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M. Otte, M. Patou-Mathis et D. Bonjean (&s.). Recherches atu grottes de Sclayn,vol.2,
L' ARC HEOLOGIE, E. R.A. U. L., 79, Lidge, I 998 : 9- I 4.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

Dominique BONJEAIrI1

LE MASSIF CALCAIRE DE SCLAYN

D6jd mentionn6, en 1910, dans le Bulletin des Chercheurs de la Wallonie (Donceel et
aI., 1910) pour son grand interCt sp6l6ologique, le massif calcaire de Sclayn (compos6 de
calcaires noirs i cherts noirs - 6tage vis6en) a fait I'objet de nombreuses campagnes de
prospections et de fouilles, chaque d6cennie voyant la mise au jour de nouveaux accds au
r6seau karstique.

Sur la rive droite de la Meuse, au coeur du v'rllage de Sclayn (Andenne - province de
Namur), s'ouwe un petit vallon, le Fond des Vaux oi coule encore le Ri de Pontainne,
partiellement en rdgime souterrain (figure 1). Le versant ouest du vallon est le plus riche en
cavit6s.

A partir de 1949, quelques membres de la Soci6t6 sp6l6ologique de Namur
entreprennent les premiers travaux de prospection @ewez, l98l). En 1950, ils entament la
fouille de la grotte < Saint-Paul > et en 1953, celle de sa voisine sous-jacente, la grotte << Sous-
Saint-Paul >>, reli€e d la premidre par une cheminee.

Exploit6s pendant prds de vingf ann6es, ces deux gisements ont lin6 un abondant
matdriel lithique et osseux composd d'industries lithiques dont la chronologie s'6tale du
Paldolithique moyen au M6solithique. L'dparpillement des d6couvertes dans des collections
priv6es ainsi que la quasi absence de documents relatifs d la localisation planim6trique et
stratigraphique des vestiges rendent les analyses pratiquement impossibles. Les rares comptes-
rendus de fouille font toutefois 6tat d'un lot impressionnant de restes hurnains
waisemblablement n6olithiques: une diz,aine d'individus auraient 6t6 exhumds d'aprds les

ddcomptes des crAnes par les inventeurs !

LA GROTTE SCLADINA

D6couverte au printernps 1971 par des spel6ologues sclaynois et namurois, la grotte

sera baptisde < Scladina > par les fondateurs du Cercle Archdologique Sclaynois (C.A.S.), les
premiers qui coryrirent I'irnportance du gisement et y effectudrent des fouilles syst6matiques.
Percee dans les bancs de calcaire viseeru cette cavitd est la sortie sup€rieure d'un important
r6seau trds partiellement dflgagl,,la grotte Saint-Paul, pr6c6demment citde, constituant une
entrde annexe de Scladina (figure 2). Le porche d'entrde de Scladina d trois mdtres d peine

t Arch6ologie Andennaise, 339d rue Fond des Vaux, B-5300 Sclayn.
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sous le plateau" domine la vallee du petit afluent condnrsien qui rejoint la Meuse au coeur du
village, d environ 750 rnetres en aval.

La grotte, orientCe d I'est-sud-est, se prdsente comrne un vaste couloir de 5 d 6 rdtres
delargesurenvi ronTdehauteur .Sescoordonn6esLambertsont :X:196,57km8;J:
130,60 km N, altitude :137,7 m (sur la carte IGN 48/l-2, Andenne - Couthuin, recoupant les
parcelles cadastrales : Andenne 8' division, Section E, parcelles 469 f + 491).

De l97l d 1977, le cercle local procdde au ddgagernent du porche et d la fouille de
lintdrieur de la cavitd sur une longueur d'environ 20 rnetres. A une altitude de +2 mdtres sous
le plafond, les premiers artefacts sont d6couverts. Les fouilleurs, persuadds de I'importance de
leur gisement, font alors appel i des spdcialistes.

A partir de 1978, le Service de Pr6histoire de lUniversit6 de Lidge, sous la direction du
Professeur Marcel Otte, entame sa premidre campagne de fouilles d la grotte, en collaboration
avec le cercle local (C.A.S.). Aprds avoir 6vacu6 les gros blocs de calcaire provenant de
I'effondrement de I'auvent de la grotte, un sondage est creusd sur la terrasse de Scladina Sur
une surhce de 16 mitres carr6s, il met au jour le fond de la cavitd A + 5 mdtres de profondeur.
A cette dtitude, une cheminde est dgalernent d6gagde, mettant Schdina en relation avec un
r6seau karstique sous-jacent. En 1983, les travaux de sondage sont interrompus e * 10 mdtres
de profondeur : les principaux niveaux archeologiques et paldontologiques 6tant identifids.

La grotte Scladina r6vdle peu e peu ses richesses pal6ontologiques et arch6ologiques :
une quantitd dnorme de vestiges osseu( est r6coltee et deux niveaux dhabitat moustdriens sont
localisds. Des 6tudes palynologiques trds compldtes sont appliqudes a b sequence
stratigraphique dont I'anrpleur et l'6tat de conservation sont remarquables dans le puits de
sondage. Progressivement, Scladina s'6ldve au rang de site de r€ftrence pour la connaissance
de la climatologie du Paldolithique moyen nord-ouest europden (Bastirl 1992).

La fouille systdmatique de la cavit6 commence alors, en planirnetrie rigoureuse pour les
niveaux d'habitat. D'abord concentrde dans la premidre salle, la fouille se poursuit d prdsent d
environ 40 mdtres du porche actuel.

A la jonction entre les grottes Scladina et Saint-Paul, les r6centes d6couvertes
d'ossements humains ndandertaliens couronnent vingt-sept anndes de recherche et donnent au
site une dimension dmotionnelle suppl6mentaire (Bonjeaq 1996; Toussaint,1996, Bonjean et
al" 1996).

Actuellement, les fouilles sont men6es par IASBL Arch6ologie Andennaise et
lUniversitd de Lidge, avec I'aide de la Ville d'Andenne et de la Direction des Fouilles du
Ministdre de la Rdgion wallonne (DGATLP).

En 1996, la grotte a 6t6 classde puis reconnue comme site arch6ologique de caractdre
exceptionnel, par arr€t6 du Gouvernement wallon d6terminant la liste du patrimoine immobilier
exceptionnel de la Rdgion wallonne.

l 0



Figure 1 : localisation de la grotte Scladina.
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Figure 3 : entr6e de la grotte Scladina, d sa d6couverte en 1971'

Figure 4 : vue de la premidre salle, compldtement foui l l6e (1989)'
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M. Otte, M. Patou-Mathis et D. Bonjean (&s,), Reclwrches atu grottes de Sclayn, vol.2,
L'ARCHEOLOGIE, E.R.A.U.L.,79, Lidge, 1998 : 15-23.

LA STRATIGRAPHIE

Dominique BONJEANT

MORPHOLOGIE GENERALE DES DEPOTS

A sa decouverte, la grotte 6tait entidrement combl6e de ddpdts sedimentaires. Ceux-ci
6taient en contact avec la vo0te, d I'entrde de la grotte. Les gros blocs calcaires qui
recournaient la terrasse correspondent d leffondrement de lauvent de la cavit6, probablement i
la fin de la dernidre glaciation. Avant cet effondrement, la grotte largement ouverte, permettait
une sddimentation 6olienne importante sur la terrasse et dans la premidre salle. Ces limons sont
entrecoupds d'importants dboulis cryoclasiques, de formations calcitiques et dhorizons
pedologiques. Des phases d'6panchement de graviers et de galets provenant des terrasses
marines ou fluviatiles des plateaux sus-jacents parsement encore ces d6pdts (Otte, Eward et
Mathis, 1988).

Dans la premidre salle, la morphologie du remplissage sedimentaire est assez rdgulidre
et homogdne, avec des couches d'dpaisseur l6gdrement ddcroissante au fur et d mesure qu'elles
s'enfoncent dans la cavitd (figure l). Elles pr6sentent un pendage de * 5 centimdtres au mdtre
vers I'ouest, c'est-i-dire, vers le fond de la grotte indiquant que les d6pots ont 6td
essentiellement auren6s par I'entrde actuelle.

A partir de la deuxidme salle, la r6gularitd des d6p6ts est interrompue de diftrentes
manidres. A la hauteur du 35' mdtre, le long de I'ane longitudinal de la grotte, la couche 3, un
ddp6t cryoclastique homogdne d'une soixantaine de centimdtre d'6paisseur (g6n6ralise dans
toute la premidre salle), s'amincit brusquement et disparait, mettant en contact les niveaux 2B
(periode glaciaire) et 4A (pdriode interglaciaire).

L'allure subhorizontale des couches interglaciaires (4A, 48 et 5), selon I'ane transversal
de la grotte, se rnodifie d la hauteur du coude reliant la grotte Saint-Paul i Scladina. Le fond
rocheux de Scladina 6tant plus bas que celui de sa galerie annexe, une forte pente, d'une
longueur de 3 mdtres, les relie. Elle a influenc6 la mise en place des ddpdts qui prdsentent, dans
&tte rnrre,le m6me pendage (figure 2 : les carrds B, C et D). Cette 6l6vation du fond rocheux
constitue une limite physique i I'extension de la couche 48 dont le d6pot correspond i une
phase d'inondation de la grotte. Sur la coupe, au niveau du carr6 B, la couche s'amincit et
disparait. Une fois la d6nivellation recouverte par les sediments de la couche 44" les couches
supdrieures reprennent ure allure subhorizontale gdndrale.

t Archdologie Andennaise, 339d rue Fond des Vaux, 8-5300 Sclayn.
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UN AVEN CONSTITUE UNE DETIXIEN{E ENTREE A SCLADINA

Dans le fond de la deuxidre salle, au niveau du 42" mdtre, les couches 36 e lA
(correspondant au< deux premiers mitres de s6diments sous le plafod) sont affectdes par une
perturbation importante r6sultant d'un apport en nrasse de lirnons jaunAtres provenant du
plateau sus-jacent. Ces s6diments ont pdndtr6 dans la grotte d la zuite d'un effondrerrent de h
votte. La prdsence de gros blocs de calcaire dans ces couches sup€rieures indique qu€ la
formation de I'aven s'est en partie produite au cours de la dernidre glaciation.

Vu de fint6rieu, I'aven se pr6sente sous la forme d'une lentille de 5 mdtres de long sur
3 mdtres de large, orientde le long de l'a:re longitudinal de la grotte. Il traverse, sur 4 mdtres de
hauteur, la vofite calcaire en s'dvasant vers la surhce, jusqu'i obtenir une superficie de + 60
mdtres cards. Les limons d6pos6s dans I'aven ont liw6 quelques artefrcts dont un eclat
levallois et quelques fragments provenant d'une d6fense de manrnouth correspondant
waisemblablement d une occupation rnoust6rienne sur le plateau. Les fouilles ultdrieures dans
les niveaux sous-jacents, i I'aplomb de I'aven, pennettront de d6termirer I'aryleur de la
perturbation et l'6poque de la formation de ce conduit menant i la surface. La rrrasse
imposante de s6diments ayant pen6tr6 dans la cavit6 semble n'avoir modifid que
superficiellement la structure du remplissage car les fouilles, d 6 rndtres seulement en avant de
I'aver1 ont montrd que les couches de fond (18 e 5) pr6sentent encore le mOme pendage
observd depuis I'entr6e - morphologie inverse d'un remplissage qui aurait 6t6 en partie cause
par la cheminde.

AUTRES PERTURBATIONS

Les blaireaux ont creus6 de nomb'reux terriers traversant les couches cryoclastiques de
la moiti6 sup€rieure du renplissage (couches d'6poque glaciaire), avec lme pr6dilection
marqude pour les niveaux moins riches en cailloutis. Un important rnat6riel frunique provenant
de tous les niveaux y a €tE r6colt6. La prdsence dans les terriers de vestiges de type moderne
(oeufs de poules, etc...) indique que I'activit6 des blaireaux est encore intense aujourd'hui

Dans les couches de fond, correspondant n l'6poque interglaciaire, et plus
particulidrement dans les couches 48 et 5, un chenal a 6td rencontrd sur toute la longueur de la
zone fouill6e. D'un diamdtre de 40 d 60 centimdtres, il serpente de la paroi droite d celle de
gauche, traversant la premidre salle de la grotte. Il s'agit rnaisemblablement d'un ndo-karst
formd par l'dcoulement des eaux creusant un tunnel dans les s6diments. Les zones traversdes
par ce chenal pr6sentent un appauwissement en vestiges lithiques et fruniques,
particulidrement mis en dvidence dans la couche 5 grdce aux plans de repartition spatiale.

t 6



D. BONJEAN - t-A STRATIGRAPHIE

LA STRATIGRAPHIE DE SCLADINA

Les travaux de sondage ont permis d'observer une continuit6 stratigraphique dans le
remplissage sedimentaire entre la grotte Scladina et une galerie sous-jacente, les deux cavitds
6tant mises en contact par une chemin6e. Selon toute waisemblance, cette galerie inferieure
correspondrait d une des ramifications non encore d6gag6es du r6seau sous-jacent < Sous-
Saint-Paul >. Le remplissage de ce r6seau inferieur est compos6 en majeure partie de ddp6ts
mis en place lors de phases de ruissellement importantes apportant de nombreux galets mosans
(couches )(I e VID.

Pr6sentation de la stratigraphie du conduit principal < Scladina > (figure 3).

7B.Le plancher de la grotte Scladina est recouvert par une premidre couche qui remplit
les in6gularitds du fond rocheux. Elle est majoritairement composee de galets de quartz et de
quartzite provenant du remaniement d'une terrasse mosane. Cette couche a 6t6 mise en place
par ( creep > remaniant des sediments de transport aqueux (Gullentops et Deblaere, 1992).

7A. Cette couche est conrposde d'un d6p6t de cailloutis calcaire anguleux i matrice
limoneuse. L'ensemble est dt d une premidre activitd cryoclastique des parois.

6. La couche 6 est un limon peu caillouteux qui atteste une phase de ruissellement. Les
d6bris calcaires sont assez ah6r6s et encore mdlang6s d quelques petits cailloux de terrasse.
Une trentaine d'esquilles de quartz et de silex maestrichtien provenant de I'industrie du niveau
d'habitat 5 ont 6t6 r6colt6s au sommet de la couche 6, attestant une ldgdre migration verticale
du mat6riel archdologique sur quelques centimdtres.

5. La couche 5 constitue la deuxidme sequence cryoclastique du remplissage de la
cavitd mettant en place un cailloutis dense d blocs anguleux (60 e 70 %). Son 6paisseur est trds
uniforme. A I'extdrieur de la grotte, elle passe d un ddpot de blocs grossiers correspondant i
un effondrement de I'auvent. C'est dans cette couche d'dboulis calcaire que sont concentr6s les
vestiges de I'occupation moustdrienne principale de la grotte. Une datation par
thermoluminescence sur silex br0l6 situe le ddpot de l'industrie aux environs de 130.000 ans
B.P. (+ 20.000 arn).

