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LE ''TROU DE L'ABIME'' A COUVIN
(Province de Namur, Belgique)

par

M. ULRIX-CLOSSET 1, M. OTTE 2 etp. CATTELAIN 3

1. LOCALISATION ET TOPOGRAPHIE @ig. I et 2)

Le "Trou de I'Abime'l (coordonndes Lambert: x = 159.284i y = 082.092; z = 197)
s'ouwe aux deux tiers de la face occidentale d'une haute falaise de calcaire couvinien qui s6
dresse sur la rive droite de lEau Noire, en plein centre de la ville de Couvin.

L.e site se pr6sente sous la forme d'une vaste terrasse pr6c6dant une grotte aux
dimension s impos ante s, 6tag6,e sur deux niveaux.

_ La telrasse, en forme d'hdmicycle, est bord6e au nord-est par la falaise, dont la partie
inf6rieure forme un grand abri-sous-roche, profond de 5 m en moyenne et long'd'une
cinquantaine de mdtres.

L'6tage-supdrieur de l? gtott", accessible par un large porche situ6 au sud-est de I'abri,
est constitu6 d'une petite salle- basse et plus ou moins rectangulaire, prolongde au sud par un
diverticule. Cette salle, actuellement amdnagde en mus6e, s'duwe au-nord-e-st sur un a-pic Oe
l1 -.ZO qui plonge vers l'6tage inf6rieur. Celui-ci se compose d'une grande salle (5b m x
1S -) qui se prolonge. au sud-est par un tr.Bs long diverticul-e. Cette pro-fonde caverne, qui a
donn6 son nom au gisement, est accessible par un petit couloir dont I'entr6e se situe d
quelques mdtres au nord du porche d6ji mentionn6.

2. HISTORIQUE DES RECHERCHES

En 1887, l'6tage.sup6rieur de la-grotte fit I'objet d'une premidre fouille entreprise par
P. G.6rard et poursuivie, d sa demande, par M. Lohest et I. Braconier, qui d6crivireni la
stratigraphie observde, dressdrent I'inventaire de la faune recueillie et se boinerent e signaler
le caractdre laminaire de I'industrie lithique (LOI{EST et BRACONIER, 1887-1888). 
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En 1902, E. Maillieux reprit les fouilles de l'6tage sup6rieur de la grotte; celles-ci
confirmdrent, sans vraiment les compl6ter, les observations faites pr6c6demment
(MAILLIEUX, 1903, 1905, 1908).

Le lieu de conservation des vestiges d6couverts d I'occasion de ces premidres fouilles
n'est pas connu. Il est possible que ce matdriel ait dt6 perdu d Couvin oi, au ddbut de ce
sibcle, quelques vitrines 6taient dispos6es d I'entr6e de la grotte.

En 1905, les Mus6es royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles r6alisdrent, en
collaboration avec E. Maillieux, une s6rie de sondages dans la terrasse (Fig. 2, zones en
pointill6s). La plupart ne rcncontrdrent que des terrains remani6s. Seule, une tranch6e situ6e
prds de I'enff6e de la grotte permit certaines observations stratigraphiques (RAHIR, 1925,
9-10 et 1928,46-47), ainsi que la r6colte de silex taill6s et d'abondants restes fauniques
(VAN DEN BROECK, MARTEL et RAHIR, 1910, 356).

L'industrie lithique.recueillie lors de ces fouilles a fait I'objet de commentaires plus
d6taill6s. Pour A. de LOE (1906, 28;19a.8,59), la finesse de la taille rappelle le Solutr6en.
C'est dgalement I'opinion de M.E. MARIEN (1963, 32-33) qui qualifie les pointes foliac6es
de "protosolutr6ennes". Quant e E. RAHIR (1925, 9), il attribue le mat6riel au Moust6rien.
Tout en reconnaissant la pr6sence d'instruments de typologie moust6rienne, M. ULRIX-
CLOSSET (7975,29) s'interroge sur la position chronostratigraphique de cette industrie que
M. Otte a ensuite propos6 de situer d la charnidre du Pal6olithique moyen et du Pal6olithique
sup6rieur (OTTE, 7979,5&-565 et 635-638; 198lb, 98; 1984, 158-161).

