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RESULTATS RECENTS DES FOUILLES A

KARAIN EN ANATOLM

par

Igin YALQINKAYA *

Karain qui est I'une des grottes naturelles les plus grandes de I'Anatolie se trouve sur
le territoire du village de Ya$ca d 30 km. environ au nord-ouest d'Antalya, prds de
I'ancienne route d'Antalya-Burdur (voir la carte). Elle s'ouvre sur le flanc calcaire du
sommet de Qadr Tepesi, se trouvant sur la montagne de Sam (Katran), I'une des branches
des Taurus. Karain donne sur une vaste plaine, form6e de travertins. Elle est e une altitude
de 150 m. au-dessus de la plaine et de 430 d 450 m. du niveau de la Mdditerrande. A 1 km.
au nord de la grotte se trouvent les sources d'eau. Les travertins, i ce qui nous parait,
devaient leur formation i ces sources.

La grotte Karain a 6t6 dlcouverte par M.i. Krhg Kokten, en 1946,lors d'une
excursion effectude aux grottes du village Gurma.l Elle fut fouillde par lui-m6me, de 1946 d
1973. Mais il faut souligner que ces fouilles n'ont pas 6t6 poursuivies de manidre continue
au cours de ces anndes, mais de manidre tout d fait intermittente. Aprds le d6cds de Kokten,
en 1974, elles ont 6td arrdtdes pour une longue durde.

Karain, qui se caractdrise par I'aspect d'un complexe de grottes, consiste en trois
grands compartiments, attach6s l'un d I'autre (Photo 1). Le premier compartiment supdrieur
comprend cinq cavitds nommdes A, B, C, D, E.z Le deuxidme est accessible par un porche
naturel et contient d'6normes stalagtites et stalagmites qui lui donnent un aspect plus
spectaculaire. Du cdt6 nord de ce compartiment se trouvent des fosses naturelles, en forme
de puits, utilisdes probablement comme des fosses de ddbris. On peut passer au troisidme,
qui se situe au plus bas de la grotte, par un passage inclin6, assez long et 6troit, entourd de
stalagtites et de stalagmites. L'obscuritd et I'humidit6 de cette partie nous font penser qu'il
n'6tait pas possible de s'y loger. Donc, elle a servi, probablement, de refuge et de cimetibre
par intervalles. Les restes de I'industrie, de I'habitat et de squelettes provenant des
compartiments plus haut y composdrent une accumulation dpaisse et assez large, couverte
d'une couche de fiente de chauve-souris.

Universitd d'Ankara, Facultd des Lettres, d Histoire et de G€ographie, D6partement d'Arch6ologie et d Histoire
de I'Art, Chaire de Pr6histoire, Ankara, Turquie.

Pendant cette excursion, Kdkten 6tait accompagnd par le Prof. Fikret Ozansoy, qui 6tait alors un de ses
drudianrs. KOKTEN, 1947 : 232.
La cavitd "E" est nomm6e ainsi par nous-mOme. Dans ses articles en parlant de cette cavit6, Kdkten utilise
le terme suivant: "la grande cavitd supdrieure 6clair6e". Mais le trouvant trop long et impr6cis, nous avons
pr6,f6r.e la nommer "8".
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Aprds avoir essay6 de ddfrnir trds sommairement la situation de la grotte, il faut tout de
suite souligner que la relation topographique de ses compartiments n'est pas suffisamment
prdcis6e. Ce d6faut nous oblige i faire 6laborer, sans d6lai, un plan pr6cis. Nous
I'envisageons pour I'ann6e 1986.

Ir fait que Karain se trouve dans un environnement oi les sources telles que Prnarbasi
et Krrkgciz sont en abondance ainsi que le gibier, les plantes et les arbres fruitiers sauvages,
a attir6 les hommes pal6olithiques dans cette grotte et cela fut la cause d'une occupation
intense. La grotte a 6td occupde d partir des €poques paldolithiques jusqu'aux 6poques
classiques. Les inscriptions en grec sur les parois ext6rieures de la grotte en sont les
tdmoins.

Avant de dresser un bilan des r6cents r6sultats de la fouille i Karain, obtenus en 1985,
nous croyons opportun de jeter un bref coup d'oeil sur les anciens r6sultats.

