6riens.

A B S T R A C T

The comparative analysis of lithic raw material acquisition systems from Mousterian with those from
Aurignacian and Perigordian assemblages does not allow one to distinguish a major break between these
general archeological and chronological industries. From the initial stages of the Middle Paleolithic, the
conceptual capacity to plan economic and technological activities from the acquisition of raw materials to
general subsistence activities were operant among the Mousterian groups.

La transition de la fin du Pal6olithique moyen au Pal6olithique supdrieur d6butant est
caractdrisde en Aquitaine comme dans d'autres provinces de I'Europe occidentale par un
changement des contextes culturels et anthropologiques qui n'en sont pas pour autant
synchrones. La tendance gdndrale d rechercher durani cette p6riode des indices
arch6ologiques e mettre en corr6lation avec les changements des cultures mat6rielles et des
typg! humains nou,s conduit d pr6senter les donn6es concernant I'approvisionnement en
matidres premidres.lithiques et leurs implications socio-6conomiques. Lhnalyse lithologique
et technologique d'une grande s6rie d'ensembles lithiques du nord de I'Aquitaine fournit ies
6l6ments d'une approche comparative des systbmes d'approvisionnement attest6s d'abord
dans les sites moustdriens, puis ensuite dans les gisem-ents aurignaciens et p6rigordiens.
Ainsi que nous l'avons montrd par ailleurs avec plus de d6tails dans ce m6me cblloque (vo-
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me 6), au cours du Paldolithique moyen il est possible de d6limiter pour chaque phase
d'occupation d'un site arch6ologique, d partir de I'analyse des ensembles lithiques qui y sont
abandonn6s, un territoire d'approvisionnement. Ce territoire mis en dvidence par les
diff6rentes sources de mat6riaux exploit6s est ddfinissable par des critbres gdologiques,
topographiques, gdographiques, bref par son environnement physique et 6cologique.
L'espace ainsi ddfini autour des sites sera d la mesure des d6placements de mat6riaux
lithiques enregistr6s dans les palimpsestes d'occupation que sont les niveaux arch6ologiques
et les ensembles lithiques qui les composent. Les territoires d'approvisionnement peuvent
constituer le cadre au sein duquel les ph6nomdnes de diffusion et de transport des mat6riaux
bruts ou transform6s ont eu lieu. En outre, et ce dernier point est capital, d'un point de vue
que I'on peut qualifier de fonctionnel au sens g6n6rale du terme (appliqu6 d une lecture
palethnologique des sites eux-m6mes et de leur contenu) ils fournissent l'6chelle des
ph6nomdnes sociaux et des d6placements des hommes dans le milieu.

1. Au Pal6olithique moyen, les d6placements de mat6riaux attest6s dans les sites
semblent caractdris6s par des distances courtes et moyennes. Ce n'est que vers la fin du
Wi.irm ancien que les d6placements les plus longs seront mis en dvidence (Fonseigner,
niveau D sup.). Les territoires d'approvisionnement varient pour les occupations
moustdriennes dans Ie rapport I e 30 @1gure 1). Alors que les territoires estim6s four les
niveaux acheuldens sont assez restreints, ils sont ddji assez dtendus vers la fin de lapdriode
rissienne (grotte Vaufrey, couches VIII et VII).

lrs d6placements s'organisent entre les p6les d'attraction que sont les grandes sources
de matdriaux ais6ment identifiables. Il convient de rappeler ici que dans ce type d'6tudes les
r6sultats sont en partie tributaire des critdres utilis6s. Or les meilleurs critdres que nous
connaissions sont aussi les mat6riaux les plus ais6ment identifiables par les arch6olbgues, i
savoir ceux qui se comportent comme les meilleurs traceurs des mouvements. Une-bonne
part des d6placements observ6s sont donc, par exemple, ceux du silex zond des alt6rites du
Bergeracois parce qu'il constitue pour cette r6gion un excellent marqueur lithique. D'autres
d6placements ont certainement exist6 comme dans les domaines tertiaires ou crttac6s, mais
les ddterminations usuelles utilis6es dans le cadre de la pr6sente enqudte ne permettent pas
d'atteindre le degr6 de finesse des analyses micropaldontologiques pour ne citer qu'elles en
exemple (MAUGER, 1985).