En juillet 1984, le Centre d'Etudes et de Documentation Arch6ologiques de Treignes
(C.E.D.A.) et le Service de Prdhistoire de I'Universitd de Lidge ont entrepris un sondage
dans la terrasse du gisement, en collaboration avec le Cercle Arch6ologique des Fagnes,
dans le but de pr6ciser le contexte des d6couvertes du d6but du sidcle (CATTELAIN et
orrE, 1985).

Une tranch6e ouverte devant le porche (Fig. 2, zone A, carr6s G 4/5 et}j 4/5) ar€v616
des terrains remani6s jusqu'd 3.50 m de profondeur, avant d'arriver tr un trds gros 6boulis
calcaire d'environ 2 m d'6paisseur, au-dessus de la roche en place. La fouille, dtendue aux
carrds G 6 et H 6, non remani6s dans leur moitid nord, a livr6 de nombreux vestiges
prdhistoriques en place.

En 1985, le C.E.D.A. et le Service de Pr6histoire de I'Universitd de Lidge ont
poursuivi leurs recherches. Dans la zone A, la fouille fut dtendue aux carr6s F-G-FW; deux
tranchdes furent 6galement ouvertes en d'autres points de la terrasse (Fig. 2, B et C).

Seule la zone A a permis, pour I'instant, de retrouver la couche pal6olithique qui, par
sa nature et son contenu, correspond aux donn6es ddjd acquises; elle semble bien 6tre unique
et se poursuit sur au moins quelques mdtres vers le Nord et I'Ouest.

En 1986, un article de synthdse, dont cette 6tude reprend I'essentiel des donndes, a fait
le point sur les connaissances actuelles concernant I'occupation pr6historique du Trou de
I'Abime i Couvin (CATTELAIN, OTTE et ULRIX-CLOSSET, 1986).

3. STRATIGRAPHIE

La coupe, obtenue lors des fouilles rdcentes en G8-H8, montre, de haut en bas, la
succession suivante (Fig. 3):
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VM
VII
VI

V
IV

ru
II
Ia
Ib

Humus.
Empierrement (sol de poulailler modeme).
Remblais m6di6val et moderne, brun i brun-noir, fortement enrichi en mortier de
chaux, renfermant des vestiges allant du XIVe au )O(e sidcle.
Limon argileux orang6 non blocailleux, st6rile.
Limon argileux orangd contenant un gros 6boulis i pores ouverts, avec quelques
rares vestiges osseux.
Argile rouge trds pure i structure prismatique, stdrile.
Limon argileux jaune-vert, trbs riche en vestiges lithiques et fauniques.
Limon argileux jaune enrichi en ddbris de calcite, st6rile.
Limon argileux jaune, st6rile.

4. FAUNE

L'6tude des vestiges fauniques recueillis lors des dernidres fouilles a 6t6 r6alis6e par
J.-M. Qqrdy (i paraitre). L'examen de ces ossements ar6,v6l6la prddominance des grands
mammifbres, essentiellement du cheval, i c6t6 de I'ours des cavernes et d'un bovid6. Ces
restes prdsentent frdquemment des traces de coups de silex, rdsultant de la d6carnisation.

La microfaune recueillie lors des fouilles rdcentes a dgalement 6td examinde par J.-M.
9otd.y.. Frlle tdmoig_ne, dans la partie inf6rieure de la couche, au niveau de la plus grande
densit6 du matdriel archdologique, d'un climat tempdr6 correspondant sans doute d un
interstade. Le reste de la couche, de bas en haut, montre les signes d'un refroidissement de
plus en plus intense.

5. VESTIGES OSSEUX HUMAINS

Une dent lact6ale humaine a 6t6 recueillie tr la base de la couche archdologique. Il s'agit
d'une deuxidme molaire infdrieure droite qui a waisemblablement d0 apparten-irb un enfant
gfande-nalien, d'ap€s les conclusions de I'dtude entreprise par M. Touisaint et J.M. Cordy
(d paraitre).

6. DONNEES CHRONOLOGTQUES

Au terme d'une r6vision rdcente des vestiges osseux rdcolt6s lors des fouilles de 1905,
J-M. Cordy pensait pouvoir attribuer ces restes fauniques i I'interstade des Cott6s, aux
alentours de 35000 B.P. (CORDY, 1984,72).

Crtte premidre attribution ne fut cependant pas confirm6e par la datation C14 effectude
sur quelques esquilles osseuses provenant de ces m0mes fouilles: LY.720:25800 + 700
B.P. (GILOT, 1984, 119).

