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LE MOUSTERMN ET

LE HAUT BASSIN DE

LE CHATELPERRONNIEN DANS

LA GARONNE ET DE L'ARIEGE

par

JeanYEZIAN *

Il a 6t6 trouv6 quelques gisements moustdriens, parfois surrnont6s de Chatelperron-
nien, dans les contreforts pyrdn6ens des bassins de la Garonne et de I'Aridge.

La vall6e de la Garonne, avec les gites tr silex et les quartzites et schistes de ses
alluvions, possCde de la matidre premidre de qualit6; par contre la vall6e de I'Aridge est tres
pauwe en ces deux roches, d'oir la n6cessit6 d'un approvisionnement ext6rieur. Seul le
quartz, d'origine filonnienne trouv6 dans les alluvions ou dans le poudingue lutetien de
Palassou, est abondant.

Dans la vall6e de I'Aribge, la s6quence la plus complexe est fournie par le gisement de
I'entr6e ouest du Portel. Le sommet de la vo0te de la galerie, presque entidrement comblde
par le remplissage, 6tant prds de la surface, la succession des couches a 6t6 trds influenc6e
par les variations climatiques. La desquamation de la vo0te se poursuit encore aujourd'hui
(les hivers de froid exceptionnel).

La couche la plus profonde atteinte d ce jour, argile d 6l6ments trds corrodds au
sommet, renferme d6ji quelques dclats atypiques de quartz et quartzite. C'est la fin du Riss,
d'aprbs la d6termination par M. Marquet de la microfaune, puis viennent des couches
d'6boulis i gros blocs st6riles, indicatrices d'un climat trds rude, qui parait s'6tre amdliord
au fur et d mesure de I'installation humaine (couches K i H, 1 m de ddp6ts sur un total de 5
m).

I-e tout est sunnontd par deux ensembles moustdriens.

Le premier, couches G e F, de 1 mdtre de puissanca, est une formation cryoclastique
aux dldments peu corrod6s. Dans son industrie trds abondante, le quartz domine, 85 Vo en
moyenne contre 7 d 8 Vo de silex et 7 e 8 Vo de quartzite. L'indice Levallois est nul, celui de
facettage faible.Ir silex et le quartzite ont 6t6 r6servds pour les racloirs, de type charentien et
vari6s.

{' SAUBIAC, Loubens, F-WI2O Varilhes, France.
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La faune est nettement froide. Le cheval et le renne dominent. Quoique minoritaires,
les bovidds sont bien repr6sent6s. Existent aussi quelques exemplaires d'isard, bouquetin,
chevreuil, cervidds de grande taille, loup aussi de grande taille, renard et blaireau, ce dernier
trds rare.

Dans cette s6quence, intimement mdlangds aux couches d la plus forte densit6
d'occupation humaine, existent des fragments Ees bris6s d'une calotte crd.nienne humaine au
paridtal prdsentant quelques caractdres archa'rques, et une vingtaine de dents, partie
temporaire partie ddfinitive, pr6sentant par contre quelques caracteres des Ndandertaliens
mdditerran6ens 6volu6s, le tout d'aprds Madame M.A. de LUMLEY.

De 1 mdtre de puissance en moyenne et s6par6 du premier par une couche horizontale
d'argile compacte E (interstade Wtirm I-II (?), c'est difficile d affirmer), qui a dfi, par son
imrption, provoquer I'abandon provisoire de la cavit6, se trouve un deuxidme ensemble
moustdrien, couches Dl e C9 i 6l6ments cryoclastiques peu corrodds i la base, beaucoup
plus au sommet, qui passe progressivement e une argile jaune sans 6l6ments calcaires.

La partie supdrieure de cet argile, riche en menus graviers et en sable, porte I'indice
d'un ravinement ayant provoqu6 une destruction partielle de la couche. Il s'est constitud un
paldosol marquant I'interstade Wtirm II-trI, durant lequel, i cause de I'humidit6, le gisement
a 6t6 abandonn6 par I'homme.

Dans ce deuxidme ensemble, la prdsence humaine est beaucoup plus faible. Le
pourcentage du quarz passe de 86 Vo d 67 Vo dela base au sommet. [r silex, le calcaire et le
quartzite sont r6servds aux lames et dclats de technique levaloisienne ou tout au moins de
bonne venue, souvent d larges talons facett6s. Il y a donc toujours rdservation de la meilleure
matidre premidre pour les pidces les mieux dlabordes. A pa.t de rares grattoirs, peu de piEces
d'allure Paldolithique supdrieur.

Pour la faune, les dldments froids, cheval et renne, dominent toujours, sauf peut €tre
au sornmet dans lequel I'hydne est e peu prbs la seule reprdsentante.