Ainsi les territoires d'approvisionnement s'organisent g6ographiquement selon deux
granqs axes.D'une part les d6placements suivent les voies de communication naturelles que
sont les vall6es orientdes est-ouest dans le bassin, avec une pr6dominance selon les grandes
voies que !_on! la Dordogne et le Lot. D'autre part les ddplacements de matdriaux recoupent
souvent (63 Vo) transversalement le rdseau fluviatile et indiquent alors le franchissement
d'obstacles g6omorphologiques tels que massifs interfluves et cours d'eau (Figure 1).

Au sein des sdquences stratigraphiques, on observe des territoires d'approvision-
nement qui ont des morphologies voisines sinon identiques. Mises i part les contingences de
la mdthode d'analyse, on peut y voir le reflet des contraintes environnementales. Par
exemple dans diffdrents niveaux d'occupation d'un site, les territoires d'approvisionnement
sont identiques durant de longues pdriodes et pour certains groupes de m6me identitd
technique et culturelle. Il en est ainsi dans les niveaux wtirmiens de Moust6rien de
Fonseigner (D, E et F) et dans les niveaux rissiens de la grotte Vaufrey (Vru e IV). Du point
de vue fonctionnel, la position stratdgique des lieux de r6sidence dans I'environnement
pourrait bien constituer un des grands facteurs qui ont conditionnd I'approvisionnement en
matdriaux lithiques, si I'on considbre comme stables I'accessibilit6 d ces ressources et leur
connaissance par les groupes. Nous ne disposons que de peu d'dldments permettant de
discuter sdrieusement ces deux derniers points pour le Pal6olithique moyen. Toujours dans
I'examen des modes d'accEs aux gites de mat6riaux, il n'est pas possible de d6montrer que
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leur exploitation itait une activitd organis6e et autonome. Il parait plus logique de concevoir
que toutes les activitds li6es d la subsistence des groupes se pratiquaient dans une seule et
m0me perspective; la collecte du silex s'effectuant au 916 des d6placements dans le paysage.
C'est i ce titre seulement que I'on peut avancer I'id6e de comportement opportuniste. Ce
point doit 6tre nuancd afin de ne pas p€ter d confusion. Nous avons remarqu6 que la notion
d"'opportunisme" appliqude i un comportement, une activit6 ou un €tat gdn€ral, 6tait
empreinte d'un sens p6joratif et ce, souvent en arch6ologie. Cette id6e peut pourtant
s'appliquer parfaitement, dans un sens ethnologique, d un contexte dconomique g6n6ral oir
les activit6s, les stratdgies peuvent s'enchainer les unes aux autres selon un caractbre
oppornrniste alors que les chaines op6ratoires de chacune d'entre elles demeurent organis6es
selon un moddle determin6.

Il est possible de distinguer sur la base de critbres technologiques, plusieurs
subsystdmes d'exploitation dans les territoires d'approvisionnement prdc6demment d6finis
(GENESTE, 1985):
a) Une zone situ6e dans un rayon d'environ 5 km autour des sites a fourni une quantitd de

matdriaux correspondant e 88 Vo anmolanne du volume total des ensembles lithiques (de
55 e 98 Vo). Ce taux d'exploitation des matidres premibres que I'on peut qualifier de loca-
les varie de 78 Vo on molanne i 95 Vo pour les sites de plein-air, m6me lorsque ces der-
niers ne sont pas implant6s sur les gites. La totalit6 du processus de d6bitage aparfois eu
lieu dans les habitats. L'indice d'utilisation de ces matidres premidres est de 5 Vo au ma-
ximum. Cet espace a 6td trds fr6quentd et constitue la zone d'exploitation maximale des
ressources

b) Autour de ce premier territoire qui semble avoir 6t6 le plus frdquent6, une zone d'un
rayon de plus de 5 km et de moins de 20 km environ a fourni de 2 i 2O Vo des mat6riaux.
Ils ont 6td introduits pr6f6rentiellement sous la forme de blocs am6nag6s, leur indice
d'utilisation varie de l0 d20 Vo. C'est en provenance de ces zones que I'on observe la
plus grande variabilit6 dans les quantit6s exploit6es, les types de mat6riaux choisis et les
modes d'introduction technologique. Cet espace semble avoir 6t6 fr6quent6 avec des
mobiles varids ce que reflbterait la variabilitd observ6e.

c) Enfin, des mat6riaux proviennent sporadiquement des zones les plus pdriphdriques du
territoire qui sont 6loign6es de 30 i 80 km des habitats (Figure 1). Leur mode d'intro-
duction est tres spdcifique car les chaines opdratoires ne sont jamais repr6sent6es que pir
leurs phases terminales. L'indice d'utilisation de ces mat6riaux est de 74 d, lN Vo.
L'introduction des mat6riaux en provenance de ces espaces 6loign6s ne semble rdgie que
par des contraintes 6nerg6tiques qui peuvent 0tre dues d la distance, au co0t du transport,
ou i l'dpuisement des r6serves.