Une datation C14 @. Gilot),cffectude sur des ossements provenant des dernibres
fouilles, assigne au niveau d'occupation un dge de I'ordre de 46820 + 3290 B.P. (Lv -
r5s9).

Ce manque de cohdsion dans les donndes d'ordre chronologique justifie le bien-fondd
d'autres datations. Elles sont actuellement en cours, de mOme que les analyses
palynologiques et sddimentologiques.
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7. L'INDUSTRIE PALEOLITHIQUE

La documentation

La documentation dont nous disposons provient de deux lots distincts: celui recueilli
lors des fouilles r6alis6es au ddbut du sibcle par les Mus6es royaux d'Art et dTlistoire et
celui d6couveft dans les fouilles pratiqudes r6cemment. Nous nous en tiendrons ici tr une
approche descriptive des techniques et des formes reprdsentdes dans ce mat6riel, tout en
nbiant la prdsence ou I'absence sur le site de certains 6l6ments significatifs des activit6s qui
s'y sont d6roul6es.

Les mat6riaux

Le silex utilis6 est d grain fin, syst6matiquement patind en blanc ou en gris bleutd et
trds certainement d'origine extdrieure i la r6gion oD aucun affleurement de cette roche n'est
attest6. Sa seule prdsence indique donc des relations d longue distance, par exemple avec les
r6gions riches en d6p6ts crdtac6s de Moyenne Belgique (Hesbaye, Hainaut). Cependant,la
pr6sence de cortex roul6 indique la possibilitd d'utilisation, comme source
d'approvisionnement, de galets dont la rdpartition est plus vaste.

L'dloignement des sources de silex explique sans doute I'extr0me rdduction des
objets, manifestement taill6s, retouchds et rdaffutds sur place i plusieurs reprises.
L'6conomie de la roche siliceuse y a 6,t€ pouss6e le plus loin possible. On note aussi
I'absence de nucl6us. Les outils, ou tout au moins les produits de d6bitage, semblent donc
avoir 6t6 apport6s sur le site du fait de leur faible encombrement et de leur poids plus r6duit.

Pour les mOmes raisons d'dloignement des sources en matidres siliceuses appropri6es,
on s'est sans doute orient6, accessoirement, vers des roches locales moins propices i la
taille: plusieurs 6clats de quartzite et de calcaire furent recueillis lors des fouilles r6centes.
Leur absence dans le mat6riel des fouilles anciennes ne correspond sans doute d rien d'autre
qu'au manque d'int6r6t poft6 d l'6poque vers ces mat6riaux frustes.

L'existence de quelques outils pr6sentant une patine double, correspondant donc d
deux phases distinctes de prdparation ou de taille, indique la possibilitd, soit de deux
occupations successives dont les traits culturels se seraient ainsi juxtapos6s, soit plus
vraisemblablement d'outils plus anciens apport6s sur le site comme matiAre premidre et
retaillds. L'industrie pr6sent6e dans cette 6tude est toutefois form6e, en grande majoritd, par
des outils d patine simple.

Les techniques

En I'absence de nucl6us, ce sont les enlEvements utilis6s cornme supports d'outils qui
permettent d'approcher les techniques de d6bitage utilisdes par les occupants de Couvin. Ces
enldvements (lames ou 6clats) possddent souvent une pr6paration de la face sup6rieure
ddterminant leur forme. Ils possddent en outre un talon prdpar6 en facettes afin de d6gager le
point d'impact pr6cis oir la percussion sera port6e. Ces deux proc6d6s dvoquent bien
6videmment le mode de ddbitage Levallois, propre au Paldolithique moyen, mais leur
application dans I'obtention d'enldvements courts et ldgers d6note ici un stade trds avanc6 de
cette technique, i la limite de sa ddfinition.

Une autre catdgorie de supports est formde par les lames aux bords et aux ar6tes
parallbles d6notant un ddbitage unidirectionnel comme il sera syst6matiquement d'application
au Paldolithique supdrieur (Pl. IV). lrs talons sont ici dpais et lisses attestant I'absence de
pr6paration du plan de frappe comme ce sera le cas ult6rieurement.
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- La plupart des petits enlbvements (6clats, esquilles) semblent, par leur ldgbretd et leur
courbure accentu6e, provenir de I'am6nagement des outils sur place: mise en forme ou
r6affutage des bords et du front (Pl. IV, 5, 6).