4B. Ce ddp6t de limon ptr, jaunAtre et tachetd de noir, trds finement lit6, presque
ddpourvu de cailloux et quasi st6rile du point de vue pal6ontologique, tdmoigne ensuite d'un
apport eolien repris par ruissellement. Le fin striage est dt i de minces couches d'un pr6cipit6
blanc de calcite alternant avec des horizons de limons bruns foncds (Gullentops et Deblaere,
1992). La ddcouverte de 5 petits 6clats en silex maestrichtien et quatre esquilles en quartz, d la
base de la couche, confirme I'id6e d'une faible migration verticale du matdriel archdologique.

4A. Cette couche de limon homogdne de couleur ocre contient de nombretx fragments
de stalagmites et des plaquettes de calcaire souvent en position oblique ou verticale, attestant
une sedirentation rapide waisemblablement sous la forme d'une colluvion (BenaMelhadi" ce
vohrme). Dans la deuxidme salle de la grotte, cette couche contient un plancher calcitique
intermittent supportant quelques stalagmites de forte ampleur (CCl4). Les ossements de
I'enfant n6andertalien d6couverts ces dernidres anndes sont contenus dans la moitid supdrieure
de la couche 4,A,, par dessus le plancher CCl4.
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Un 6pais plancher stalagmitique CC4, g6n6ralise dans la premidre salle et intermittent
par la suite, recouwe ce cornplexe #dinrentaire et marque la fin du dernier interglaciaire. La
s6dimentation se poursuit par une alternance de ddpots tantdt trds charg6s en blocs calcaires de
toutes tailles, tantdt plus limoneux. D'une ampleur d'environ quatre nrdtres, ce ddp6t s'est
install6 dans la cavitd durant la premidre moiti6 de la dernidre glaciation

3. La couche 3, fortement charg6e en ddp6ts cryoclastiques, est immddiatement
superposCe au plancher stalagmitique CC4 et correspond d une phase d'effondrernent du
plafond. A la base se situent quelques gros blocs 6pais dont I'anroncellement est plus important
d I'entr€e. Ce niveau sedimentaire n'est pas 6tendu i toute la cavit6; son 6paisseur diminue
progtessivement vers le fond de la grotte. La couche disparait compldtement au milieu de la
deuxidme salle.

Trois dents humaines ont 6t6 decouvertes d la base de ce niveau. Elles ont d'abord 6t6
dcartdes de l'6tude antlropologique de lEnfant de Sclayn par leur nature stratigraphique
diftrente. Les recherches r6centes montrent cependant que la limite stratigraphique entre ces
deux couches n'a pas toujours 6t6 identifi6e avec pr6cision lors des fouilles anciennes. Il
convient donc de s'interroger sur la possible association de ces dents avec les ossements de la
couche 4,{. Notons aussi I'existence d'un premier mdtatarsien (inventaire anthropologique:
SCLA 3-1) d6couvert anciennement au sein de cette couche (Leguebe, Orban et Sirnonet,
1989).

2B. Le sommet de la couche 3 est transformd en un micro-sol trds apparent, la couche
28. Au sommet, un horizon gris fonc6 est d0 d un enrichissement important en matidres
humiques. En dessous se d6veloppe un second horizon plus clair en relation aver la
repr6cipitation du fer mobilis6 par le sol (Gullentops et Deblaere, 1992).

24. Cette couche est une r6p6tition de la couche 3 comprenant un amoncellement de
d6bris cryoclastiques entassds au maximum. Elle tdmoigne d'une activitd maximale et
pr6ponddrante affectant les parois.

1B. Cette couche est caractdris6e d l'int6rieur de la grotte par une disposition
horizontale des plaquettes de calcaire, la prdsence de nombreux cailloux roulds remani6s et une
matrice importante (70 %) de teinte ocreuse. Elle t6moigne d'une diminution de I'activitd
cryoclastique (Gullentops et Deblaere, 1992). Ce niveau a lirn6 jusqu'd prdsent quatre vestiges
humains : rure premidre phalange de pouce d'un pied droit (SCLA lB-4), deux vertdbres
thoraciques (SCLA lB-2 et 3) et une deuxidme molaire d€ciduale inftrietue (SCLA lB-l).

lA. La couche lA est constitude de fins fragments cryoclastiques et d6bute
g6ndralement par de gros blocs 6pars effondrds, tout comme les niveaux 3 et2A. Cette couche
contient le second niveau dhabitat moustdrien mais les artefacts sont commundment rdpartis
dans cette couche et dans le niveau 40 sous-jacent. Les ossements animaux provenant de cette
couche moustdrienne ont 6t6 dat6s au Carbonel4 de + 38.560 ans.

40. Elle consiste en une mince couche jaundtre qui t6moigne d'une activitd chimique
plus importante pendant une pdriode calme du point de vue cryoclastique.

1 8
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39. Commengant par quelques ddbris plus grossiers, cette couche est constitu6e de
fragments cryoclastiques fins. La pr6sence rdgulidre des gros blocs i la base peut 6tre
interprdtde conrnre un effondrement dt au changement climatique prdpar6 durant toute la
periode plus stable qui a prdcdd6 (Gullentops et Deblaere, 1992).

3E et 37. Ce sont les dernidres couches cryoclasiques du remplissage ; le niveau 37 est
trds fortement charg6 en ddp6ts cryoclastiques, le niveau 38 est, par contre, beaucoup plus
lirnoneur Les terriers rdcents affectent principalement ces niveaux. Quelques outils de type
paldolithique zupdrieur ont 6td ddcouverts dans cette couche 38 (voir Otte, ce volume).

36. Les derniers limons sont atteints. On note tout un ensemble de lits limoneux, parfois
trds perturbes par des terriers et sdpar6s par des planchers stalagmitiques. Les diftrentes
directions d'inclinaison des crottes t6moignent d'un apport par diffdrents points d'infiltration
depuis la surface, waisemblablernent par I'aven L'entr6e principale de la grotte 6tait fenrfe, ce
qui frvorisait encore factivit6 calcitique.

f,,nfin, un plancher stataggritique d'6poque holocdne (CCl), soud6 en partie d la vo0te
de la grotte, scelle lensemble des d6p6ts. La pr6sence d'une sdpulture collective du N6olithique
a 6t6 6voquee au somrrct du remplissage, d I'entrde de la cavitd (Otte, 1990). En ddpit de nos
recherches le mat6riel antbropologique correspondant n h vingtaine d'individus inhum6s (selon
les decourneurs) reste introuvable. Seuls quelques fiagments criniens et mandibulaires ont 6t6
retrouvds dans les ddblais des fouilles anciennes.
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plancher shl4mitique holoc€ne CC1

38

39

40

1A

- 200

niveau d'habital

- 300

- 400

oosements n6an dertaliens

niveau d'habiht

- 500

36
37-  100

{B

2A

28

1phrdrer sHagnrltqre CC+ I

48

5
6

7B- 600

H16 I16 J16

Figure 3 : coupe sch6matique de la motti6 droite du remplissage de la grotte Sdadina
(les couches 36 a 3 conespondent i la premidre moiti6 de la dernidre glaciation, les
couches 4A i 78 appartiennent i I'interglaciaire 6emien).
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ETUDE SEDIMENTOLOGIQUE DE LA COUPE TRANSVERSALE 30 / 31

DES CARRES A, B, C ET D DE LA GROTTE SCLADINA

Mohammed BENABDELHADI 1

Cette 6tude entre dans le cadre des analyses sedimentologiques g6n6rales ddjd

effectu6es par Fr. Gullentops, Ch. Deblaere et P. Hasaerts dans la gxotte Scladina. N6anmoins,

notre travail concerne une zone non 6tudi6e auparavant et rendue particulidrement int6ressante
par la pr6sence de restes hurnains.

Nous avons adopt6la nomenclature stratigraphique d6finie par M. Otte et al. en 1983.

Dans la coupe longitudinale 30 /3l,1es couches suivantes afleurent de la base au sommet
(f igure I ):48, 4L3,2B,zr'^et 18.

DESCRIPTION DES COUCIIES :

Couche 48 :

Cette couche tapisse la grotte sur toute sa longueur. Son 6paisseur varie de 60 cm i

I'entr6e d 25 cm au fond. Elle est constitude par un #diment essentiellement fin, de coloration
jaunAtre. On y trouve quelques fragments calcaires de petite taille. On renurq-ue par endroits

des taches noires. Ceffe couche est en g6ndral assez homogdne et compacte. De fines

laminations sont pr6sentes au sommet de la couche. Elles forment des lentilles. Cette

stratification est constitude par I'alternance de minces couches de prdcipit6s de calcites et de

limons bruns fonc6s.

Couche 4A :

Cette couche est pr6sente dans la presque totalitd de la grotte. Elle est 6paisse de 30 A

40 cm en moyenne. La fraction grossidre y est nettement mieux reprdsent6e. Il s'agit d'une

fraction calcaire du m6me q/pe que la paroi de la grotte. Elle renferme quelques plaquettes et

quelques blocs de l0 e 20 cm de diamdtre. Les d6bris calcaires dominants ont pour la plupart

une longueur de 6 i 8 cm en moyenne. La matrice est form6e par des sddiments limoneux

compacts et trds homogdnes. Elle ne pr6sente aucune stratification. Nous observons par

endroits un plancher calcitique. Il e$ assez fragmentaire et de frible 6paisseur.

I Laboratoire de Pr6histoire du Musdum National d'Histoire Naturelle, Institut de Paldurtologie Humaine, I nie

Rend Panhard- 75013 Paris, France.
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Cette couche suscite un int6ret particulier par la pr6sence de restes hurnains fossiles. En
effet, lors de la campagrre de fouille de juillet 96, un fragment de rnandibule hurnaine a 6td
ddcouvert prds de la paroi de la grotte, d moins de2 mde notre coupe transrersale 30 | 31.

Couche 3 :

Cette couche prdsente une limite sup6rieure ondulante. A lintdrieur de la grotte, son
dpaisseru est de 40 e 50 cm alors qu'd I'ext6rieur, elle a tendance n disparaihe. La fraction
grossidre est pr6pond6rante, de nature pdtrographique toujours calcaire. Elle est
essentiellement form6e de cailloux de taille moyenne entre 2 et 3 crn La partie inftrieure de la
couche pr6sente quelques gros blocs calcaires. La matrice est jaun6tre, homogdne et assez
uniforme. Elle se compose de limons et d'argiles.

Couche 2B :

Elle se ddpose sur une surface ondulante et prdsente une 6paisseur moyenne de 30 i 40
crn Les fragments calcaires y sont assez bien reprdsentds. Ils sont de petite taille,2 i 6 cm de
dianedtre en moyenne. La matrice est g6n6ralement de couleur brune fonc6e. Elle est riche en
matidre organique et en fer. Dans la partie inferieure de la couche, apparait un petit horizon
form6 par des sddinents grisdtres. Les limites de cet horizon sont assez floues.

Couche 2A :

Les limites de cette couche sont trds ondulantes. Son 6paisseur est assez faible au
milieu de la grotte. Elle varie entre l0 et 25 cnt- La fraction grossidre est trds riche en 6l6ments
cryoclastiques assez fins. Nous y notons la prdsence de galets de quartz de petite taille.
Quelques cailloux sont enrobds dans une gangue rnagndsienne. La matrice a une texture
sableuse. La couleur gdnerale du sediment est grisitre d brunAtre.

Couche lB :

Cette couche est 6paisse de 20 i 40 cm d I'intdrieur de la grotte. Elle a tendance d
s'fuaissir vers I'ext6rieur. Les proportions de la fraction grossidre carbonatde diminuent
considdrablement dans cette couche. La matrice est jaunAtre, assez compacte et trds uniforme.
Elle est formde de s6diments limoneux. Quelques taches d'oxydes de fer et de mangandse sont
prdsentes par endroits.

RESULTATS DES A}IALYSES SEDIMENTOLOGIQUES :

1. Granulom6trie totale (figure 2) :

Cette analyse concerne les fractions granulom6triques inftrieures d 1 crn Nous y
distinguons les granules (10 e 2 mm), les sables glossiers (2 d,0.2 mm), les sables fins (0.2 e
0.04 mm), les limons (40 e 2 Wm) et les argiles (< 2 pm). L'6tude des diftrentes classes
granulomdtriques nous permettra de bien caract6riser la texture des couches 48, 4d 3,2B,
2A et lB en partant de la base de la coupe selon la chronologie du d6p6t.
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Couche 48 :

Elle est de loin la plus riche en limons: elle en contient 69.8 % en moyenne. Les
argiles sont assez bien repr6sent6es (18.7 o/o). Les sables grossiers et les sables fins sont
pr6sents en proportions comparables (respectivement 4.3 et 7.5 o/o en moyenne). La fraction
des granules est trds frible (1.5 %).

Couche 4A :

Les limons restent pr6ponddrants (63.7 Yo en moyenne) et le taux de la fraction
argileuse connait une ldgdre augmentation (20.4 %). Les sables fins sont mieux repr6sent6s
que les sables grossiers (respectivement 8.5 Yo et 5.2 %). La classe granulom6trique des
granules est trds faiblement repr6sentde (< 4 %).

Couche 3 :

D'un point de vue granulomdtrique et textural, cette couche est assez homogdne. Elle
est la plus riche en granules : leur taux varie entre 24.1 et 29.3 %. Str le terrain, cette couche
prdsente une fraction grossidre (diamdtre > I cm) trds importante. Les limons sont trds bien
repr6sent6s (45.4 %). Les pourcentages des sables fins sont relativement plus significatifs que
ceur des sables glossiers (respectivement 6.3 et 4.9 %o en moyenne). Le taux de la fraction
argileuse varie entre 14.5 et22%.

Couche 28 :

Nous observons un net enrichissement en limons (54.5 %) et en argiles (20.2 Yo) avx
d6pensdesgranules(11.1 %).La sablesontunerdpart i t ionmoyenne de14.2 7oavecune
prdponddrance des sables fins (8.5 %) par rapport aux sables grossiers (5.7 %).

Couche 2A :

Les limons restent pr6pond6rants (57 %). Toutefois il est d noter que la base de cette
strate est plus riche en granules (20.3 %) et en argiles (14.3 %) que le sommet. Celui-ci
pr6sente par contre des taux plus irnportants en fiaction sableuse (26.2 %), avec des sables
grossbrs (17.9 %) netterrrcnt mieux repr6sentds que les sables fins (8.3 %).

Couche 1B :

Elle est trds pauwe en granules (0.4 %). La fraction limoneuse est prdpond6rante (64.4
%) zuivie par la fraction sableuse (I9.1 %). Les sables grossiers et les sables fins sont
dgalement r6partis. Les argiles sont repr6sentds avec des proportions de 16.l % en moyenne.

Cette premidre analyse des diftrentes classes granulom6triques pennet donc de
retrouver et de confirrrer les limites des couches arch6ologiques et stratigraphiques d6finies
auparavant par l'6quipe du professeur M. Otte. Les couches 6tudi6es dars cette coupe
prdsentent gdndralement des caracteres granulomdtriques qui permettent de les corr6ler avec
celles analys6es par Fr. Gullentops et Ch" Deblaere depuis fentr6e de la grotte jusqu'd la bande
23.
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Grotte Terrasse

Gullentops, 1992

DG.  IO

DG-9

DG-8

DG-7

DG-6

DG.  58

DG.  5A

Otte et al., 1983

IB

2A

28

3

CC4

4A

48

Otte et aL, 1983 ; Hasaerts, 1992

I

m

ry

VA

V ocre

v eds

Tableau des 6quivalences stratigraphiques.