On peut distinguer au Pal6olithique moyen des facids 6conomiques de gestion de
I'exploitation des matiAres premibres: sites d'extraction, sites de production, sites de
consornmation et d'utilisation des produits, sites i activitds temporaires ou sporadiques,
enfin des sites i activit6s mixtes. On peut postuler la compl6mentaritd stratdgique de ces
diff6rents facids et sites si I'on fait abstraction du caractdre dminemment diachronique des
donn6es pour ces pdriodes. Ce domaine, lorsqu'il sera envisagd, donnera lieu d I'examen
attentif de tout un cortdge de donn6es fonctionnelles qui d6passe largement le point de vue
qui est considdrd ici. Enfin, la mobilitd des groupes moust6riens est sujette i variations
puisqu'elle semble plus grande pour le Moustdrien typique et le Moustdrien de tradition
acheul6enne que pour le Moustdrien d denticulds d'apnds les donndes dont nous disposons
en ce momenl

2. Au Paldolithique sup6rieur, la diffusion des matidres premidres amorcde au
Paldolithique moyen se poursuit selon les mOmes grands axes r6gionaux.
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Les territoires ne sont pas systdmatiquement plus 6tendus, au contraire, ils peuvent
6tre plus petits. Les trajets sont sensiblement identiques d ceux du Paldolithique moyen pour
la m0me rdgion; ils s'organisent en partie selon I'axe des vall6es qui jouent un r61e de voie
de passage entre la plaine Aquitaine cr€tacde et le milieu des moyennes vall6es jusqu'au pied
du Massif Central @igure 2).

Les sources exploitdes sont bien s0r les mOmes (GAUSSEN, 1980; RIGAIID, 1982),
la seule diffdrence 6tant que certaines sont plus frdquentdes que d'autres. Sur des gites de
mat6riaux de qualit6 remarquable tel le silex du Bergeracois et celui du Lig6rien du
Fum6lois, on observe I'existence de vastes sites d'exploitation au Pdrigordien infdrieur, d
I'Aurignacien et au Pdrigordien supdrieur. Ils sont caractdrisds par leur contenu
technologique particulier et leur pauwet6 typologique qui orientent vers une sp6cificit6
fonctionnelle. Celle-ci parait li6e aux activit6s de d6bitage qui, au Pal6olithique suffrieur, est
tributaire d'une exigence dans la qualit6 et la pr6paration morphologique des matdriaux
(quatitd du silex, mise en forme des nucl6us).

Mais c'est dans la nature de la frdquentation de I'espace rdgional 6loign6 du site ainsi
que dans le r6le des sdlections op6r6es parmi les ressources quo semblent rdsider les
6l6ments de diffdrenciation par rapport aux periodes prdc6dentes.

Les matidres premidres issues de I'environnement local ne sont plus exploitdes aussi
intens6ment ni aussi syst6matiquement par tous les groupes (Figure 3). Dans les niveaux
aurignaciens et pdrigordiens, elles ne reprdsentent plus que de 75 Vo it 55 7o de la totalit6 des
ensembles lithiques (88 Vo) en moyenne. Mais ce n'est li qu'une vision quantitative et trop
g6ndrale du ph6nomdne @igures 3 et 4). En fait, I'important est que, de plus en plus, des
matidres premidres provenant de rdgions 6loigndes sont syst6matiquement exploitdes et
d6bitdes dans les sites. Nous pouvons citer par exemple le ddbitage laminaire de gros dclats
de silex du Bergeracois au gisement de la Cdte dans la vall6e de I'Isle (PELEGzuN, 1986).
Dans les gisements du Pdrigord, les matibres premidres qui jouent syst6matiquement un r6le
nouveau au sein des cat6gories fonctionnelles sont le silex du Bergeracois, les silex tertiaires
ou silex calcddonieux et les silex jaspoides. Ces mat6riaux quels que soient les
environnements ont toujours 6t6 I'objet d'introductions massives et technologiquement assez
sp6cifiques. Pour les r6gions situ6es entre la Dordogne et le Lot, i ces matdriaux s'ajoutent
un silex zond du Lig6rien et le silex de Gavaudun (MORALA, 1984).