Quelques larges enldvements trds fins, ddbitds suivant la courbure d'un outil, ont un
talon puncti{orme ou un talon lisse et trds oblique correspondant i la face infdrieure de la
pidce dont ils proviennent. lrur face supdrieu€ porte lei traces des retouches ant6rieures
ex6cut6es dans la m0me sdrie de mise enforme (Pl. trI, 6, 7).

- . -C^g.tuines pidces emportent tout le front d'un outil (pointe ou racloir) dans une phase
de r6aff0tage complet de sa partie active. k profil sinueux de ces pibces montre I'intention
du tailleur de fagonner une nouvelle extrdmit6 tranchante (Pl. m, 8):

Quelques racloirs ont m6me 6t6 rdalis6s sur de larges dclats de retouches d6truisant
compldtement_le front du premier outil. Ces exemples d6montrent 6galement le souci des
o.!-cry3n!s de_Couvin d'utiliser au maximum les matdriaux lithiques apportds au gisement
(Pl. m, 4 et 5).

L 'out i l lage

Une des caractdristiques de I'outillage de Couvin est I'utilisation d'une retouche
d'amdnagement particulidre: plate ou rasante, surtout destin6e d la mise en forme d'outils
foliac6s, amdnag6s sur les deux faces. On retrouve i la fois des pidces compldtes, de
silhouette,.asym6trique et a section plano-convexe (Pl. I,2 et 3) et des fragmenis (bases,
pointes) d'objets beaucoup plus minces, i sections lenticulaires (Pl. I, 1 et-6). Si cinainj
9-"J !f1nt"_ts^peuvent se rencontrer dans d'autres sites du Paldolithique moyen (SpV)
(ULRX-CLOSSET,-1975), les seconds caract6risent plut6t le tout d6bui du Pal6olithia;;
sup6rieur (OTTE, 1985).

L'utilisation de cette retouche se retrouve aussi sur la face inf6rieure de certains
racloirs, d silhouette en forme de goutte, i front d€jetf,latdralement et au bord opposd plus
6pais (Pl. I ,4).

Une retouche dcailleuse et rdgulidre accommode le bord agissant d'une petite s6rie de
racloirs plus "classiques" faits sur dclats pr6par6s, au talon facettd et au bulbe saillant,
typiquement moustdriens (Pl. II, 8). Dans ce cas, le bord agissant peut Otre double et
convergent et prdsenter des termes de passage vers la pointe moustdrienne (Pl. II, 1-5). Un
des racloirs doubles convergents est aussi am6nagd par retouches plates de la face infdrieure
(Pt. I, 5).

Une sdrie de racloirs sont simples latdraux convexes (dont ceux r6alisds sur dclats de
retouches). Un autre est transversal i base amincie par retouches inverses limit6es au talon
(Pl. m, 1).

Deux racloirs lat6raux simples sont en outre r6alisds sur lames dpaisses.

Deux racloirs doubles concavo-convexes sont e retouches alternes (P1. m, 2 et3).

Une seule pidce peut Ctre rang6e parmi les pointes; elle est rdalisde sur dclat nds mince
parretouches plates des deux bords convergents (Pl. II,7).

Parmi les outils particuliers, citons deux lames dont la base est amincie par la
"techirique de Kostienki" (troncature inverse utilisde comme plan de frappe i des
enldvements longitudilaux) (Pl. IV, 2 et 3) et un "taraud" i mdche courte ieUise par
retouche 6cailleuse sur dclat 6pais (P1. ry, 1).
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Attribution

Par la pr6sence de racloirs de typologie moustdrienne et I'utilisation du d6bitage aux
enldvements pr6par6s, cette industrie se range bien dans la technologie du Paldolithique
moyen. Cependant, I'abondance d'outils amdnag6s par retouches plates trds couwantes
(pointes foliac6es et racloirs) lui donne un cachet trbs particulier. En outre, I'utilisation d'un
d6bitage laminaire tend I la rapprocher des formes anciennes du Paldolithique supdrieur.
Une position d'interm6diaire entre ces deux pdriodes semble donc toute indiqu6e.