2. Granulom6trie des sabl$ :

Nous avons utilise les paranrdtres proposes par Folk et Ward (1957). L'6tude des
indices granulom6triques nous montre que toutes les couches de la coupe 6tudi6e prdsentent
des sables mal tri6s. Les sables fins sont mieux classes que les sables gtossiers et les courbes
granulomdtriques sont toutes de type leptokurtique. Seule l^ taille du grain varie
6pisodiquement d'une couche d fautre. Ainsi, les sables des couches 48, 3 et 18 sont a grains
moyens alors que les couches 4A et 28 renferment des sables d grains fins. Les sables de la
couche 2A. sont assez m€lengds ; la taille du grain varie du fin au gtossier.

3. Min6raux lourds :

L'6tude du cortdge des mindraux lourds des sddiments cornpris entre 160 et 50 pm (S.
Duplaix, 1958) rdvdle la prdsence de 2 groupes : les min6raux ubiquistes ou r6sistants (figure
3) et les min6raux des roches mdtamorphiques (figure 4). Les ubiquistes regroupent le zircon,
le rutile, l'anatase, la brookite et la tourmaline. Les m6tamorphiques renferment la hornblende
verte, le pyroxdne, des 6pidotes, la staurotide, le disthdne, I'andalousite et le grenat. En dehors
de ces groupes, on trouve 6galement du sphdne mais en proportions trds peu significatives.

Couche 48 :

Le cortdge des min6raux lourds est form6 essentiellement de min6raux ubiquistes (67.8
%o en moyenne). Le zircon est le mieux repr6sent6 (prds de 53 %). Les mindraux titands ont
une repartition moyenne de 14.9 Yo. Les mindraux des roches mdtamorphiques ont un taux
moyen de participation de 25 % avec une nette pr6domirunce du grenat (11.1 %) et de
l'6pidote (9.6%\

28



M. BENABDELHADI - SEDIMENTOLOGIE

Couche 4A :

Le cortdge de min6raux lourds pr6sente une rdpartition quasi identique entre les
ubiquistes (47.9 %) et les mdtamorphiques (42.25 %). Parmi les premiers, le zircon est
preponddrant (26 %) alors que chez les seconds, c'est l'association dpidote - grenat que l'on
rencontre le plus fr6quemment (respectivement 14 %o et 13.6 o/o en moyenne).

Couche 3 :

La partie infdrieure de cette couche pr6sente une trCs nette pr6pond6rance des
min6ranx ubiquistes (55.1 o/o) par rapport d ceux des roches m6tamorphiques (40 %). Le
zircon est abondant panni les min6raux rdsistants. Chez les mdtamorphiques, I'association
6pidote - pyroxdne - grenat est rernarquable. Dans la partie supdrieure de la couche 3, la
situation s'inverse. Les mindraux ubiquistes ne reprdsentent plus que 33.6 % avec
prdpond6rance du zircon. La repartition des min6raux m€tamorphiques augmente jusqu'd 47.1
7o de moyenne. Le pyroxdne connait une ldgdre diminution de sa repr6sentation

Couche 2B :

Les ubiquistes redeviennent largement pr6pond6rants (59.4 o/o) avec une trds nette
dominance du zircon (36.9 %). Les min6raux titan6s ont une r6partition moyenne de 22.5 Yo.
Les mindraux des roches m6tamorphiques reprdsentent en moyenne 24.8 %. L'association
6pidote - pyroxdne - grenat est dominante.

Couche 2A :

Le cortdge des mindraux lourds montre une l6gdre pr6ponddrance des ubiquistes dont
le taux est n6anmoins en diminution: il passe n 40.5 Yo. Le zircon reste le mindral le mieux
reprdsentd avec 27.9 %o en moyenne. Il est associd au rutile (7.7 o/o). Les min6raux
m6tamorphiques repr6sentent 35 o/o en moyenne. On y trouve I'association grenat - pyroxdne -

6pidote (respectivement 12.6 yo, 8.1 % et 7 .5 %).

Couche lB:

Les min6raux rdsistants sont relativement les mieux reprdsentds avec un taux de 42.5
o/o. Le zircon ofte d lui seul 28.7 %. Il est associd au rutile (10.6 o/o). Les mindraux
m6tamorphiques ont une repartition moyenne de 39.4 o/o. C'est dans cette couche que le
pyroxdne est le mieux reprdsent6 (14.9 %).Il est associ6 d l6pidote (13.8 %).

Dans I'ensemble, les min6raux ubiquistes sont donc trds largenrent r6partis (33.6 d 67.8
o/o en moyenne). Ils sont fonnds essentiellement de zircon qui atteint parfois 52.9 o/o du
cortdge. Les min6raux des roches mdtamorphiques prdsentent des taun variant entre 24.8 et
47.1%. Les dpidotes et le grenat forment I'essentiel de ce groupe. A ces min6raux s'associent
des pyroxdnes de tlpe clinopyroxdne assez bien repartis. La hornblende verte, le distlGne, la
staurotide et I'andalousite sont pr6sents chacun en fribles proportions.

Toutes les couches de 48 i 1B pr6sentent une nette prepond6rance des mindraru<
r6sistants par rapport atrx min6rarur des roches mdtarnorphiques. Ce phdnomine est
particulidrement marqud dans les couches 48 et 28 ori l'apport en mindraux ubiquistes est trds
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important. Seule la strate 34. (partie supdrieure de la couche 3) rnontre un enrichissement en
min6rarx m6tamorphiques aru d6pens des mindraux ubiquistes. Ces rdsultats nrontrent que le
cortdge des min€rau lourds de cette demidre couche trouverait son origine dans les loess
supdrieurs de Hesbaye alors que les autres couches (48, 4A" 38, 28, 2A et lB), e fortes
proportions en min6raux ubiquistes, proviendraient d'anciens ddpots de plateau (Fr. Gullentops
et Clr- Deblaere, 1992).

Nous en ddduisons que ce sont les sddiments du plateau qui ont fourni I'essentiel du
mat6riel qui a form6 les couches de la coupe transversale 30 I 3l de la grotte de Scladina.

PROCESSUS SEDIMENTAIRES ET SIGNIFICATION PALEOCLIMATIQUE DES
DEPOTS :

o La couche 48 est homogdne et ne prdsente sur le terrain aucune structure de
stratification. La matrice jaunitre est trds fine et formde essentiellement de limons et d'argiles.
Cette matrice emballe quelques fragments calcaires 6pars. Les 6l6ments fins sont mieux tri6s
que les 6l6ments grossiers. Les indices granulom6triques des sables indiquent que le grain est
moyen et que les sables sont mal tri6s. Ceci nous permet de penser que cette couche se serait
d6posde sous un climat assez humide, pil colluvionnement (Kervazo et Laville, 1988; P.
Bertraru 1989 ; P. Bertran et JP. Texier, 1990).

Le sommet de la couche pr6sente des lentilles form€es de limons finement lit6s. Ceci
tend d ddmontrer que ces ddp6ts se seraient form6s par un processus de ruissellement
relativement continu (tfA. Courty,1982; M. BenaMelhadi, 1994). Cette #dimentation fine et
stratifi6e a combl6 de petites d6pressions topographiques du sol arch6ologique.

o Dans la couche 4L,la, fraction grossidre devient plus importante. Elle est carbonat6e
et assez alt6r6e. Elle provient probablement de la desquamation de la paroi de la grotte. Cette
couche renferme par endroits un plancher calcitique. La matrice est limoneuse et renferme
quelques argiles provenant de la d6calcification des fragments calcaires alt6r6s. Le sable est i
grains fins et toujours mal tri6s. Sur le terraiq la couche est assez uniforme, conpacte et ne
pr6sente pas de stratification. Ceci prouve que le mat6riel a 6t6 apportd essentiellement par
ruissellement depuis le plateau (J. CL. Miskovsky,196l; B. Kervazo et H. Laville, 1988). Ce
mat6riel ruisseld a rempli les fissures et les petites cavit6s qui alimentent les boyaux de la
grotte. Une fois ces boyaux combl6s de sediments, il se produit un phdnomdne de rupture de
charge; le matdriel s'6coule en nrasse et se ddpose par excds de charge formant ainsi une
couche assez homogdne et ne pr6sentant aucune stratification ou lamination (M. BenaMelhadi,
1994). Cette couche se serait donc ddposee elle aussi, par colluvionnement (P. Hasaerts,1992)
sous un climat temper6 et humide. L'avancde relativement rapide de cette nappe a
probablement emportd la mandibule humaine, I'a fragment6e et I'a poussee contre la paroi de
la grotte of elle a 6td decouverte par D. Bonjean lors de la campagne de fouilles de juillet
t996.

o La couche 3 correspond i 2 nouvelles coul6es de sediments fins, trds riches en
fragments calcaires cryoclastiques. La matrice est limono-argileuse avec des sables d grains
moyens et mal tri6s. Il s'agirait probablement d'une phase climatique humide et assez froide.
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La partie de la couche (3A) aurait 6t6 alimentde en mindraux lourds par les loess
supdrieurs de Hesbaye alors que la partie inf6rieure (38) correspondrait d un remaniement
d'anciens ddpdts de plateau.

o La couche 2B, de couleur gdndrale brune, est assez riche en fer et en matidres
organiques. La matrice est toujours limoneuse avec des sables d grains fins. Cette couche se
serait 6galement d6pos6e sous forme de coul6e en napp€. Le climat se serait adouci pour
devenir temp6r6. Ceci aurait ddtermind le ddveloppement d'un couvert vdgdtal abondant sur le
plateau et peut-Ctre m6me d l'int6rieur de la grotte. Des analyses de micromorphologie
permettraient d'apporter plus de rdponses.

o Il semble que le climat se d6tdriore lors de la formation de la couch e 2L. La paroi de
la grotte fournit cette couche en fraction grossidre carbonatde cryoclastique. La matrice
pr6sente des proportions trds importantes en sables avec une pr6dominance des sables grossiers
sur les sables fins. La pr6sence de petits galets de quartz identiques d ceux du plateau
indiquerait I'origine de la couche.

o La couche lB est formde en grande partie par un sddiment jaunitre trds fin. La
fraction grossidre diminue consid6rablement et tend d disparaitre. La matrice est assez
uniforme et devient pr6ponddrante. Elle est formde essentiellement de limons mais aussi de
sables d grains moyens. Cette texture montre qu'une nouvelle coul6e de sediments fins serait i
I'origine de Ia sedimentation de la couche 1B. Ce ddp6t se serait constitud lors d'une phase
climatique humide et plus cl6mente.

En conclusioq le colluvionnement et le ddplacement en masse des sddiments seraient
les processus de sddimentation essentiels des couches stratigraphiques de la grotte Scladina.
Ceci a 6t6 frvorise par un climat gdn6ralement humide. Les formations du plateau ont fourni d
la grotte I'essentiel des sediments fins et des min6raux lourds par ruissellement d travers les
boyaux de la grotte. Quant d la fraction grossidre carbonatde, c'est la desquamation de la paroi
de la grotte qui a jou6 un r6le ddtenninant.

La succession des phases paldoclirnatiques enregistr6es par les couches de la coupe
transversale 30 / 3l serait la suivante. La couche 48 s'est ddposee sous un climat assez
humide. La m€nre phase humide rnais plus tempdrde permet la formation de la couche 4A. La
couche 3 connait par contre nne d6t6rioration du climat qui devient assez Aoid mais toujours
hnmide. Une am6lioration climatique perrnet la formation de la couche 2B.. Le climat redevient
ensuite froid et humide pour la couche 2Aavant de redevenir plus cldment pour la couche 18.

3 l
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

410

A11

412

At3

A14

415

At6

417

A18

At9

A20

A.21

AA2

El% granules l% sables I0% sables fins !% limons E% aglles
grossiee

Figure 2 : Scladina : Diagramme de r€partition des classes granulom6triques de diamdtre
inf6rieur d 10 mm (Echantillons de la coupe transversale 30/31).
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trzir trrut Eana-bro trtou

Figure 3 : Scladina. Diagramme de variation des min6raux ubiquistes.
L6gende : zir (zircon), rut (rutile), ana-bro (anatase et brookite), tou (tourmaline).

1 B

A

28

3

3

4A

4A

48

Ehn.v Epyr trepi  @st Edb land trgr

Figure 4 : Scladina. Diagramme de variation des min6raux m6tamorphiques.
L6gende : hnv (hornblende verte), pyr (pyroxdne), 6pi (6pidotes), st (staurotides),

dis (disthdne), and (andalousite), gr (grenat).
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i l i ah l i l l ^h . %r OfanUrca ablea grosa % sablee fin % limons % argile
A' 0.39 9.04 {0,04 u.42 16,11
A2 12.69 15.77 8.23 63,31 12.7
A3 11.56 19.97 8,34 50.62 9,5
M 25,8 2,68 4.95 54,49 12.45
A5 15.fi 4,27 4,81 59,66 16.15
A6 16.19 6.59 9.02 52,72 15,48
A7 7.81 6.18 9.05 53,56 23.4
A8 13.31 4.55 8.26 52.45 21.43
A9 7.13 5.61 7,45t 59,42 20.36
At0 2,71 3.05 5.72 86.57 1.95
Afi 25,49 4,67 6,39 48.16 15.29
A12 29.34 3 4,61 /|8.55 14,5
At3 26,03 6,89 7,82 37.26 22,O3
414 4.14 5,21 6,56 47.74 16,34
A.|5 3,84 6,$5 8.32 5;t.87 23,11
416 2.93 4.38 7.36 74.75 10.58
A17 2,09 4,& 11,25 63,29 18.9
A{8 1,74 4,59 8.27 62.U 23,06
419 0,89 5,79 7,2 60,29 25,U
420 r.89 4.91 5,87 69.87 17,47
A21 1 . 1 7 4,06 5.15 69,9 19.71
ia2 1.3 3.99 6,06 69.68 18,97

Scladina. Tableau de granulon€trie

tln6raux ublquistes ilan6laux m6tamorphlques
couch€€ zlr rut rna-b tou hn. V pyr 6pl gt dls and g f soh alt

IB n.7 10.6 3.2 0 0 14.9 13.8 3,2 3,2 0 4,3 1 . 1 17
A 27,9 7,7 3,6 0.9 2,7 8.1 7.5 1 .8 0.9 1.4 12.6 0.9 u,3
28 36.9 16.2 2.8 3.7 1.1 8,6 6.7 0.4 1.1 2,6 6.3 0 15.8
3A 15.6 9.5 5 3.5 4.5 6 12.5 3 2 2.5 r6.6 0.5 18.8
3B 28.6 11,2 fi.6 3.7 2,5 10 18 0,4 1.2 1,7 6,2 0,4 11.7
4A n.1 6.8 l3.t 2.3 4 5.1 14.2 1.7 2.3 1.1 13.6 0,6 9.1
4A 25,9 9,6 9,2 2,8 4 6.4 13,8 0.4 3,2 1,2 13.5 2 8
4B 52,9 9'6 418 0,5 1,4 1 9,6 0 1.9 0 11,1 1.4 5,8

Scladina. Tableau des min6raux lourds.
L6gende : zir (zir@n), rut (rutile), ana-br (anatase et brookite), tou (tourmaline),

hn. v (hornblende verte), pyr (pyroxene), 6pi (6pidote), st (staurotide),
dis (disth€ne), and (andalousite), gr (grenat), sph (sphdne),

alt (min6raux alt6res non identifiables).
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THERMOLUMINESCENCE DATING OF STALAGMITIC CALCITE

FROM LA GROTTE SCLADINA AT SCLAYN (NAMUR)

N. C. DEBENHAMI

The human mandible, SCLA 4A-1, which was found in La Grotte Scladina in July
1993,hy stratigraphically between two stalagmitic floors. The upper stalagmitic floor, which is
referred to as CC4, was formed on the surface of Couche 44. (Sup) and is overlain by Couche
3. The lower stalagmitic floor, identified as CCl4, separates Couche 4,A. (Sup) from Couche
4,q. (InO.