La cavitd "E" du premier compartiment supdrieur, dont nous parlerons plus tard, a
fourni une sdquence de dix mdtres de remplissage. lrs fouilles de Kokten, effectu6es dans
diff6rentes parties de cette grotte, ont 6td plut6t r6alis6es dans ce remplissage. Kokten y a
identifi6 plusieurs couches et attribudle mat6riel i diverses phases culturelles. Il a nomm6 les
industries obtenues: Pr6-Ch61l6en, Ch6l16en, Acheul6en, Moust6rien I et II, Aurignacien I,
II, III,IV, N6olithique, Chalcolithique et Bronze ancien.3 Bien que cette d6nomination qui
parait assez archarque soit peut-Otre raisonnable dans le cadre des connaissances de son
6poque, on est actuellement oblig6 de I'am6liorer suivant l'6volution des connaissances sur
le Paldolithique.

En r6alit6, au cours des anciennes fouilles on a recueilli, dans plusieurs niveaux, un
ensemble d'industries trds riche en pierre et en os, associ6 aux nombreux restes de la faune.
Quelques fragments de crdnes, de dents de I'homme de N6anderthal et d'homo saptens font
la preuve de I'existence de restes humains dans cette grotte.4 La plupart des outils mis au
jour sont fabriqu6s en pierre et particulidrement en silex. En outre, quelques pidces d'art
mobilier extraites des niveaux du Pal6olithique sup6rieur, tels qu'un fragment de galet grav6,
un autre prdsentant une gravure d'un homme jetant une lance et une t6te humaine barbue,
sculpt6e au bout d'un os, enrichissent les trouvailles.5

Malgrd la richesse des d6couvefies, leur corr€lation stratigraphique n'a pas 6t6 dtablie
avec prdcision. Ce d6faut est d0, sans doute, i I'anciennetd de la mdthode de fouilles
appliqude alors.

Toutes ces probl6matiques nous ont conduit i reprendre les fouilles i Karain. Les
fouilles reprises en 1985 avaient deux buts principaux:

-Mettre la stratigraphie en 6vidence; appuyer d'une part les trouvailles de diffdrents
niveaux archdologiques sur une base stratigraphique et ainsi essayer de r6soudre les
probldmes des anciennes d6couvertes,6 d'autre part faire ddterminer exactement et
prdcisdment les restes de la faune.

- Rdaliser certaines dtudes arch6om6triques; surtout pr6lever les €chantillons n6cessaires
pour les analyses palynologiques et sddimentologiques, afin d'aboutir i des datations
absolues.

3 roxreN, rg&.
4 r0rreN, 1952: 179; SENYUREK, rg4g.
5 rOrrgN,1959:6 et dessin XIV.
6 yArqnrrraYA, 1981: t7l-r74; MINZOM-DEROCIIE et yALQINKAyA, 1985: 30, 35.
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Pour atteindre n9s obj_ectifs, nous avons travailld, en deux dquipes, dans les cavit6s
"B" et "E". On y a appliqud deux m6thodes diff6rentes, dans le detail.

Comme les rdsultats rdcents de la fouille de la cavitd "B" sont pr6sent6s par M. Gerd
Albrecht, nous nous contentons ici des rdsultats de la cavitd "8".

Cette cavitd se trouve, dans la partie sud-est du complexe de grottes (Photo 2). Elle
forme la plus grande p_artie du premier compartiment sup6ri-eur et estiattachde au deuxidme
par un porche naturel form6 de travertin.

La partie-importante de cette cavitd a 6t6 fouillde par Kdkten i diverses reprises.T On
y_trouve actuellemeqt ung -grande fosse oi avaient dt6 effectu6es les fouilles frincipales.
K0kten y ayalt laissd un bloc de remplissage comme exemple. Nous avons r3alisd notre
fouille sur la face ouest de ce bloc qui 6taii plus accessible et avait subi une destruction
naturelle moindre que les autres surfaces (Photo 3).

-L'objectif le_plus ipportant de cette fouille 6tait plut6t de prdlever des 6chantillons
pour les analyses des s6diments et des pollens. Pour ceite raisonf nous avons effectud une
fouille de nettoyage de profrl et on y a appliqud une m6thode verticale.

Ir bloc de remplissage€tant trds haut, nous avons fait dresser un €chafaudage i trois
plates-formes, afrn de joindre le sommet pour pouvoir commencer la fouille.

En tenant compte de la forte obliquit6 et de la destruction des s6diments, on a
commencd d fouiller sPr-un plan rectangufaire sur une profondeur de 0 m 30 et une largeur
de 1 m. Mais i cause de la situation des sddiments cit6e plus haut, on a obtenu i la fin d'e la
fouillel-n grofit- obliqPe vers I'est, mais non vertical. Entre la partie supdrieure et inf6rieure
du profil, s'est dessin6e, par cons6quent, une diff6rence Ae Z rir t0.