A noter, dans les deux ensembles, la raretd des grands pachydermes: 1 dent
d'6ldphanteau (mammouth?) dans I'infdrieur, 2 de rhinocdros de Merck dans le sup6rieur.

Sur le paldosol r6apparait un ensemble cryoclastique form6 i panir du ddbut du Wiirm
III, dans le Pal6olithique supdrieur. Il a un mdtre d'6paisseur totale, il est lui-mOme sous-
jacent d I'argile brune de 0 m 70 de puissance, post-glaciaire, i ossements de blaireau
(couches B1A n A).

Sa base est constitude par une argile jaune foncde i 6l6ments cryoclastiques ldgdrement
corrodds et i nombreux graviers, surtout de quartz, puis vient au-dessus une argile plus
brune, aux dl6ments calcaires non corrodds, mais contenant toujours des drag6es de quartz
(couches B1A et B1, 0 m 50 en moyenne).

L'industrie de cet ensemble est d'une grande pauvretd typologique, due toujours i la
dominance du quartz (78 Vo), supdrieure aux niveaux sous-jacents du Moustdrien, indice
d'une s6dentarit6 plus grande? Les survivances moust6riennes, suftout pour le quartz, sont
majoritaires. Le silex et le quartzite sont surtout rdservds aux formes du Paldolithique
supdrieur, rares pointes de Chatelperron, quelques grattoirs larges, certains 6voquant les
cardnds de I'Aurignacien, quelques burins dont un plan. A signaler un grand quar:tzite i taille
bifaciale semblable d une pidce de la station de surface des Tambourets i Couladdre HG,
prospectde par M. M6roc.

La faune voit sa composition inversde par rapport au Moust6rien; les bovid6s
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dominent les dquidds, le renne et le cerf sont e peu prds n 6galit6. L'ours des cavernes d peu
prds absent du Moust6rien, quoique pr6sent dans la base rissienne, r6apparait. L'hydne est
toujours pr6sente. A signaler quelques fragments de bois de renne ddbitds par fracture, mais
aucun outillage en os confectionn6.

La partie supdrieure de cette formation, toujours argile brune I 6l6ments
cryoclastiques, ne contient plus de drag6es de quartz. Elle a 50 cm de puissance en
moyenne. On peut noter quelques traces d'Aurignacien i 30 cm sous son sommet, peut-etre
en liaison avec quelques indices d'un interstade, et au sornmet de la formation, quelques
pibces pdrigordiennes avec un m6diocre burin de Noailles. A signaler 2 dents de
R hi no c 6r o s T i c hor i nus .

En ce qui conceme la vallde de la Garonne, c'est Gargas qui nous offre la stratigraphie
la plus compldte. Sur un ddplacement d'Acheul6en, selon les propres termes de Breuil,
existent deux niveaux moust6riens, d dominance de schistes, d noter I'absence du Renne,
non significative pour Bouchud. Ces deux couches rappellent assez bien I'outillage en silex
et quartzite du second ensemble moustdrien du Portel, avec des talons facettds et une
tendance laminaire au sommet; il pourrait s'agir de la fin du Wtirm II et d'une partie de
I'interstade Wiirm II-m.

Malgr6 son caractdre paradoxal a priori, la position gdographique de la vall6e de
I'Aridge, of se croisent les influences m6diterran6ennes, ocdaniques, montagnardes et
subpyr€ndennes, pourrait expliquer I'absence du renne d Gargas et son abondance au Portel
i cette p6riode. Le renne a dt6 signal6 dans divers gisements languedociens et bien
ant6rieurement existait i Tautavel.

Au-dessus, dans une argile trds fine, le Chatelperronnien, trbs proche du Moust6rien,
apparait avec un peu de renne; nous somrnes sur le passage Wi.irm II-UI a la fin de
I'interstade et au d6but du Wiirm III, avant la formation cryoclastique dans laquelle se trouve
I'Aurignacien I, sunnontd du Pdrigordien i burin de Noailles. L'outillage est en silex et
quartzite.

Une stratigraphie existe aussi au Coupe-gorge i Montmaurin. Dans une couche
sableuse situde au-dessous d'une argile cryoclastique d6pos6e d partir du Wilrm III,
quelques pointes de Chatelperron ont 6td trouv6es, mais le niveau infdrieur 6tant micoquien,
I'hiatus parait important.

La station des Tambourets, i Couladdre, Haute-Garonne, de plein air, pose un
probldme, car i I'inverse de Gargas et Portel, il n'y a gudre de survivances moust6riennes d
part la pidce en quartzite i retouches bifaciales mentionnde plus haut; par contre il y a de
nombreuses pointes de Chatelpenon en silex. S'il ne s'agissait que d'une meilleure matidre
premidre employde, impliquant I'abandon des formes moustdriennes, cette station, comme le
pensait M. M6roc, daterait de I'interstade Wtirm II-trI.