Samples of in situ stalagmite were taken from both floors for thermoluminescence (TL)
dating. Two samples (QTLS refr. SCL3 and SCL4) were removed from the upper floor, CC4,
which was e{posed in section Hll at square 27 (approximately 28 cm from the boundary of
26/27). The thickness of the in situ stalagmitic floor at this position was 15 crn, but the lower
parts of this floor had an open laminated structure containing significant amounts of detrital
material. The two TL sarnples were both situated between I cm and 3 cm from the upper
surfrce ofthe stalagmitic floor, where the calcite was relatively compact and clean.

Two further TL samples (QTLS refs. SCL5 and SCL6) were taken from the base of a
large in situ stahgmitic boss, which fonned part of floor CCl4. The boss was half-exposed in
the section 30/31, and situated in square D (with its centre approximately 30 cm from the
boundary of CiD). The samples were removed by driiling a 7 cm diameter core almost
vertically ttnough the stalagmitic boss. The borehole met the underlying sediment at a point
beneath the top of the formation. At its base, the stalagmite was approximately 70 cm across.
The calcite core was cut into sections of 2 cm lengths. The section which was 2 - 4 cm above
the base of the stalagmite was identified as SCL5, while the identifier SCL6 was given to the
section which was at a height of 6 - 8 crn

TL MEASUREMENTS

The outer surfrces of the TL samples that had been exposed to light were cut away.
The remaining interior portions were crushed and two grain size fractions were collected. The
larger grains, of 90 - 150 pm size, were etched in dilute acetic acid, washed, dried, and
collected between 75 pmand 125 pum sieves, before being deposited onto stainless steel discs.
Fine grains, of approxirnately 2 - 10 pm size, were collected from the crushed calcite according

t quaternary TL Surveyg 19 Leonard Avenug Nottingham,
NG5 2LW, U.K.
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to their settling tirps in 0.2o/o acetic acid; they were washed, and then deposited fiom acetone
suspension onto ahrminium discs.

The larger grains (75 - 125 pm) were used to rneasure the palaeodose, vfiich is the
radiation dose received by the calcite since its formation Palaeodose eriahration was carried
out by the additive dose metho4 usrng first and second glow measurerrents, followed by pre-
dose equalisation and fourth glow normalisation. All glows were performed with a heati4g rate
of SoC/s, and TL was recorded by an EMI 9235 QA photomuttiplier tbrough Corning 5-60 and
Schott BG39 filters. The TL intensities at the 275"C peak were used for the analyses.

First glow measurements were extrapolated using the basic fonn of the second glow
growth curve. Figure I illustrates the method of palaeodose evaluation in the case of sample
SCL3. The natural TL intensity and the growth of TL with dose are shown by the first glow
measurements (squares). The second glow data (crosses) show the zubsequent regeneration of
TL by laboratory inadiation The non-linear TL growth seen in the second glow nreasurements
is t!'pical of statagnitic calcite. The form of this growth curve bas been shifted horizontally
along the dose aris and scaled along the vertical axis to fit the first glow data points. The
vertical scaling factor accommodates the change in TL radiation sensitivity which is evident
from the two sets of measurements. The palaeodose is evaluated as the intercept of the
extrapolated first glow growth curue with the dose axis. Measrned palaeodoses are listed in
table 1.

The discs of fine grains were used to measure the relative TL sensitivities of the
samples to alpha and beta radiations. Fine grains .lre necessary for this measurement because
large grains would not be completely traversed by the short-ranged alphas. Some of the discs
were irradiated by alpha or beta radiation while others were left uninadiated. First glows were
then measured using the same conditions as for the large grain discs, and the TL responses to
the two types of radiation were compared. If necessary, a normalisation measurement was
performed using second glows.

DOSE RATE ASSESSMENTS

Internal alpha and beta dose rates to the stalagmitic sarnples were assessed by means of
alpha counting, potassium analyses and water content measurements. In table 1, the calculated
effective alpha dose rates have measurements errors of approximately *l'lo/o, and the beta dose
rates have errors ofbetween +7o/o and+llyo.

Environmental gamma and cosmic ray dose rates were assessed by portable gamma
spectrometer. In order to measure gamma dose rates to SCL3 and SCL4, spectrometer
measurements were rnade behind the section FIII immediately above and below the in situ
stalagmitic floor, CC4. The variation of gamma dose rates within and around the calcite floor
were computer modelled using experimentally determined attenuation factors (Debenham and
Aitken 1984). The infinite matrix gamma dose rate of the stalagmitic floor was assessed from
laboratory measurements of its alpha activity and potassium content. The infinite matrix
gamma dose rates of Couche 3 and Couche 4,A. (Sup) that were deduced from the computer
modelling agreed with spectrometer mea$uements taken within these deposits remote from
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stalagmitic formations. The gamma dose rate of Couche 3, which consists of stoney matenal,
was much lower than that of Couche 4,4' (Sup), which is a loessic deposit.

Gamma dose rates to SCL5 and SCL6 were determined from spectrometer
measurements taken inside the borehole from which the samples were taken. Measurements
were made at two heights within the borehole close to the base of the stalagmite. The data
agreed well with computer modelling of the gamma attenuation across the interface between
the stalagmite and Couche aa (Inf). The infinite matrix gamma dose rate of the calcite was
assessed from laboratory meastrements on SCL5 and SCL6. Gamma and cosmic dose rates to
the TL samples are given in table 1. Uncertainties in the gamma dose rates to SCL3 and SCL4
were *14%o. while those to SCL5 and SCL6 werc t7Vo.

TL DATES

When calculating the TL dates of the stalagmites, allowance has been rnade for
temporal variations in the dpha beta and internal gamma dose rates to the samples. These
changes are caused by the long-term variations nU-234 and Th-230 activities in the stalagmite
which result from the initial conditions of radioactive disequilibrium in the uranium series. The
overall effect of these variations is a gradual increase through time of the dose rate experienced
by the stalagmite.

The TL dates are presented in table l. The quoted error limits include all random and
systematic uncertainties, and refer to the 680/o confidence level. The TL dates of samples SCL3
and SCL4 are indistinguishable from each other, and give a weighted mean date for the
formation of the upper part of the stalagmitic floor, CC4, of 117.2 * ll.2 ka BP. Likewise, the
TL dates of samples SCL5 and SCL6 are not significantly different from each other. They form
a weighted mean date for the lower 8 cm of the stalagmitic boss in Square D30/31 of 122.0 *
11.7 ka BP.

While the two mean dates are not discernibly diferent, they are in the correct
stratigraphic order. They suggest that both stalagmitic floors, CCl4 and CC4, date fiom the
early stages of the Last Interglacial, and probably coincide with oxygen isotope stage 5e or 5d.
As these floors b,racket the human remairs, SCLA 4A' ttris period is also the most likely date
for the phase of occupation that the remains represent.

4'l



Sample
Re f .

Palaeo-
Dose
(GY)

Alpha Beta
Dose Dose
Rate Rate

(Gylka) (cylka)

Ganuna Cosmic
Dose Dose
Rate Rate

(cylka) (cylka)
TL Age

(ka )

scL3

scL4

scL5

scLS

4a .3 tL .4

40 .3  l a .4

43  . 0 t3  . 4

35  . 7 tL .8

0  . 170

0 .159

0 .  r . 43

o . t 24

0  . 065

0 .057

0 .090

0  . 052

0 . 1 7 5

0 . L 7 4

o.212

0 .L32

0 .038

0 .038

0 .032

0  . 032

7L7 .7 t1 ,3  .1 ,

1,1-6 .7 t ] -3 .2

1 1 2  .  8 t 1 L  . 5

L32.5x1-2 .5

Table 1

TL INTENSITY AT TEMP = 275oC

Fig. 1
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FIGURE CAPTION

Figure l. Growth curves of TL versus radiation dose. Squares show TL first glow
measurements, which include the natural TL intensity (at znro dose) and TL induced by four
different additive beta doses. Crosses show the non-linear growth of second glow TL intensity
with increasing radiation dose. The curve which has been fitted to the first glow measurements
has the same basic form as that fitted to the second glow dat4 and its intersection with the
dose axis evaluates the palaeodose.
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CHRONOLOGIE A LA GROTTE SCLADINA

Dominique BONJEANIT

INTRODUCTION

Les campagnes de fouilles au gisement ont vu la rdalisation de nombreuses analyses
visant i prdciser la chronologie du remplissage sCdimentaire. Dds I'obtention des premiers
r6sultats, une discordance importante est apparue entre les dates des stades isotopiques
gdn6ralement admises par les sciences naturelles et les r6sultats fournis par la physique
nucl6aire. Les datations radiom6triques pr6sentent, en paralldle au vieillissement normal des
dchantillons au fur et d mesure que I'on descend dans la stratigraphie, une distorsion avec les
r6sultats des naturalistes. Une synthdse des donn6es et une nouvelle hlpothdse d'interpr6tation
sont pr6sent6es ici.

LES SCIENCES NATURELLES

La coupe stratigraphique mise au jour dans le sondage en terrasse a 6t6 I'objet
d'analyses trds compldtes visant d identifier les spectres polliniques (Bastin 1992) et les
populations de micromammiftres (Cordy 1992) afin de ddterminer les fluctuations climatiques
enregistrdes dans la sequence s6dimentaire.

Vingt-six phases polliniques ont 6te reconnues au sein des ddpdts d6tritiques et des
niveaux de concrdtionnement. Les couches VIII d )flI comblant la galerie inferieure (ou
< Sous-Scladina )) ont lirn6 une sdquence forestidre tlpique du ddbut de I'Eemien (sous-stade
5e).

Les spectres polliniques identifi6s dans les couches de fond de Scladina illustrent une
#quence interglaciaire cornposde de quatre fluctuations climatiques. Selon I'auteur et par
comparaisons, d'une part avec les r6sultats ottenus par G. Woillard d la Grande Pile (Vosges)
et d'autre part dans les sondages atlantiques, ces quatre fluctuations seraient d mettre en
relation avec les qu$re sous-stades 5d d 5a :

o les couches 78 et 7A correspondent n h phase froide du sous-stade 5d (ou du
Melisey I de la Grande Pile) caract6ris6e, d Scladina par seulement 5 Yo de pollens d'arbres
contre 87 Yo de Cichoriies:

' ArchCologie Andennaise, 339d rue Fmd des Varur, B-5300 Sclayn.
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o la couche 6 est attribu6e au sous-stade 5c (ou Saint-Gerrnain l), dont l'optimum
climatique est marqud par deux dominances polliniques successives, I'une de tilleul (35 %),
I'autre de noisetier (28%);

o dans les couches 5 et 48, la crise fioide suivante du sous-stade 5b (ou Melisey 2)
se rnarque par une chute du taux de pollens arboreens (14 %) et une forte extension des
Cichoriies (7A o/o) ;

. de la couche 4d jusqu'i la base de la couche 3, un nouvel 6pisode interglaciaire
cornmence : le sous-stade 5a (ou Saint-Gerrrain 2), marqud par une dominance du noisetier
(36%).

L'6tude des microvert6bn6s a confirm6 les interpr6tations des spectres polliniques en
soulignant que les deux dernidres phases tempdrdes, les sous-stades 5c et 5q seiapprochaient
plus du tlpe interglaciaire que du tlpe interstadiaire par limportance du taux des espdces
forestidres (BastirL Cordy, Gewelt, Otte, 1986).

Dans les couches sus-jacentes, une diminution sensible du taux de pollens arbor6ens
annonce la d6gradation clirnatique du d6but de la dernidre glaciation. Les couches du sommet
du rerylissage (de 2.{ i 37) sont i mettre en relation avec la premidre moiti6 de celles-ci
(stades 4 et 3), caractdrisees par un froid intense et une prdsence majoritaire de pollens
d'herbac6es steppiques.

LES DATATIONS

Toutes les dates sont inscrites en B.P. et munies d'un sigma.

En ce qui concerne le sommet du remplissage sedimentaire, les couches 36 d 1A, les
premidres dates effectudes par Cla confirment les interprdtations chronologiques des sciences
naturelles soit, sur les echantillons de calcite pr6levds dans le plancher stalagmitique holocdne
(7.050 + 500 - ccl (: crotte calcitique l)) ou r6colt6s i la fouille dans la couche 1A (<
36.000), soit sur le collagdne dissout provenant d'ossements du niveau lA (>36.200 et 38.560
+ 1.500).

A patir de la couche 3, les rdsultats des analyses par U/Th sur calcite pr6sentent un
d6calage chronologique de I'ordre de + 20.000 ans par rapport aux dates g6n6ralement admises
par la palynologie et ce d6calage s'accentue progressivement (usqu'i t 40.000 ans) dans les
niveaux sous-jacents : cc4 et ccl4 en couche 4A et cc6 en couche VIII (Gewelt et al., 1992).
Les auteurs suggdrent d'attribuer ce vieillissement d un appauwissement du taux d'Uraniunr,
dans les 6chantillons de calcite qui auraient 6td < lessivds >> lors de phases de ruissellement
intense ou d'inondation de la grotte. L'intensit6 de la contamination est parfois surprenante
pour quelques dchantillons qui prdsentent, a contrario, un age beaucoup trop jeune (inferieur i
50.000 ans).

Toutefois, une vingtaine de dates Unh, rdalisdes par diftrents laboratoires sur le
plancher cc4, sont apparemment homogdnes (voir les tableaux 1,2 et 3). Si contamination il y
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a, il est difficile d'admettre que tous ces echantillons I'aient 6t6 avec la m6me intensit6 quelle
que soit leur provenance g6ographique (diftrents endroits de la grotte). Notons qu'une
homog6n6it6 similaire se nurque aussi dans le plancher cc6 de la couche VIII.

D'autres dates, obtenues soit par thermoluminescence sur un silex brtl6 provenant de la
couche d'habitat ( 5 ll (130.000 + 20.000), sur le plancher stalagmitique ccl4, en couche 4A
(110.000 + 13.000 et 100.000 + 12.000) et sur les limons de la couche V (: 4,A., < 100.000),
soit par spectrom6trie gamma sur la mandibule ndandertalienne exhum6e de la couche 44
(127.000 +46.000 - 32.000), semblent s'intdgrer harmonieusement dans le cortdge des
datations proposees par U/Th sur calcite des planchers cc4 et cc6 et renforcer I'attribution
chronologique de la sdquence interglaciaire de Scladina (figures I et2).