Au cours de la fouille, d chaque dizaine de centimdtres, on a jet6 la terre aprbs
tamisage.

Au d6but de la fouille nous avons eu une grande difficult6: sur une 6paisseur de 2 m.
environ, la partie supdrieure du bloc 6tait couverte par le navertin et i cause de cela 6tait
dnormdment durcie. Nous avons d0 casser cette paftia i I'aide de marteaux, de ciseaux et de
casse-pierres, en-morceaux transportables en bas de la grotte oir se faisaient le tamisage, le
neffoyage, etc. Li nous avons essayi des procdd6s chimiques pour briser les morceaui afin
de sauver les trouvaillgs qu'ils contenaient. Comme le-rdsultat n'6tait pas favorable -
puisque ces procddds ddtruisaient les os - nous avons appliqud le procedd mdcanique, avec
une grande- attention pour ne pas endommager les resles. Par ce proc6d6, nous sommes
*ilgt d ddgager, dans une certaine mesure, les silex et partiellembnt les os. Au long du
plofil, nous avons rencontrd, de temps en temps, des lentilles de travertin, iais
g6n6ralement ces parties de remplissage ont 6t6 stdriles.

, -Sur cg.p1ofil.on.a distingu6 -8 horizons g6ologiques et 62 horizons arch6ologiques
(voir.le-profil): Ff horizons-archdologiques ont 6td diffdrents les uns des autres, du poinl de
vue de I'intensitd des trouvail.les. Bien qubn ait travaill6 sur une surface trds restreinte et que
les trouvailles aient eu une faible repr€sentation, on a pu cependant arriver d certains rdsultats
en se basant sur la typologie et la technologie des pidces lithiques.

Lapartie supdrieure, sur une dpaisseur de 20 i 30 cm (HA 1 i 3), a liwd des lamelles
i.bord abauu @ig.-Va, Q, d, e, f), des grattoirs (Fig. Vg, j, k), un burin sur troncature (Fig.
Vm), de petits nucl6us discoides, quelques pointes de petite taille (Fig. IVb), une racletie

7 rorreN, 1955a.
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(Fig. Vc) et un racloir i retouche fine sur lame (Fig. I,th) associ6s aux 6clats fins et aux lames
(Fig. Vi,l). Cet ensemble pr6sente les traits du Pal6olithique final.

A partir de I'horizon arch6ologique 4 jusqu'i 62,la sdquence la pluq 6paigqg du
remplissage a fourni des trouvailles caractdrisant la technique et la typologie du Paldolithique
moyen. Dans cette sdquence les grattoirs font place aux pointes typiques du Paldolithique
moyen (Photo 4lc etFig. IVa, d, e, f).

Les pointes paraissent devenir plus nombreuses surtout entre les horizons
arch6ologiques 20 et 30. A cdt6 des pointes moust6riennes on observe I'augmentation des
disques (Fig. V/b) et des nucl6us discoides (Photos 4/a,b:6;7).

Irs pibces bifaciales qui sont assez rares consistent en un racloir bifacial provenant de
I'horizon archdologique M, un biface partiel d moiti6 de l'horizon 10 et une pidce foliacde de
I'AH 32 (Fig. V/a). Cette dernidre qui caract6rise un type plus 6volu6 par rapport aux autres
est un exemple qu'on rencontre rarement parmi les autres industries du Paldolithique moyen.

En outre, les racloirs sont des outils communs qu'on observe dans tous les niveaux
arch6ologiques (Photos 8, 9 et Fig. III, IV/c, d; V/c). Parmi les outils du Pal6olithique
moyen, les denticul6s paraissent aussi abondants (Photo 10; Fig. IV/a, b).

D'autre part, I'existence d'une pointe Levallois (Fig. IVc) et d'6clats l*vallois (Fig.
IVg) prouve I'utilisation de la technique Levallois d Karain. En plus, I'abondance des dclats
i talon facett6 (Fig. IVg, III/c, IV/c) indique, du point de vue technologique, que la
prdparation de plan de frappe sur nucldus est assez courante. Par ailleurs, les nucl6us
discoides dont on a parl6 plus haut montrent I'utilisation des nucl6us pr6pards au ddbitage.

Comme les analyses typologiques et technologiques sont actuellement en cours, nous
ne prdsentons dans ces lignes que les rdsultats provisoires.