Comparaisons r6gionales

Dans le contexte belge, des traces d'utilisation de la retouche plate apparaissent dans
de rares ensembles purement du Pal6olithique moyen, tels que celui de la grotte du Docteur d
Huccorgne (IILRX-CLOSSET, 1973) mais aussi plus nettement i la fin de cette pdriode. au
niveau moyen de Spy (ULRX-CLOSSET, 1975,164). Dans ces industries cependant, les
pointes sont g6ndralement plus massives et taill6es sur blocs.

Par contre, au tout ddbut du Paldolithique sup6rieur, des pointes foliac6es r6alisdes sur
lames apparaissent 6pisodiquement (Spy, Goye$ (OTTE, 1974).

Li aussi, I'industrie de Couvin semble occuper une position interm6diaire entre des
ensembles successifs, techniquement apparent6s et correspondant sans doute i une tradition
particulidre, distincte de celles classiquement observdes en Europe occidentale dans les deux
pdriodes.

Comparaisons 6trangbres

L'existence de cette nadition est confirm6e par divers ensembles de I'Europe centrale
et de I'Europe du Nord-Ouest, pr6sentant aussi I'un et I'autre stades: le site de Mauern en
Bavidre contient des pointes foliac6es bifaces dans un contexte du Pal6olithique moyen
6volu6 (BOHMERS, 1951); des traces sporadiques d'outils identiques existent aussi dans
des sites mal pr6servds de Grande-Bretagne, of ils seraient dat6s d'environ 38.000 ans
(CAMPBELL, 1977 ; JACOBI, 1980).

Une datation tres ancienne (38.000 B.P.) est disponible aussi pour un site polonais:
Jerzmanowice (CHMIELEWSKI, 1961) qui appartient d6ji i la phase nouvelle oi les
supports laminaires dominent.

Le principal argument en faveur de I'existence d'un phylum r6parti dans les rdgions
septentrionales de lEurope et attestant un terrne de passage des. stades moyen et supdrieur du
Paldolithique se trouve i Ranis en Thuringe (R.D.A.) (HULLE, 1977). Au travers de
plusieurs niveaux successifs, on y voit en effet le d6veloppement de I'outillage sur supports
laminaires et Ie passage des pointes foliac6es bifaces (telles celles de Couvin) aux lames
appoint6es (telles celles de Spy et de Goyet en Belgique).

Les sites britanniques fournissent e nouveau des points de comparaison essentiels
pour ce stade r6cent avec une sdrie d'ensembles contenant des pointes foliacdes laminaires et
m€me des lames amincies par la technique de Kostienki (Pulborough) (JACOBI, 1980).

Lorsque I'on tient compte de I'importance de cette tradition septentrionale dans la
gendse du Gravettien "oriental" tel que I'attestent les sites moraves et autrichiens
(KOZLOWSKI et KOZLOWSKI, 1979; OTTE, 1981a) on comprend I'int6r€t de mieux
dater et de mieux connaitre les stades de son 6volution dans les diff6rentes r6gions.
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8. CONCLUSIONS

L'industrie lithique de Couvin, encore trop mal connue au travers des collections
anciennes et du faible matdriel r6coltd dans des sondages d'extension trop limitde, prdsente
un intdrOt important d plus d'un titre. De technologie moust6rienne, elle s'inscrit dans une
tradition technique et typologique attestde en Europe du nord dans des sites dispersds et
souvent alt6r6s par les intenses actions pdriglaciaires du Wtirm r€cent. Elle pr6sente en outre
les prdmices du Paldolithique supdrieur dans les formes des supports laminaires de certains
outils. Elle correspond donc i I'une des traditions, trop souvent mdconnues en Europe
occidentale, qui participent d la constitution de la nouvelle technologie.

Plus encore peut-etre que cet encadrement culturel i caractdre large, cet ensemble
lithique prdsente un intdr6t particulier quant au comportement vis-i-vis de la matidre
premidre. L'6loignement des sources d'approvisionnement a en effet pouss6 au r6aff0tage
des outils d'une manidre dtonnante. Non seulement, ils y furent retaill6s i plusieurs reprises,
mais de plus les chutes de leur r6fection furent elles-m6mes transform6es en outils.

Afin de mieux comprendre ce comportement tout i fait particulier par rapport aux
roches et aux outils et approcher la signification des activitds men6es sur le gisement, il
apparait de plus en plus imp6rieux d'dtendre les sondages aux rares lambeaux de terrains en
place encore pr6servds.
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