LES METHODES D'APPROCI{E

Bien qu'ayant un mat6riau souvent commun (s6diments, concrdtions calcitiques) les
sciences naturelles et la physique nucldaire ont des approches fondamentalement opposees par
la nature de leurs ddmarches et leurs limites respectives.

Les interpr6tations pal6oclimatiques fournies pas les sciences nattrelles sont
obligatoirement basees sur des comparaisons de spectres d'un gisement d I'autre. Le nomb,re
de fluctuations climatiques enregistrdes d Scladina ont frit de la grotte une rdftrence pour le
nord-ouest euro@n (donc peu de points de comparaison). Quand ce site doit, lui-m6me, 6tre
coryard, cela se fait sur de longues distances : Sclayn est situe i au moins 300 kilomdtres au
nord des Vosges ! Des variations climatiques dues d la latitude, I'altitude et I'exposition du
gisement influencent obligatoirement les pourcentages de pollens ddnombrds; sans parler du
pidge que constituerait un arbne peu repr6sentatif du biotope, implante peut-Otre juste devant le
gisement et frussant tous les ddcomptes.

La physique nucldaire procdde de manidre intrinsdque en interpr6tant les dchantillons
sur base de ce qu'ils contiennent, en tentant de cerner et quantifier les contaminations possibles
liees d leur environnerent direct. Les comparaisors pertinentes s'effectueront alors entre les
rdsultats obtenus dans un m€me contexte, sur un m€me gisement. La vision d'ensemble est plus
r6duite et les rdsultats sont sans appel. Prendre parti pour I'une ou I'autre approche n'a donc
pas de sens puisqu'otr ne peut 6tablir de hi€rarchie de qualitd entre les m6thodes.

NOI'VELLE HYPOTIIESE

Aujourdhui, nous serions plut6t enclins d penser que des discontinuitds stratigraphiques
dans le remplissage de la grotte seraient d lorigine de ces discordances : certains dpisodes
clirnatiques seraient absents de la sdquence de Scladina entrainant un ddcalage, un
vieillisserrent de ceux repdrds par les naturalistes.

Une nouvelle hlpothdse d'interpr6tation paleoclimatique pounait concilier les r6sultats
des deux approches et rdconcilier leurs auteurs respectift. Des dtudes paldoclimatiques,
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post6rieures d celles r6alisdes i Scladina ont r6v6l6 de nouvelles suMivisio$; au sein de
lEemien (tableau 4).Le Saint-Gernain 1, phase tenpdree m€diane de finterglaciaire, ou sous-
stade 5c, se composerait de deux fluctuations teropdr6es < A et C > entrecoupdes d'tm
refroidissernent ( B ) (Zag$'ijn" 1990).

Ainsi, en comparant les fluctuations de I'interglaciaire de Scladina avet cette structure
plus compldte, les couches 6 (ptrase turpdr6e), 5 (froide) et 4A (tery6rde) - anciennement
attribuecs aux trois sous-stades 5c (Saint-Germain 1), 5b (Melisey 2) et 5a (Saint-Germain 2) -
pourraient bian correspondre aux trois fluctuations contenues dans le Saint-Germain I (5c)
soit :

la couche 6: Saint-Germain la(Sc/a),

la couche 5 : Saint-Gennain lb (5clb),

la couche 4,A.: Saint-Germain lc (Scic).

Cette nouvelle interprdtation chronostratigraphique et paldoecologique du rernplissage
sddimentaire permet de r6duire les discordances entre les datations radiom6triques et le
consensus des dates admis par les sciences naturelles (tableau 5).

Le sous-stade 5c serait donc exceptionnellement bien repr6sente d la, groffe Scladina
avec ses trois variations climatiques constitutives, tandis que le sous-stade 5b en serait absent
(figure 3).

Le spectre faunique des grands mammiftres prdsents dans les couches 5 et 4 (voir M.
Patou, ce volume) tend, d'ailleurs, d confirmer cette hypothdse. Selon I'auteur, celui-ci est
diversifid et correspond, pour cette r6gion septentrionale de lEurope, d un assemblage
caract6ristique de lEemien (au sens large), avec une dominance des espdces forestidres et une
bonne repr6sentation des animaux rupicoles. Le climat apparait continenta! avec des hivers
frais et des 6tds temp6r6s et humides, de tlpe interglaciaire (Eemien au sens strict) ou
interstadiaire : St Germain I (5c).
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Commentaires relatifs aux tableaux :

identilication des auteurs des analyses radiomdtriques.

BJS : B.J. Szabo (U.S. Geological Survey, Denver, Colorado 80225. U.S.A.

EG : Etienne Gilot (Laboratoire de C14 de l'Universit6 Catholique de LouvairU d
Louvain-la-Neuve, Belgique).

HA : J. Huxtable & M.J. Aitken (Research Laboratory for Archaeology and the History
of Art,6 Keble Road, Oxford OXl 3QJ, U.K.

HPS : H.P. Schwarcz (Dept. Of Geology, Mc Master University, Hamiltoq Ontario,
Canada L8S 4Ml).

MG : Michel Gewelt (Laboratoire de Gdomorphologie et de Gdologie du Quaternaire,
Universit6 de Lidge, 4000 Lidge, Belgique et CEN/SCK Service de M6trologie Nucl6aire,
Section < Mesures des faibles Radioactivitds >, 2400 Mol, Belgique).

ND : Nick Debenham (Quaternary TL Surveys, 19 Leonard Avenue, NottinghamNG5
2LW, U.K.).

YF : Yuji Yokoyama & Christophe Falgudres (Institut de Pal6ontologie hurnaine, I rue
Panhard,75013 Paris).

YQ : Yves Quinif (Facult6 Polytechnique de Mons, Laboratoire de Gdologie, 9 rue
Houdain, 7000 Mons, Belgique).
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Dates radiom6triques de Scladina

GOupecouche

39
-200 

&

1A
niveau d'habihl

dates pr6sent6es
avec 1 sigma

1B

>36.m0 (1)

> 36.200 (2)

3E.560 * 1.s00 (2)
44.fif0 + 5.5{n (3)

sqmO+3.{mo (r)
67.fir0 +6.m0 (1)
e9.{n0 * 4.m0 (1)
106.m0 + 5.m0 (1)

100.000 + r2.m0 (4)
ry.m0 (4)
104.m0 (4)
w.aoo +46.(n0

-32.m0 (o
110.m0 + 13.fir0 (4)
< 10o.mo (5)

130.m0 * 20.m0 (3)

- 300

plancher stalagmitique CC4
- 400

ossements n6andertaliens
plancher stalagmitique GGI'l

4B

nlveau trhabitat

-500 5

6

(l) U/Th sur calcit€ - Ql Cl4 sur collagine dissout
(3) thermoluminescence sur silex brfiI6 - (4) thermotuminescence sur calcite
(5) thermoluminesoence sur loess - (6) spectrom&rie genms sur os.

Figure 2 : coupe sch6matique et dates radiom6fiques.
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INTERPRETATION CHRONOSTRATIGRAPHIQUE

ET PALEOECOLOGIQUE

Marcel OTTEI

Miraculeusement, le conduit sup6rieur des grottes i Sclayn a conservd les d6p6ts
formCs durant le long interglaciaire prdcddant le Wtirm (stade isotopique 5). Une multitude de
phases climatiques s'y trouvent repr6sent6es successivement. D'une manidre gdn6rale, on y voit
alterner des sediments caillouteux et des d6p6ts de limons fins dans lesquels s'inscrivent les
restes ossetx et les ddchets techniques apport6s par lTlomme. Ces formations fruent donc
lentes et insensibles, permettant e h fois I'occupation humaine et le refuge animal.

Essentiellement, les ddpdts de la glaciation antdrieure (le "Riss") se situent dans le
conduit sous-jacent d Scladina, en continuitd stratigraphique par I'effondrement du plafond
internddiaire, sur la terrasse. Cette sdquence inftrieure fera l'objet, nous I'espdrons, d'une 6tude
ultdrieure. Remarquons simplement ici que le cailloutis habituellement lid aux phases froides d
Sclayn, se trouve dgalement repr6sent6 comme cornblement inferieur. A son sommet (d
I'intersection entre les 2 conduits) apparaissent, selon les donndes environnementales, les
caractdres tempdr6s propres d la premidre phase chaude du dernier interglaciaire, dans la
couche 8 (ce serait l"'Eemien" au sens strict des palynologues, phase 5e).

Le plancher de la grotte supdrieure est couvert par les cailloutis des couches 7, A et B
(voir coupe trauversale). Les limons m0l6s au 7A afiiorcent peut-Otre le r6chauffement
ultdrieur. L'dpisode rigoureux auquel la couche fut associde peut €tre mis en 6quivalence avec
le stade 5d des fonds oceaniques. La prdsence humaine n'y est pas attest6e. L'optimum
clirnatique se nurque nettement dans la couche 6 attribuable au stade isotopique 5c.

Les deux ddpdts zuperpos6s (couches 5 et 4F}) correspondent d un refroidissement au
milieu du stade 5c). La base (couche 5) est formee d'un cailloutis cryoclastique, form6 aux
ddpens des calcaires encaissants des parois et du plafond. Cette couche 5 contient le niveau
d'installation humaine principale €tudide dans ce volume. Par diverses m6thodes
radiomdtriques, elle fut dat6e d'environ 130.000 ans. Directement superposes, les limons clairs
lit6s (4B) appartiendraient encore apparemment d cette phase fioide (microfaune). Cependant,
la prdsence de ce limon litd suggdre un clirnat humide lors de sa constitution. D'aprds les
d6couvertes rdcentes frites au fond de la grotte, il pounait provenir d'une cheminde, alors
ouverte et communiquant avec le plateau.

Les conditions climatiques, tempdr6es et humides, se manifestent trds nettement avec
les diverses couches lirnoneuses superposdes : 44, infdrieure et supdrieure. Ces limons
colluvi6s montrent des traces d'alt6ration i leur sommet, dquivalant peut-€tre au sol en

I Service de Prdhistoirg UniversitC de Lrdge, 7 plaoedu XX Aott, Bet. Al, 8-4000 Liege.
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formation i I'ext6rieur. Deux "g6n6rations" de calcite s'y trouvent int6gr6es sous la forre de
planchers discontinus : le premier vers le milieu des limons (: cc 14), le second i leur somet
(: cc 4). Les ossements humains ndandertaliens se trouvent dans les ddp6ts intercalds entre ces
deux cro0tes calcitiques. Les rrcsures radiomdtriques pratiqu6es sur la cro0te zup€rieure ont
liw6 une moyenne de 100.000 ans. Celles pratiquees sur la crotte mddiane, la situent vers
110.000 ans. La datation rdalisee par spectromdtrie gamma sur les ossements hurnains (couche

4d superieure) ont donnd un Age approximatrf de 127.0A0 ans, assorti d'une aire de pr6,cision

statistique trds large. L'ensemble de cette formation 4,A, limoneuse peut donc €tre placee au
sein d'une phase climatique chaude et humide durant le dernier interglaciaire et 6quivalente
probable de la fin du stade isotopique 5c.

La fin de la sequence interglaciaire n'est pas pr6sente; I'absence des stades 5b et 5a
correspond donc i un hiatus dans le remplissage sedimentaire.

A partir du somrnet de la couche limoneuse 4d recouverte par la crotte calcitique
(cc4), ddbutent d'imposantes formations caillouteuses correspondant aux alt6rations
cryoclastiques durant la dernidre phase glaciaire (Wiirm ou stades 2, 3 et 4 des fonds
ocdaniques). Ces ddp6ts (couches 3 et zupdrieures) furent constitu6s anx ddpens des parois
calcaires du conduit supdrieur. On peut clairement observer cette origine dans le ddcrochement
du profil des parois dans la coupe principale. La forme "en trou de semtre" du conduit
supdrieur correspond precisement au terme de passage des d6p6ts ternperds limoneux de
I'interglaciaire vers les comblements cailloutis produits durant le stade glaciaire uhdrieur.

Des passages limoneux inscrits dans cette rnasse caillouteuse indiquent probablenrcnt le
rdchauffement marqud au milieu de la glaciatioq vers 40.000 ans. Une s6rie de datations
obtenues par diverses mdthodes confirment cette interpr6tation. Durant la phase m6diane, la
deuxidme occupation moust6rienne (couche 1A) fut reconnue au sein de ces cailloutis et y fut
dat6e de 40.000 ans. Ces diftrences de niveaux ainsi que I'action progressive du gel sur les
parois empdchent de connaitre la topographie reelle originale du site. En effet, la distance
couverte par I'auvent, la hauteur de la votte, la fornre des parois et I'altitude des occupations,
ont vari6 continuellement au cours du temps. L'espace disponible fut donc trds variable selon la
p6riode consid6r6e, sans que I'on puisse en pr6ciser les tennes. Non seulement ces "espaces
d'accueil" changdrent de formes, mais aussi le rythme sedimentaire, les contraintes
d'ensevelissement et les activitds chimiques ultdrieures. La grotte a donc totalement chang6
d'aspect selon la periode considdr6e, outre la faune et la vdg6tation environnantes. Dans la
vaste salle que devait constituer cet abri durant I'interglaciaire, une occupation semble s'6tre
d6roul6e sur place, sans grande perturbation ultdrieure. Par contre, I'espace occupable s'est
fortement r6duit au cours du temps, jusqu'au niveau moyen, lorsqu'il ne s'agissait plus que d'un
couloir bas, e disputer en outre arrx ours des cavernes. A ce moment, la grotte semble avoir
subi de fortes actiorn d'alt6rations naturelles (passage d'eau, d'animaux) bouleversant les
agencements et 6moussant les ar6tes de I'outillage. Dans de telles situations, loccupation ne
peut plus €tre 6tudi6e dans son organisation spatiale, ni m6me dans sa composition technique
originale. Le "sens" de cet ensemble est donc de toute autre nattrre que celui de la couche
inferieure. Le cas est plus frappant encore avec les phases finales de la pr6histoire : la gxotte se
r6duit i un simple abri du Pal6olithique final, puis i un surplomb lorsqu'il est employd comme
une cache sdpulcrale au Ndolithique.
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M. Otte, M. Patou-Mathis et D. Bonjean (&s.). Reclwrclws ats, grottes de Sclayn,vol.2,
L'ARCHEOLOGIE, E. RA.U. L., 79, Liege, I 998 : 63-68.

LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR

Marcel OTTET

INTRODUCTION

Une vingtaine artefacts du Paldolithique supdrieur proviennent des couches supdrieures
du remplissage s6dimentaire. L'absence de nucldus et d'6clats de retouche suggdre qu'aucune
activit6 de ddbitage et de fagonnage n'a eu lieu dans la grotte. Ces outils ont pu provenir d'une
occupation de plateau et ont pu p6n6trer dans la grotte, par un effondrement sedimentaire dans
une chemin6e, telle celle encore observable d I'aplomb des carr6s J et K 23 et 24. L'activit€ des
animaux fouisseurs a pu ddplacer certains de ces artefrcts car ils se retrouvent commun6ment
dans les couches 36,37,33 (: alt&ation de la partie supdrieure du niveau 38, non gdndralisde i
toute la cavitd), 38, 39 et m6me lb (voir Bonjean, la stratigraphie, ce volume). Leur r€partition
gdndrale s'allonge principalement d droite dans la grotte et prds de la chemin6e (figure l).