Dans le remplissage de cette cavitd, outre les silex, on a rdcoltd plusieurs fragments
d'os parmi lesquels ceux qui ont 6td d6terminds au cours des fouilles par M. Hubert,
paldontologue allemand, et qui sont: ovis, capra, dama, cervus, stts, bos, hyppopotamus,
hyaena, lupus, spalax, testudo, mustela (martes?, lutra?), aves.Parmi ces animaux, ce sont
les restes d'ovis et de caprd qu'on rencontre i peu prds dans tous les niveaux. Il faut
encore noter qu'une grande partie des os fragmentaires 6tait calcin6e.

A la fin de la fouille de nettoyage du profil, M. Henri Laville a pr6lev6 de plusieurs
niveaux 55 6chantillons pour les analyses s6dimentologiques et 55 pour les analyses
palynologiques (voir le profil). En plus, on a pr6lev6 un 6chantillon de travertin homogdne
pour tenter une datation d'uranium-thorium. Les analyses sddimentologiques sont
actuellement en cours d Bordeaux et i Madrid; celles palynologiques i Ttibingen et d
Groningen.

Par consdquent, bien que les trouvailles des horizons supdrieurs de cette cavit6
proviennent du Paldolithique final, la cavit6 "B" est occup6e aussi par les hommes des
pdriodes de I'Holocdne. La situation et les d6couvertes de remplissage de la cavit6 "8"
prouvent qu'elle 6tait d6jh remplie au Pal6olithique final. D'ailleurs, I'absence de vestiges
des 6poques protohistoriques et classiques ainsi que la rarctd de ceux du Paldolithique final
semblent le prouver. Pourtant I'abondance des trouvailles provenant des dpoques plus
tardives de la cavit6 "B" nous permet de penser d I'existence d'une occupation intense
concernant soit le Pal6olithique sup6rieur soit la hotohistoire.
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En se basant sur les r€sultats de ses fouilles et de ses Ctudes, Ktikten avait avancd que
la grotte avait servi de sanctuaire au cours des €poques classiques.8 En effet, les niches
am6nag6es et sept inscriptions se trouvant sur les parois extdrieurs de la grotte paraissent
justifier son point de we.

N'ayan-t plts {ogilf tou! le remplissage, en 1985, nous ne pouvons rien dire, pour le
moment, sur le Paldolithique inf6rieur de Karain.

La_pr€sence d'une ceinture de travertin sdparant les niveaux ptdistocdne et holocdne de
la cavitd "B", ainsi qu'une €paisse couche de trayertin couwant les horizons du Paldolithique
final de la cavitd "E", semblent indiquer qu'entre Pl6istocdne et Holocdne la grotte a 6td tits
active du point de we des formations intenses de travertin.

Toutes les explications que nous avons essay6 de pr6senter jusqu'ici ne sont pas bien
str satisfaisantes et sont ouvertes aux controversei. MaiS au fur efi desure que leifouilles
avanceront nous aurons I'espoir d'obtenir des r6sultats plus satisfaisants et pr6cis. Malgrd
tout, il r€sulte que Karain est une grotte trds importante qui rn6rite d€tre 6tudi& davantage.
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Photo 1 - vue g6ndrale d une partie de la groue Karain (cavit6 E y comprise)

Photo 2 - Lbnr6e de la cavitd E (celle de la cavit€ D y comprise)
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Photo 3 - Vue gdndrale du remplissage de la cavitd E, la surface ouest fouill6e en 1985
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XARAIN 81

Photo 4 - Pi0ces du Paldotttrique moyen (cavit6 E): nucldus discoides (a,b),
pointe dpaisse (c)



Photo 5 - Pointe moust6rienne (cavitd E)
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Photo 6 - Nucl6us disco'fde (Pal. moyen, E)
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Phoo 7 -Nwl6us discoides @al. moyen, E)
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Photo 8 - Racloirs simples @al. moyen, E)



Photo 9 - Racloir biconvexe (Pal. moyen, E)

Phoo 10 - Denticuld @al. moyen, E)
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FIGURE I - Piices duPal€olithiquefinal (cavitd E)
lanelles d bord abattu (a,bd,e f,), raclette (c), grattoirs (S j h,
racloir sur lanu (h), burin sw troncatwe (m),lames (i,l)
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FIGURE II - Pidces provenant de la caviti E
pointes (a,b,c d,e J), 6clat Levallois ( g)
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FIGURE III - Racloirs du Pal4olithique m.oyen:
racloir simple (a), racloir transverssl (b), racloir deietd (c) ,
racloir fufile sur lame (d)
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FIGURE IV - PiAces du Paldolithique moyen de la cavitd E: denticulds (a,b),
racloir double (c),racloir sintple (d)
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FIGURE V - Piices du Pal€olilhiquc moyen de la cavitd E:
pilce foliacde (a), disEtc (b), racloir convergent (c)
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