Si ce facteur n'est pas i prendre en considdration, on pourrait la rajeunir au premier
interstade du Wiirm III, grdce d une survie dans des conditions favorables. Hypothdse qui a
6t6 6mise par ailleurs.

La station de Mauran, donnant des documents trbs pr6cieux sur la vie des chasseurs de
bison du Pal6olithique moyen, ne peut €tre ins6r6e dans un ensemble stratigraphique, de
m€me que des trouvailles isol6es de pointes de Chatelperron, notamment prds de
Montnaurin.

Pour en revenir d la vallde de I'Aridge, il est int6ressant de comparer le Chatelperron-
nien de Portel d ses successeurs Aurignacien et P6rigordien d burins de Noailles de Saint
Jean de Verges, e 6 km d I'Est sur I'Aridge.
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L'Aurignacien I, riche en sagaies i base fendue, est emballd dans une argile h
nombreux 6l6ments cryoclastiques dont il occupe la plus grande partie . Cette argile repose
sur le sol rocheux de cette petite grotte.

L'utilisation du quartz a disparu; quelques rares quartzites, dont quelques outils sur
galets roul6s, prdsentent une morphologie moust6rienne ou plus ancienne. La qualit6 du
silex rdsulte d'un choix trds s6lectif. Cette roche est d'origine trCs diverse, la vall6e de la
Garonne e 50 km, la pdriphdrie de la Montagne Noire d 70 km au Nord-Est, dont d6ji au
Moustdrien des pibces du Portel proviennent, comme dans le Magdal6nien VI de la Vache
(SIMONNET), ou encore d'origine plus lointaine? Ceci va de pair avec I'origine des
coquillages, la Mdditerrande et I'Oc6an. La faune est nettement froide avec le renne
prioritaire. Par contre I'analyse pollinique par M. Girard r6vdle une amdlioration climatique
du bas vers le haut de la couche, d6but d'un interstade comme dans le Magdal6nien IV du
Portel (fuI. LEROI-GOURHAN). Un petit niveau de P6rigordien i burins de Noailles
termine la formation cryoclastique comme au Portel. Des burins de Noailles ont 6td trouvds i
la Carane i Foix (SIMONNET). Un niveau plus important de cette p6riode a 6td ddcouvert e
Enldne, d Montesquieu Avantds; elle est bien repr6sent6e dans la rdgion.

En conclusion, grf;ce d la d6couverte du Ndandertalien de Saint Cesaire qui confirme
nos impressions, nous pouvons nous autoriser, pour les vall6es de I'Aridge et de la
Garonne, i proposer ce qui suit.

Les Ant6-N6andertaliens, puis les N6andertaliens, ont tai116 du quartz d titre principal
dans la vallde de I'Aridge depuis la fin du Riss jusqu'au d6but du Wtirm III dans le
Chatelperronnien. L'am6lioration des techniques de taille, charentiennes i la base au Portel,
puis levaloisiennes, puis Paldolithique sup6rieur s'est faite sur le silex et le quartzite
principalement. Ceci a-t-il 6t6 favoris6 au Portel par le fait qu'd chaque abandon des lieux
imposd par les variations climatiques , leurs occupants ont 6t6 en contact avec des Proto-
Aurignaciens et les Moustdriens de tradition acheul6enne de la p6riphdrie de la Montagne
Noire?

Leur r6installation, d Gargas comme au Portel au d6but du Wtirm III, a d0 se faire
avec un climat encore relativement cldment, d en juger par la faune.

Par la suite, entre autres causes, 1'6volution, dans la r6gion sous-pyr6ndenne, vers un
climat quasi ddsertique avec formation de loess, malgrd les interstades, a pu hiter leur
disparition. Une humanit6 nouvelle, dans ces deux gisements, s'est installde d6finitivement
dans le pays au d6but d'un interstade, h Saint Jean de Verges. Les Chatelperronniens ont pu
par endroit persister avec des conditions de vie meilleures. On ne pourra trancher
d6finitivement que quand nous pourrons disposer de datations certaines.

La datation au Cl4 de I'Aurignacien de Saint Jean de Verges donne 22.250 BC + 600,
elle parait trop rdcente et i refaire, de mOme que pour le P6rigordien, 1950 BC + 400.

Une 6tude pluridisciplinaire de I'entr6e Ouest du Portel est en cours, notarnment par
M. Boutid et ses 6ldves pour I'industrie moust6rienne, et pour la faune par M. Jourdan et
Melle Gardeisen. Des pdcisions nouvelles nous seront certainement donn6es.
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