DETJX ENSEMBLES SE DISTINGUENT

l. Un groupe de quatre pidces rdalisdes en silex d grain fti, trds patin6 mais noir d la
cassure. Probablement d'6tage campanien, ce mat6riau serait donc d'origine lointaine : r6gion
de Mors en Hainaut, d plus ou moins 75 kilomdtres de Sclayn (figure 2).

o Sur une longue lame (123 mm) d talon punctiforme, trds r6gulidrement ddbitde,
aux ar6tes paralldles et de profil courbe, un front de grattoir est taill6. Les bords sont
l6gdrement retouchds et esquillds. Il est dtonnant de ddcouwir une canne aussi intacte i une
telle distance des sources d'approvisionnement, conune si elle avait 6te pr6serv6e
intentionnellement aux fins d'Otre r6duite et utilisee sur place (D16 ; Sc8l-63 ; c. av. lA).

o Une base de lamelle d retouches semi-abruptes, inverses et continues, d'un bord
(telle une < Krems-Dufour >) i talon lisse soigneusement prdpard sur la frce sup6rieure
(Il7 ; c.36 ; Sc85-100 ; c. 37 /38).

o Une pointe d dos courbe, taillde sur lamelle, c6t6 distal et sur le bord gauche. Elle
correspond trds clairement aux pointes < de Tjonger > du Paldolithique final habituellement
dat6 de l'Oscillation d'Allerdd, entre 10 et 9 mille ans (H16 ; -210; ScSl-126 ; c. av. 1A).

o Une longue pointe i troncature oblique proximale (pointe de < Zonhoven >)
(1127 : Sc86-15 ;c.38139).

' Service de Prdhistoire, UniversitC de Lidge, 7 place du )O( Aott, BAt. Al, 84000 Lidge.
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Si ces quatre 6l6ments sont bien homogdnes et appartiennent i un seul ensemble, tels
que les mat6riaux et les techniques l'indiquent, il s'agirait trds probablement du tdnoignage
d'une occupation tardi-glaciaire par les cultures dites < d Federmesser > ou ( tjongdriennes >
de l'oscillation d'Allerdd; largement r6pandues en Basse Belgique (Meer, Rekem), ces
traditions sont dgalement connues dans quelques sites des grottes mosanes (Otte, 1997 ;
Toussaint, 1993).

2.Iln second groupe contient deux pidces, frites dans un mat6riau grenu et trds patin€,
6voquant le silex des formations du Maestrichtien que I'on trouve sous les loess de Hesbaye,
juste de I'autre c6td de la Meuse par rapport d Sclayn. Des traces de cortex rdsiduel suggdrent
que le mat6riau fut extrait directement des formations g6ologiques en place, et non des d6p6ts
d6tritiques secondaires, cofirme les fonds de vall6es ou le bas des versants (figure 3).

o Une lame courte (62 mm), large et 6paisse, d talon 6pais et lisse et e bube
saillant, porte une forte retouche, irrdgulidre (peut-6tre accidentelle ?), opposee au bord
cortical; techniquement, elle pourrait aussi bien appartenir au Moustdrien qu'e
I'Aurignacien. Seule sa position stratigraphique peut aider d proposer une interpr6tation
probable (I19 ; Sc85 .174 ; c.38/39).

o Un outil composite, trds 6labor6, sur forte lame, bien r6gulidre, 6voque clairement
la technique aurignacienne (92 mm de longueur). D'un cdt6, un burin sur troncature oblique
est tailld sur ce qui reste d'une cr€te secondaire. De l'autre cdt6, un grattoir 6pais est r6alise
par retouches lamellaires, fines et rdgulidres. Enfin, I'un des bords et une partie du second
portent des retouches dcailleuses profondes, 6galernent de < type aurignacien ) (I20 ; Sc83-
275 ; c.38).

Au total donc, il existe apparemment deux phases d'occupation du Pal6olithique
sup6rieur d Sclayn: I'extr€me fin de la pdriode et le tout d6but. Comme souvent, la phase
intermddiaire (pl6niglaciaire B) n'y est pas repr6sent6e. Quorqu'il en soit, ces occupations
furent trds peu intenses, peut-Otre dpisodiques ou limit6es d la terrasse. A cette 6poque en effet,
la grotte 6tait d6jd en grande partie combl6e par les s6diments.
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Figure 2 : quatre artefacts provenant d'une occupation tardi-glaciaire par les cultures
dites < d Federmesser ) ou < tjong6riennes > de I'Oscillation d'Allerdd : 1) grattoir sur
lame, 2) base de lamelle de type << Krems-Dufour >, 3) pointe I dos courbe de type
< Tjonger >, 4) pointe I troncature oblique proximale de type << Zonhoven >.
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Figure 3: deux artefacts provenant d'une occupation du d6but du Pal6olithique
superieur de < type aurignacien > : 1) lame courte et 6paisse, 2) outil compos6 d'une
grattoir et d'un burin.
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UNE APPROCIIE COMPORTEMENTALE DE L'HOMME DE NEANDERTAL

L'INDUSTRIE LITHIQUE DE LA COUCHE 1A DE LA GROTTE SCLADINA,
ECONOMIE DES MATIERES PREMERES ET COEKSTENCE DE CIIAINES

OPERATOIRES AU PALEOLITHIQLiE MOYEN RECENT

Isabelle LOODTS

INTRODUCTION

La grotte Scladina se situe d Sclayn, sur la rive gauche de la Meuse, d quelques
kilomdtres de la ville d'Andenne, en direction de Namur. Les fouilles, mendes depuis 1971
dans cette grotte ont rdvdld plusieurs occupations pr6historiques. La couche lA est la plus
r6cente des deux couches d'occupation attribu6es au Pal6olithique moyen. Cette couche a liw6
une industrie lithique moustdrienne de plus de 3000 pidces. Les datations toc de restes
fauniques en association avec cette industrie ont found une date de 38.650+/- 1500 B.P. (Gilot
1992), confirm6e par les autres mdthodes de datation et permettant d'attribuer cette
occupation de la grotte par I'Homme de Ndandertal d une phase r6cente du Paldolithique
moyen.

Au cours de cette analyse, nous avons tent6 de reconstituer la chaine opdratoire mise en
Guwe pour chacune des matidres premidres constituant I'ensemble lithique. Cet ensemble
compte 3236 pidces (figures 1 e 4), parmi lesquelles sept b/pes de matidres premidres sont
repr6sent6s dont les caract6ristiques mindralogiques, les aptitudes d la taille et les origines
g6ographiques sont diverses.

La reconstitution, pour chaque matidre, des diff6rentes phases de la chaine op6ratoire,
depuis I'acquisition de la matidre premidre jusque I'abandon des outils et d6chets, en passant
par la production des supports, leur am6nagement et letr utilisatioru nous a permis de cerner
les diffdrents enjeux de cette production: les connaissances et les m6thodes mises en @uwe
ainsi que les strat6gies utilisees en ce qui concerne I'approvisionnement et la gestion
dconomique des diftrentes matidres premidres.

ANALYSE

1. Description et origine des matiires premiCres

Suite d un examen mindralogique et d une s6rie de prospections, nous avons regroup€
ces roches selon letr origine prdsumde (figure 5) :
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o les matidres d'origine locale, c'est-d-dire les roches qui ont pu 6tre r6colt6es dans un
rayon de 0 d 5 km autour de la grotte : le chert, le quartz et le quartzite . Ils ont dt6 r6coltds
dans les alentours de la grotte sous la forme de blocs ou de galets de rividre ;

o les matidres d'origine semi-locale, dont le lieu d'approvisionnement est moyennement
6loignd du site (de 5 d 25 km) : il s'agit de silex campanien et maestrichtien Ces matidres ont
sans doute 6t6 r6colt6es en position secondaire, comme l'indique I'aspect roul6 des blocs, dont
le cortex est en g6n6ral fortement 6rod6. Les prospections n'ayant pas permis jusqu'd ce jour

d'individualiser une source possible de ce type de matidre premidre dans une zone proche du
site, nous avons consid6r6 que la r6colte de ces deux types de silex a eu lieu dans la r6gion de
Hesbaye, c'est-i-dire dans un rayon de 5 d 25 kn au nord de Sclayn ;

. les matidres d'origine lointaine, provenant de r6gions plus 6loign6es du site (25 a 80
km) : le grds bruxellierq le phtanite et le silex campanien. La source probable de ces matidres
est le Hainaut pour le silex campanien et le Brabant pour le grds et le phtanite.

2. Economie des matiires premiires

Les diftrentes analyses morphologiques et typom6triques nous ont permis de cerner,
pow chaque type de matidre premidre, des donn6es se rapportant d des phases diftrentes de la
chaine op6ratoire. La synthdse de ces donndes ofte une vision globale du comportement de
I'Homme de Sclayn en ce qui concerne l'6conomie des matidres premidres (figure 6 dlz).

A. Les matidres d'origine locale (0 e 5 km).

Le chert, le quartz, et le quartzite (figure 13) constituent plus ou moins un quart de
I'approvisionnement, que I'on considdre les donn6es num6riques ou pond6rales. De plus,
toutes les dtapes de la chaine op6ratoire sont prdsentes dans la grotte.

Nous avons constat6 que le pourcentage de supports am6nag6s ensuite par la retouche
6tait assez faible : 2 oZ seulement de I'ensemble des pidces. Ce faible pourcentage pourrait en
partie trouver une explication dans le fait que le chert et le quartz ont produit un nombre
important de ddbris, lesquels, on I'imagine, ont 6t6 considdrds conrme impropres i la retouche.
Il y aurait donc une forme de < gaspillage > de l'6nergie, permis par la proximitd des sources
d'approvisionnement, ne n6cessitant qu'un faible investissement 6nerg6tique. Ainsi, les roches
d'origine locale ne fournissent que 14 % de I'outillage retouchd de I'ensemble lithique
considdr6. Parmi ces supports am6nag6s par la retouche, ce sont les denticul6s et encoches qui
sont les plus reprdsentds (37 Yo). Les racloirs le sont relativement bien aussi (32 %). Le reste
de I'outillage (26 %) est constitu6 d'autres types d'outils, plus rares dans l'ensemble lithique
(couteaux d dos atypiques, pointe moust6rienne) ainsi que de pidces portant de la retouche
mais inclassifiables. Le pourcentage d'outils fragment6s est relativement faible (5 %).
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B. Les matidres d'origine semi-locale (5 e 25 km).

Les silex maestrichtien et campanien d'origine semiJocale constituent environ les deux
tiers de I'ensemble lithique. Nous avons pu constater que toutes les phases de la chaine
op6ratoire 6taient repr6sentdes sur le site.

Bien que le pourcentage de produits retouch6s soit relativement faible par rapport ir
I'ensemble des pidces de ce type de matidre premidre (4 %) (figure 14), ces outils constituent
65 Yo de l'ensemble : ces outils, les racloirs sont les plus nombreux (62 %), suivis des encoches
(1S %) et ensuite des denticulds (3 %) et d'autres types d'outils (4 %) parmi lesquels un biface.
Les fragments d'outils, relativement nombreux, repr6sentent 12 Yo de l'outillage. Rappelons
que si la production d'6clats pr6pards est faible, la plupart de ceux-ci seront ensuite retouch6s :
sur 25 6clats pr6par6s, 15 portent de laretouche !

C. Les matidres d'origine lointaine (25 e 80km).

Ces matidres, de trds bonne qualit6, ne repr6sentent environ qu'un dixidme de
I'ensemble lithique. Toutes les phases de la chaine opdratoire ne sont pas reprdsentdes d
Scladina. Ainsi, le phtanite n'est repr6sent6 que par des produits semi-finis (6clat) ou finis
(outil fragmentd), ne permettant pas d'attester un ddbitage sur le site. Par contre, un court
d6bitage du silex y a bel et bien eu lieu ainsi qu'un ddbitage du grds bruxellierU corrme en
attestent les nombreux remontages (figrue l5). Cependant, les phases d'acquisition du silex et
du grds bnuxellien ont dt avoir lieu hors du site. Ainsi le d6bitage du silex campanien a bien eu
lieu dans la grotte mais le support de ce d6bitage y fut importd sous la forme d'un gtos 6clat et
non d'un bloc entier de matidre premidre. De m6me, les nombreux dclats corticaux de grds
bnuxellien n'attestent en aucun cas que l'acquisition du bloc et finitialisation de son
e4ploitation aient eu lieu dans la grotte, car le d6bitage de tlpe Quina choisi pour cette
exploitation permet, d quelque moment que ce soit de cette exploitation, I'obtention de
produits corticaux. De plus, I'absence de nucldus en grds bruxellien indique que celui-ci fut
sans doute export6 aprds une exploitation sur le site.

Le pourcentage de supports retouchds est ici nettement plus 6levd que pour les autres
types de matidre premidre : il atteint 15 %. De plus, les outils de ce type de matidre constituent
22 Yo de I'outillage, ce qui est relativement important si I'on considdre que ces matidres sont
les plus faiblement repr6sentdes dans I'ensemble lithique. Les outils sont majoritairement des
racloirs (53 %). Les denticul6s et encoches sont plut6t rares (17 o/o en tout) ainsi que les autres
types d'outis (7 %) panni lesquels on compte un biface. Par contre le pourcentage d'outils
fragmentds est plus important que dans les autres cat6gories de mat6riaux, puisqu'il atteint les
23 %.

3. Technologie : coexistence de chaines op6ratoires

A. Les matidres d'origine locale (0 e 5 km).

Ces matidres sont de qualit6 relativement mddiocre. Ceci est particulidrement wai pour
le chert et le quartz, dont le d€bitage est rendu assez difficile par la pr6sence de nombreux
plans de clivage (figure 16). Le quartzite semble permettre plus facilement un ddbitage
contr6l6. La nature des rnatidres telles que le chert et le quartz explique bien sfir le nombre
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important de ddbris cornptds. Cependant, nous avorrs constat6 que le tailleur a su en tirer le
meilleur partl e4ploitant lorsqu'il les rencontrait, les noyatrx plus homogdnes et plus aptes i la
taille, pr6sents dans certains modules de matidre premidre. Dans ces cas, les nucldus et produits
obtenus attestent une v6ritable stratdgie d'exploitation et non conune on serait tentd de le
croire, une exploitation al6atoire et opportuniste. Ainsi, sur le chert, le ddbitage est
gdn6ralement orthogonal, mais sur un nucl6us, une pr6paration du plan de frappe et des
convexit6s latdrales a prdc6d6 un enldvernent envahissant. De plus, les n6gatifr de la surface
dorsale d'un 6clat nous indiquent une preparation par une s6rie d'enldvements d'orientation
bipolaire. De m€me, pour le quartz, debitd de manidre muhidirectionnelle, nous avons
remarqu6 que de nombreux 6clats pr6sentaient un dos et que de plus, il avait 6t6 possible
d'obtenir certains 6clats de belle facture tel celui r6amdnag6 par la suite en pointe
moust6rienne. Quant au quartzite, nous avons pu constater que la morphologie des blocs de
d6palt avait influenc6 le choix du mode de gestion de cette matidre (figure 17) : aprds la
division en deux parties du galet ou son d6callotage, le ddbitage peut 6tre men6 separdment sur
les deux blocs ainsi obtenus. Une des m6thodes de gestion du quartzite consiste d exploiter une
surface de d6bitage (la surface ventrale de l'6clat de d6callotage ou la surfrce d'eclatement) de
manidre centripdte, avec une pr6paration periphdrique du plan de frappe con*itud par la
surface corticale du galet ou surface dorsale corticale de l'6clat.