Irs modes d'introduction de ces mat6riaux semblent 6v6ler de rdelles strat6gies. Elles
ont 6td particulidrement mises en dvidence sur des bases technologiques dans les niveaux
aurignaciens et p6rigordiens du Flageolet I (CHADELLE, 1983 et travaux en cours).

Dans la zone g6ographique concern6e, alors que dans les sites moust6riens 70 itX) Vo
des mat6riaux proviennent de moins de 5 km (20 niveaux), dans des sites aurignaciens et
p6rigordiens (L8 niveaux), les m0mes proportions de mat6riaux proviennent d'un rayon de
15 km autour des sites (Figures 4 et 5), et enfin au Solutr6en (LARICK, 1983), 90 Vo des
ensembles lithiques proviendront d'un territoire de 40 km de rayon autour des gisements (8
gisements).

La mise en 6vidence d'une consommation accrue pour les mat6riaux de provenance la
plus lointaine et introduits dans les habitats sous des formes vari6es parfois extrOmement
6labordes pennet d'envisager une s6lection de certains types de matidres premibres dans une
perspective fonctionnelle donc de voir dans ce ph6nomdne une anticipation des besoins lors
de la collecte. Les taux de transformation en outils des produits de d6bitage des diverses
matidres premidres prdsentes dans les habitats augmentent nettement au Pal6olithique
supdrieur par rapport au Moustdrien (Figure 5).
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Ce phdnomdne d6ji net a 6t6 mis en 6vidence dds les niveaux rissiens, il culminera au
Solutr6en. Il devient rapidement 6levd pour les mat6riaux les plus dloignds des sites. C'est
ainsi gue je9 cha!9s opdratoires tr peu prds compldtes de dEbitage laminaire, comptant
jusqu'i 4 Vo de nucl6us r6siduels, sont rencontrdes dans des sites abrit6s, situ6s i plus de 40
km des sources de matibres premidres (CHADELLE, 1983). Des exemples de ie type de
comporte.-ment technologique li6 tr I'exploitation des matidres premidr:es dloigndei sont
attest6s ailleurs en Europe au ddbut du Paldolithique supdrieur (SVOBODA, 1983t.

- .-.L"t-"o-mpgrtgmgnts technologiques et 6conomiques au sens large, ddje affirrn6s dans
19 miliglt de la glaciation rissienne (stade 5e) au sein d industries de type moust6rien, se sont
diversifids et complexifids rapidement jusqu'au Wtirm ancien dans-diffdrents ensembles
technologiques du Moustdrien. Les dtudes en cours sur d'autres ensembles lithiques
contemporains-.ou plus anciens que ces p6riodes tendent dejn e confirmer ce point de vue-et i
en rechercher I'apparition vers le debut du Pldistocdlg moye1. Sur le plan technologique, de
m€^me que les m6thodes de d6bitage laminaire sont d6je eiplor6es au Moust6rien @OiiOA,
1986) et ce dans divers espaces_gdogaphiques, il peut apparaitre avec un certain recul que lei
grands acquis technologiques (approvisionnement, mdthodes de d6bitage) du Paldoliihique
goye-1 llont fait que se poursuiwe et se particulariser au d6but du Pal6blithique supdrieur.
Des diffdrences de slrqtdgies et de choix apparaissent entre les groupes aurignaciens et
pdrigordiens @EMARS, 1982; MORALA,t984; CFIADELLE, 1qg3; PpleczuN, 1986);
elles i-ndiqueraient-que- de.s phdnomdnes qui ne sont pas appr6hensibles uniquement par ie
biais de critires technologiques sont intervenus dans cette n6cessaire 6volution.

D'une manidre trbs synthdtique, ce qui peut etre consid6r6 cornme le ph6nomdne le
plus. important au plan du comportement des groupes du Paldolithique sup6rieur dans leur
environnement, c'est I'apparition, sur le fond d\rne plus grande-mobijitd spatiale des
produits lithiques, de systdmes organisds d'exploitaiion des matidres premibres avec
6largissement de la zone d'exploitation maximale situde autour des sites.-Nous assistons
donc ld all ryport i des dizaines de kilomdtres au-deld de I'espace domestique de la capacitd d
concevoir, i anticip.er et_ tr g6rer 6conomiquement des 

-besoins 
technologiques- qui se

manifestent par des- introductions parfois maisives de matdriaux lithiques tr-aniport€s. Ce
dd.veloppement se situe dans le prolongement de celui plus discret d6cel6 au Moust6rien au
sein d'un dtat plus gdndralement opportuniste.
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FIGURE 1

Territoires d'approvisionnenunt en matiCres premidres lithiques dans des sites moustCricns du nord du
Bassin Aquitain; seuls les diplacements supdricurs d 5 kilondtres ont 6td pris en considdration.