B. Les matidres d'origine semi-locale (5 d 25 km).

La qualit6 de ce silex d'origine semiJocale est relativement bonne. La taille
relativement restreinte de ces blocs a pu influencer les modalitds de la production. Il s'agit en
g6n6ral d'un ddbitage de conception Levallois rdcurrent unipolaire (figures 19 et 20). D'autres
modalitds, bipolaires ou centripdtes, ont 6galement pu 6tre observ6es. Il est possible qu'un
changement de modalitd soit intervenu au cours de I'exploitation d'un m6me bloc : passant de
la modalitd r6currente unipolaire d la modalit6 rdcurrente bipolaire puis dventuellement
centripdte ; le tailleur optimise les possibilitds de production d'un bloc car ces changements
permettent une exploitation quasiment continue du bloc en ne devant que rarement procdder au
r6amdnagement des convexit6s, lat6rales et distales. Nous avons remarqu6 que ce tlpe de
d6bitage pouvait dgalement avoir lieu sur des 6clats obtenus sans doute dans la phase
d'initialisation des blocs de matidre premidre. Lors de l'e4ploitation de ces 6clats, le tailleur
profite de la convexit6 naturelle de la surface ventrale de 1'6clat pour y 6tablir sa surface de
ddbitage. Dans un cas comme dans I'autre, les nucldus sont abandonn6s d l'6tat d'exlraustion.
Une vdritable gestion 6conomique de cette matidre a donc eu lieu" au moyen d'une e4ploitation
qui semble guid6e par la volontd d'obtenir un nnximum de supports utilisables au ddpart de ces
petits blocs et m6me de certains 6clats en provenant. Les modalit6s choisies ont favorisd la
production d'enldvements de section triangulaire et asym6trique, au d6triment des 6clats
pr6par6s Levallois, assez rares.

A c6td de ce ddbitage de conception Levallois, une petite s6rie de nucl6us t6moignent
d'un ddbitage mend sur plusieurs surfaces (figure 22). Pour I'un de ceux-ci, nous avons 6voqu€
un rapprochement possible avec le ddbitage Trifacial (figure 21) r6cemment mis en 6vidence
par E. Bo€da (et a1.1990). D'autres de ces nucldus sont i rapprocher i nouveau d'un ddbitage
Levallois rdcurrent unipolaire, I'exploitation d'ture seconde surface d partir du m6me plan de
frappe 6tant intervenue d un moment oi ces nucl6us arrivaient < en fin de course >.
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C. Les matidres d'origine lointaine (25 e 80 km).

Il semble que les produits de silex campanien soient le reflet d'un d6bitage Levallois.
De rares lames sont 6galement prdsentes ce qui indiquerait un ddbitage laminaire dont nous
n'avons eu que trop peu d?6l6ments pour I'analyser (figure 23). Par contre, les caractdristiques
des pidces de grds bruxellien ainsi que f6tude du remontage de nombreuses d'entre elles ont
permis de d6terminer qu'il s'agissait pour cette matidre d'un d6bitage de type Quina (figure 18
et 24), tel qu'il a 6t6 rdcemment ddfini par L. Bourguignon (1997).Il semble dgalement que le
volume des blocs de ddpart et la morphologie de ces blocs ainsi que la qualitd de cette matidre
aient 6t6 d6terminantes dans le choix de ce tlpe de d6bitage dont I'objectif est la production
d'6pais 6clats, larges et courts, de section triangulaire et asymdtrique. De plus, cette mdthode
de d6bitage permet une e4ploitation maximale de la matidre premidre puisqu'il est possible
d'obtenir de tels supports quasiment jusqu'd ce que le bloc soit arriv6 d l'6tat de compldte
exhaustion.

SYNTHESE : COMPORTEMENT DE L'HOMME DE NEANDERTAL

1. Economie des matiires premiires

Plusieurs grands traits caractdrisent l'6conomie des rnatidres premidres de cet ensemble
lithique:

o la qualit6 des matidres utilisdes varie en fonction de l'6loignement de leur source
d'approvisionnement: les matidres locales sont de qualit6 m6diocre, le silex d'origine semi-
locale est d'assez bonne qualitd et les matidres d'origine lointaine sont d'excellente qualitd ;

o ce sont les matidres d'origine semiJocale qui constituent la plus grande part de
I'ensemble lithique. Il s'agit d'un fait assez inhabituel. Selon J.-M. Geneste, elles constituent en
gdndral l0 e 30 o/o des ensembles lithiques, ces derniers 6tant plutdt dominds par les matidres
d'origine locale (70 e 98 %o),les matidres d'origine lointaine n'en constituant que 0 d 5 %.Il y
a donc ici une inversion des rapports entre les matidres d'origine locale et celles d'origine semi-
locale ;

o les matidres semi-locales sont introduites d Sclayn sous la forme de blocs bruts ou
test6s et non" corlme c'est le cas en gdndraf de blocs d€jd mis en forme (Geneste 1989). De
plus, nous n'avons pas observd de < distorsion technologique >, toutes les phases de la chaine
op6ratoire 6tant bien repr6sent6es. Par contre, les phases de la chaine opdratoire des matidres
d'origine lointaine sont bien fragmentaires, comme dans la majorit6 des sites du Paldolithique
moyen, tandis que les phases de la chaine op6ratoire des matidres d'origine locale sont toutes
reprdsent6es;

. le degr6 d'dlaboration des techniques est plus 61ev6 pour les matidres d'origine semi-
locale et lointaine que pour celles d'origine locale. Ceci est en partie dff aux qualit6s de ces
dernidres :
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o le pourcentage de consommation des supports selon les diff6rents tlpes de matidres

premidres ne correspona p* non plus pour les matidres d'origine semiJocale et lointaine avec

celui g6neralement observe au sein des industries du Pal6olithique moyen. Ce taux est, en effet,

assez-faible pour chacune : 4 Yo pour les matidres d'origine semi-locale contre les l0 d 30 %

gdn6ralement observ6s, et 15 %o pour les matidres d'origine lointaine, contre les 75 d' 100 %

!6n6ralernent observ6s. Cependant, pour ce dernier t1pe, le taux de supports est eflectivement

supdrietr i celui observ6 pour les autres types de matidre ;

o les cat6gories d'outils plus 6labor6s, tels les racloirs, sont plus frdquents pour les

cat6gories de matidres d'origine semi-locale et lointaine.

Ces 6l6ments d{notent un comportement de I'Homme de Sclayn en ce qui concerne la

gestion des matidres premidres pour le moins particulier et assez 6loignd de celui ddcrit par J-

ivl. Geneste pour le paldolithique moyen. En efet, seule la gestion des matidres d'origine locale

concorde avec le moddle propose par ce dernier. Cependant, dans une thdse r6cente sur Ia

circulation des matiires premidres au Paliolithique , J. F6blot-Augustins (1997), bien qu'elle

confirme le moddle propos6 par J.-M. Geneste pour le Pal6olithique moyen rdcent d'Europe

occidentale, souligne certainis particularites r6gionales qui ( renvoient (.'.) e I'existence de

variations dans I'approvisionnement, en fonction des ressources min6rales accessibles dans

I'environnement immediat des sites > (F6blot-Augustins 1997, pJafi. Elle remarque ainsi que

( dans les sites localises i une distance plus ou moins importante de gttes de qualit6, quelques

exemples attestent l'existence d'une attitude selective d l'6gard de la matidre premidre >

(ibide,rn, pJafi. Or la Belgique, comme elle I'indique, constitue un de ces cas particuliers car

fu pUputt des sites belges sont en gdn6ral assez 6loign6s des afleurements cr6tac6s, ce qui aura

une < rdpercussion sur les quantit6s introduites et la forme sous laquelle les mat6riaux ont

circul6 > (ibiderq p.laS). Il semble donc que cette < attitude sdlective D trouve effectivement

,rn .*".pi" au sein de cet ensemble lithique. Ce comportement, certes insolite, n'est pas isol6

en Belgique.

2. Coexistence de chaines op6ratoires

Nous avons pu constater que chaque matidre premidre est exploit6e selon un schdma

op€ratoire diffdrent, notamment adapt6 d ses caract6ristiques (volume, taille et qualtg). Deux

r"ne-* opdratoires de d6bitage ont particulidrement attird notre attentior5 men6s sur les

matidres de meilleure qualit6. I1 s'agit du ddbitage Levallois qui, employ6 pour le silex

d'origine semilocale, est majoritairement prdsent puisqu'il fournit les derur tiers de I'ensemble

lithique consid6r6, et du ddbitage Quina qui n'est repr6sent6 que par un peu plus d'une

centaine de pidces, celles-ci frappant cependant par leur massivitd, compardes aux produits

g6n6ralement obtenus par d6bitage Levallois ainsi que par les autres types de ddbitage

repr6sent6s sur le site.

Il est possible que c€s d6bitages aient eu lieu lors de deux occupations zuccessives.

Cependant le renranienrent de la couche 1A par un cours d'eau @onjean 1996) apr€s I'occupation

rurd inpossible aujourd'hui toute repartition spatiale planinrctrique ou stratigraphique significative

d'unpoint de vue ethnograPhique.
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Les outillages obtenus au ddpart de ces deux matidres premidres montrent une sdrie de
caractdristiques communes : les supports choisis pour la retouche sont majoritairement des
supports de section triangulaire et asymdtrique prdsentant, plus ou moins perpendiculairement
d leur surface ventrale, un dos naturel ou de ddbitage ; les racloirs constituent la plus grande
partie 6t 1'6utillage; la retouche est gdndralement peu envahissante, abrupte ou semi-abrupte,
parfois 6cailleuse et rarement 6cailleuse scalariforme.

Les supports de grds bruxellien se caractdrisent par leur taille gdn6ralement plus grande,
que I'on considdre leur longueur, leur largeur et surtout leur dpaisseur. Or, nous avons pu
constater que si la retouche 6cailleuse scalarifonne 6tait g6n6ralement rare parmi I'outillage, ce
type de retouche 6tait proportionnellement plus fr6quent sur les supports obtenus par le
d6bitage Quina. Cependant, il faut souligner que m€me sur ce type de supports, la retouche
dcailleuse scalariforme est peu envahissante et donc < atypique > dans le sens oir elle ne s'6tend
pas en g6n6ral sur plus de deux ou trois rangs. Ce tlpe de retouche est aujourd'hui souvent
qualifi6e de < demi-Quina >. Les 6tudes r6centes de la retouche Quina (Verjux et Rousseau
1986 et Bourguignon 1997) ont permis d'6tablir un lien entre les dimensions des supports
retouchds et le type de retouche qui les affecte : ainsi, < les produits ayant les plus grandes
dimensions sont s6lectionnds au sein des supports bruts pour 6tre amdnag6s par retouche
dcailleuse scalariforme (qu'elle soit typique ou atypique) > (Bourguignon 1997, p.217). Une
nouvelle s6lection a lieu parmi ces produits : la retouche typique am6nageant les plus 6pais et
les plus larges de ceux-ci et la retouche atypique (demi-Quina) s'appliquant aux supports de
moindres dimensions.

Le type de retouche, plus ou moins scalariforme, est notamment tributaire des
caractdristiques morphomdtriques des supports qui d6coulent directement des caractdristiques
(volume, taille, qualitd des blocs de ddpart) de la matidre premidre et des conceptions de
ddbitage choisies pour leur exploitation.

Le choix d'un d6bitage de type Quina pourrait correspondre d un objectif particulier de
production et d'utilisation. Afin de mieux d6terminer I'importance de ce facteur fonctionnel" il
serait utile de proc6der d une analyse plus poussde de l'oulillags, telle I'analyse techno-
morpho-fonctionnelle des outils propos6e pax L. Bourguignon (1997), ainsi qu'd une analyse
des traces anthropiques sur les ossements animaux.

Le ddbitage Quina, permettant une production quasi continue de supports, 6vitant un
gaspiilage de matidre pour le r6amdnagement des convexit6s, constitue un mode d'exploitation
trds rentable de la matidre premidre. Le choix de ce type de gestion pounait donc 6tre en
accord avec une volontd d'6conomie d'une matidre premidre d'origine lointaine et donc
( rare ) qu'il s'agirait de rentabiliser au muimurn Ce facteur 6conomique n'est sans doute pas
pr6pond6rant dans le choix du type de ddbitage mais ne doit cependant pas 6tre n6glig6.

Le probldme de la coexistence de plusieurs chaines opdratoires et en particulier de
plusieurs schdmas opdratoires de d6bitage attire depuis quelques temps I'attention des
pr6historiens, la question principale 6tant de savoir quelle valeur attribuer d cette coexistence et
de quels facteurs elle est fonction. Dans un article r6cent, J. Jaubert et C. Fanzy (1995)
admettent que si cette coexistence est fortement li6e aux contraintes environnementales,
d'autres facteurs li6s d I'hdritage traditionnel et technologique des groupes pourraient 6tre d la
base de cette coexistence. Afin de cerner ces facteurs suppldmentaires, il serait intdressant,
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toujor:rs selon les auteurs, d'essayer de connaitre le caractdre chronologique et technologique

de chaque shatdgie de production. Cependant, les donn6es disponibles aujourd'hui ne
permettent pas encore, par exemple, de ddvelopper une synthdse chronologique de ces

assemblages.

COMPARAISONS

Afin de frire le point sur les donndes obtenues lors de cette analyse technologique ainsi
que sur leur significatior; nous avons tent6 de les comparer avec celles obtenues pour d'autres

ensembles lithiques. Ces cornparaisons doivent permettre de mieux cerner les particularitds et

les points cornmuns de cette industrie par rapport aux autres et de la resituer au sein de la
grande variabilit6 du Pal6olithique moyen.

1. Comparaison avec la couche 5

La couche 5, ayant lirn6 un nombre plus important d'artefrcts que la couche lA' est
g{n6ralement interpr6t6e comme la couche principale d'occupation de la grotte Scladina (Otte

et al. 1986). Nous I'avons replac6e dans son contexte stratigraphique dans le chapitre traitant
du contexte. Cette couche, datant 6galement du Pal6olithique moyen, est plus ancienne que la
couche 1A. Les diftrentes m6thodes de datation lui donnent un 6ge de 130.000 B.P. +/-

20.000. (Otte et al. 1936). Le mat6riel arch6ologique de cette couche a d6jn fait I'objet de
nombreuses dtudes (Otte et al. 1986, Otte 1990 et Van der Sloot 1994 et 1997). Pour cette
comparaison, nous avons utilise en particulier I'analyse de l'6conomie des matidres premidres
proposee par P. Van der Sloot (1994, 1997) ainsi que 1'6tude technologique r6cemment
r6alis6e par M.-H. Moncel et publi6e dans ce m€me volume.