1 d 9: Tabaterie, Sandougne (Denticul6); Tabaterie, Brouillaud (M.TA.); Le Roc (Denticul6); Fonseigner
(M.TA.,Typique ); Les Festons (Denticul6); Coursac (M.T.A.); Le Moustier (M.TA.,Typique); Le Dau
( M .7.A. ) ; G ro t te Var{r ey (Ty prque ), d' apr 2 s G e ne s te, I 9 85 .
I0 d 19: Le Roc de Marsal, ln Plane, La Lizonne, Sigala, Laburlade, Cabrol, Moulin du Milieu, Las
Pil4nos, Les Ardaillottx,l,a Grave, d'aprls Turq, d paraitre.
20: Chez Poun6, d'aprls Demus, 1982.
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FIGURE 2

Territoires d'approvisionrcrnent en matiires premidres dcs sites du Paliolithiqw supdieur du Bassin Nord
aquitain; seuls les ddplacernents supdrieurs d 10 kilotnitres oil AM pris en considdration.

1 d 5: Las Pdl6nos, Cabrol, Pewille, Fresquet, Roc fu Ganudun: Piigordien (rialis6 d'apris Morala, 19M).
6 d 8: Les Ardaillottx, Pepeyrou, Laburladc: Awignacien (d'aprAs Morala, 1984).
9: I* Flageolet I, coucheV: Pdrigordien supdriew (d'aprds ClafuUe, 1983).
l0: Abri Pataud: Aurignacien et Pdrigordien (d'apris Valensi, 1960; Bricker, 1975).
I1 : Abi du Factew: Pdrigordien supdrkw (d'aprAs Delporte, 1968).
12: Lacoste: Pdrigordien suryrieur (d'aprds Detnars, 1982).
13, 14: Chanlat infdrieur et supdrieur, Cotutba-del-Boultou: Aurigracien (d'aprCs Dennrs, 1982).
l5: Le Caillou: Pdrigordien supirieur (d'apris Boyer, Gencste et Rigaud, I9M).
16: le Trou dc la Chlvre: Pdrigordien infirieur et Awignocien, Musde dc Brantdrne.
17: I* Fowtuau du Diable, Solutrden (d'aprls Laick, 1983).
l8: Abri Brouillaud, corche E: Aurigrccien (d'qrds Dtrclwdcau-Kervazo, 1982).
19: Roc de Cornbe, couche 8 (d'aprds Pilegrin, 1986).
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FIGURE 3

Intensit€ de I'exploilatian des sources de rnatilres premiires dans les ensembles lithiques perigordiens du Roc
de Conbe, couclv 8 (1), du Caillou (2) et du Flageolet I, couche V (3).

Rdf6rences utilisdes: PClegrin, 1986; Boyer,Geneste et Rigaud, l9g4; Ctndeile, 19g3.
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FIGURE 4

Variation de la composition d'ensembles lithiques sitrds dans les environnemcnts du nord de I'Aquitaine:
niveaux mousftriens wiirmiens de Fonseigner, Bourdcilles: Dsup., Dmi., E et F (d'apris Geniste, lgSS),
trait pointill4.
niveaux pdrigordiens de Roc dc Combe (1), du Caittou (2) et du Flageolet I (3) (Rdfirences utihs1es: voir
lig. 1), tait plein.
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FIGURE 5

Variabilil6 dcs systOmes d'approvisionnetnent en tnatiires premiires au
P al6o lit Nque superie ur.

Trait plein: proportions des diverses sources de matdriaux composant la totalitd des ensembles
Iithiqrcs suivants: Roc de Combe (1); Le Caillou (2); l* Flageolet (3).
Trait pointillC: proportions des produits utilisis (outillage) pour chacune des sources composant les
e nsembles lithiques suivants :
- Pdigordien: Le Caillou (2); Le Flageolet (3).
- Solutrien, d'apris Larick (1983): Les Jean Blancs (4); Le Fourneau du Diable (5); Le Pech de la

Boissiire (6).
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