Il s'agit donc d'un ensemble lithique plus important constitud d'environ 14.000 pidces
(Van der Sloot 1997). Les matidres premidres repr6sent6es dans cet ensemble sont
sensiblement les mOmes que dans la couche 1A. Elles ont dgalement pu 6tre regroup6es en
diftrentes cat6gories selon leur origine prdsum6e. Le calcaire s'ajoute aux matidres d'origine
locale 6galement observdes dans la couche 1A : le chert, le quartz et le quartzite. La cat6gorie
des matidres d'origine semi-locale est dgalement repr6sent6e par le silex maestrichtien EnfirU
les matidres d'origine lointaine sont identiques d celles de la couche 1A: il s'agit de silex
campanien et de silex dit de Spiennes, de grds bruxellien ainsi que de phtanite. Les origines
pr6sum6es de ces diftrents types de matidres premidres ne diftrent pas de celles propos6es
pour celles de la couche 1A : les alentours du site pour le chert, le calcaire, le quartz et le
quartzite, la Hesbaye pour le silex maestrichtien et le Hainaut pour les silex campanien et de
Spiennes, le Brabant pour le grds bruxellien et le phtanite.

Cependant, si les diftrentes matidres et leurs origines sont proches de ce que nous
avons observ6 au sein de la couche lAo des variations importantes apparaissent lorsque nous
considdrons les proportions dans lesquelles ces diffdrentes matidres premidres sont
repr6sentdes. En effet, pour la couche 5, les matieres premidres d'origine locale constituent
prds de 80 % de I'ensemble lithique, le silex d'origine semi-locale n'intervenant que pour un
peu moins de 20 % de celui-ci et les matidres d'origine lointaine ne repr6sentant qu'l %6 du
matdriel. Rappelons que dans la couche 1A, c'est le silex d'origine semi-locale qui constitue
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environ les deux tiers de I'ensemble lithique, les matidres d'origine locale n'intervenant que
pour un quart de I'ensemble, et les matidres d'origine lointaine pour environ l0 Yo.Il semble
donc que les strat6gies d'approvisionnement diff0rent d'une occupation i I'autre.

D'autre part, si corrme pour la couche 1A diftrents systdmes d'exploitation selon les
matidres premidres ont pu 6tre observds, ces systdmes ne sont pas toujours identiques d ceux
observds au sein de I'industrie de cette couche. Le ddbitage des roches locales diftre peu de ce
que nous avons observ6 pour la couche 1A mais les diftrences sont plus nombreuses en ce qui
concerne les roches semi-locales et lointaines. La connaissance du d6bitage Levallois est certes
attest6e par la pr6sence de produits semi-finis et finis dans les matidres d'origine lointaine mais
ce ddbitage n'a pas 6t6 pratiqu€ dans la grotte. Les nucldus de silex maestrichtien permettent
d'apprdhender les deux systdmes de ddbitage mis en Guwe pour son exploitation. Les
morphologies de ces nucldus sont essentiellement de deux tlpes : discoide ou poly6drique. Les
nucl6us < discoides > prdsentent < deux surfaces oppo#es, separdes par une ar€te
p6riph6rique > (Moncel, dans ce volume). Il semble que, sw la plupart d'entre eux, le d6bitage
ait lieu sur rure surface pr6f6rentielle, l'autre surface faisant office de plan de frappe. Il s'agit
d'un ddbitage d'enldvements centripdtes ou entrecroisds avec une pr6paration pdriphdrique de
la surface de plan de frappe par de petits enldvements. Les nucl6us polyedriques pr6sentent
plusieurs surfaces de ddbitage non prdferentielles, chaque surface servant de surface de plan de
frappe pour une autre.

Selon M.-H. Moncel, I'objectif de production de ce d6bitage sw nucldus discoldes et
poly6driques serait < la production de grands dclats d dos et des 6clats d talons larges plus
petits (talon-dos) > . Elle donne dgalement I'explication suivante du systdme de production:
< Le nucl6us est 9616 alternativement sur plusieurs surfaces orthogonales ou deux surfaces
oppos6es par des enldvements unipolaires ou entrecroisds. Les ar6tes du nucldus servent i
guider les dclats et I'angle de frappe s'ouwe au fir et d mesure du ddbitage. Cette utilisation
des ar€tes permet cependant de conserver longtemps ou de cr6er trn angle addquat pour le
d6bitage d'une autre surface. C'est en d6finitive un d6bitage lat6ral alterne. Les convexitds
distales et proximales seraient maintenues par de petits enldvements unipolaires et entrecroisds,
ou orthogonaux. La production est continue, sans phase de remise en forme, avec une absence
de d6corticage pr6alable et, dans une partie des cas, absence de surfaces pr6ferentielles de
ddbitage. La taille moyelme des dclats compar6e d celle des nucl6us montre un d€bitage
pouss6 > (Moncel, dans ce volume). Cette description semble correspondre au systdme de
ddbitage Quina.

Si nous observons l'6tat de la chaine op6ratoire pour les diftrentes cat6gories de
matidres premidres, celui-ci varie, comme dans la couche ld en fonction de la distance des
lieux d'origine de ces matidres par rapport d Scladina. Toutes les phases de la chaine
op6ratoire sont repr6sentdes pour les matidres locales et semi-locales, comme c'est le cas dans
la couche 1A. En ce qui concerne les matidres d'origine lointaine, seules les dtapes terminales
sont prdsentes. Or, au sein de la couche 1A" nous avons pu remarquer que si les phases
d'acquisition et d'initialisation du ddbitage dtaient absentes, une partie du d6bitage de certaines
de ces matidres avait bien eu lieu d I'int6rieur de la grotte.

Enfi& si I'on considdre I'outillage de la couche 5, d'autres diftrences apparaissent. Les
racloirs sont majoritaires mais proportionnellement moins nombreux (39,26 Yo) que dans la
couche 1A (56 %), les denticul6s sont relativement nombreux (33,13 o/o) et les couteaux i dos
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sont egalement proportionnellement plus nombreux (21,14 %) (Van der Sloot, 1997). La

retouche est g6n6ralement peu envahissante mais dans le cas de la retouche dcailleuse

scalariforme elle est plus dtendue que sur les outils de la couche lA et donc phs proche de la

retouche Quina classique. Cet 6l6ment peut Otre mis en relation avec la taille des supports

retouch6s et en particulier leur 6paisseur, g6ndralement plus 6lev6e que celle des supports

produits et retouchds de la couche lA.

Les diff{rences sont multiples et semblent relativement importantes entre les

cornportements observ6s au sein des deux couches. Ces diff6rences ne confirment pas

I'hypothdse de J.-M. Geneste (1989), selon laquelle < (...) pour tous les niveaux d'un m6me

siti, comme dans la glotte Vaufrey, il existe un m6me sch€ma g6n€ral d'approvisionnement. >>o

et qu' < il semble in €tre de mQme des compositions technologiques et typologiques des

ensembles lithiques > (ibidern, p. 83)'

Cependant, les points communs sont plus nombreux que nous ne I'avons laiss6 entendre

jusqu'd pr6sent. En effet, m6me si le silex d'origine semi-locale intervient pour une moindre

;* d*" I'approvisionnement g6n6ral en matidres premidres de la couche 5 que dans celui de

L couche lAr ce silex foumit, en ddcompte absolu, l'essentiel de I'outillage (Van der Sloot

lgg4). De plus, si on ne considdre que cette matidre d'origine semi-locale, les racloirs

constituent alors la catdgorie dominante d'outils (88,7 %) comme c'est le cas dans la couche

lA. Enfu, l'6conomie de cette matidre premidre est semblable au sein des deux couches

puisque cette matidre est exploitde jusqu'd I'exhaustion des nucl6us.

Les comportements observ6s dans ces deux couches ne seraient donc pils si

dissemblables. La diftrence majeure rdside dans le type de d6bitage choisi pour I'exploitation

du silex semi-local matidre fournissant dans un cas cornme dans I'autre la majorit6 des

supports retouchds et donc dans les objectifs de ce ddbitage. Selon M.-H. Moncel, ces

diftrences d'objectifs seraient explicables par I'existence, pour la couche 5, d' (( activitds

spdcialis€es en rapport avec la chasse > ndcessitant la production d'6clats 6pais et asymdtriques

alors que cet objectif fonctionnel n'aurait pas 6t6 aussi rigoureux pour les hommes

contemporains de la couche 1A (Moncel dans ce volume). L'hypothdse selon laquelle < seules

les activit6s semblent pouvoir expliquer ce choix > (ibidem) est certes seduisante. Il serait

n6cessaire pour la confirmer de v6rifier quelles firent effectivement les activitds men6es au sein

de la couche 1A. En ce sens, l'6tude des restes fauniques de cette couche devrait permettre,

comme c'est le cas d6jd pour la couche 5, d'appr6hender une 6ventuelle specialisation de la

chasse. D'autres types d'analyses, trac6ologie, analyse morpho-fonctionnelle des outils,
permettraient 6galement de mieux cerner les types d'activitds auxquelles ont 6t6 associds les

outils des deux couches.

La retouche, relativement plus envahissante sur les outils de la couche 5 que sur ceux

de la couche lA" en particulier lorsqu'il s'agit d'une retouche 6cailleuse scalariforme, est en

accord avec I'hypothdse de I'intervention de ce facteur fonctionnel dans le choix du type de

d6bitage Quina majoritaire dans le mat6riel de la couche 5. Nous avons en effet d6ji signal6
que les caract6ristiques de la retouche d6pendent de la morphom6trie des supports. Or, le

d6bitage Quina permet la production de supports plus 6pais que le ddbitage Levallois et donc
plus aptes i recevoir une retouche de v6ritable type Quina.
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Les variations des strat6gies d'approvisionnement et de gestion des matidres
premidres entre les deux ensembles lithiques pourraient 6tre tributaires de la dur6e ou de
I'intensitd d'occupation du site. Une plus longue occupation du site, contemporaine de la
couche 5, pourrait Otre aussi un facteur des variations de pourcentage des matidres premidres
utilisdes, par exernple pour des matidres telles que le quartz et le silex maestrichtien.

Si I'on considdre que ( I'intensitd d'occupation d'un site se manifeste (...) dans
I'sufillags par l'augmentation des proportions d'outils et leur fr6quente remise en forme >
(Otte 1996, p.2ll), il est envisageable que I'occupation de la glotte art 6te plus intensive ou de
plus longue dur6e pour la couche 5 que pour la couche 1A. Le pourcentage d'outils retouch6s,
plus faible encore au sein de la couche 5 qu'au sein de la couche 1A, irait contre cette
hypothdse. Cependant , il est possible que certains supports aient 6td utilises bruts. En effet,
ces supports de relativement grande 6paisseur et pr6sentant le plus souvent un dos oppose i un
tranchant ont pu constituer d'excellents outils sans ndcessiter de retouche. Lors d'une
occupation prolongde de la grotte, il semblerait plus logique en effet que les Moustdriens aient
exploitd plus de matidres d'origine locale, ne n6cessitant qu'un court d6placement et donc un
faible investissement 6nergdtique, et aient prdf6r6 ne pas multiplier des trajets d une distance
moyenne, pour lesquels I'investissement 6nerg6tique est plus important. L'exploitation du silex
maestrichtien, intensive dgalement dans la couche 1A, le serait encore plus au sein de la couche
5 comme en t6moignent le pourcentage plus 6lev6 des supports retouch6s ainsi que le caractdre
plus envahissant de la retouche dans cette matidre. Le type de ddbitage choisi pour cette
matidre premidre, sans doute majoritairement un d6bitage Quina pounait 6galement Otre en
partie fonction de cette volont6 d'dconomie de la matidre premidre, comme nous I'avons
6galement sugg6r6 pour le ddbitage du grds bruxellien dans la couche 1A.

Plutdt que d'attribuer ce choix d un facteur unique, nous prdfrrons consid6rer qu'il
repr6sente un bon compromis entre des objectifs fonctionnels et des < contingences
6conomiques >> : I'Homme de Ndandertal a choisi" parmi l'dventail de ses connaissances
techniques, le type de d6bitage le plus approprid pour exploiter de manidre optimale la matidre
premidre qui lui convenait le mieux parmi celles qui dtaient d sa disposition afin de repondre i
ses besoins.

2. Comparaisons avec les autres sites du Pal6olithique moyen de Belgique

Plusieurs ensembles lithiques belges du Paleolithique rnoyen preserfent des points communs
avec celui de la couche 1A de la grotte Scladina en ce qui concenre I'approvisionnernent en rnatieres
premiires (figure 25). Au Trou du Diable, e llastieres-Lavarx conme au sein de la couche 14
plusieurs rnatidres premidres ont 6t6 exploitees. lv{ais dans ce cas-ci 6galement, c'est un silex
d'origire lointaine qui est preferentiellernent utilise (Jhix-Closset 1990). Selon E. Dupont (1872,
p.467), ce silex aurait 6t6 recoh6 en Chanpagne. Il en va de r€nrc au sein du giserrrnt de
VollezeleCongoberg, datd d'une phase plus ancienrp du Paleolithique rnoyen (Vynckier et aL
1988) : le silex noir de tres bonge qualit6 qui constitue la phrs grande part de I'approvisionnenpnt
proviendrait du bassin de h llaine, d une qtrarartaine de lan au zud du site. Connne nous I'avons
di! cette particularitd s'expliquerait rptarnnrcnt par l'6loigrenrnt de ces sites par rapport aux
afleuremerfis crdtacds riches en silex
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Un autre site betge du Paldolithique moyen rdcent a atth€ notre attention : il s'agit de la

couche 8 de la glotte Walou i Trooz. La tecbnologie de ddbitage qui y a 6td employee semble
proche de celle observ6e au sein de la couche lA de Scladina sur le silex d'origine semi-locale.

Les nucl6us, souvent abandonnds e fdtat d'exlraustion, sgnt rnajoritairement unifrciaux

unipolaires. Ils prdsentent le plus souvent un plan de frappe pr6fdrentiel prdpar6, meis il arrive
que le plan de frappe soit prdpard de manidre pdriphdrique ou sur deux plans opposds. Sur
quelques-uns de ces nucl6us, le ddbitage s'est achevd par I'enldvement d'un eclat pr€f€rentiel

sur la surface de d6bitage (Draily, sous presse). Nous pensons que ces nucldus sont trds
proches des nucl6us Levallois observ6s e Schyn: gestion unipolaire d'trne surhce

pr6ferentielle de ddbitage opposee i une surface de plan de frappe partiellement prdpar6e.

Lorsque les surfaces pr6par6es du plan de frappe sont pdriphdriques ou lorsqu'elles sont deux

et oppos6es, cela ressemble 6galement i ce que nous avons observd d Sclayn: il est possible

qu'un changement de plan de frappe soit intervenu afin de continuer I'exploitation de Ia mOme

surfrce de ddbitage sans devoir passer par les phases de r6am6nagement des convexit6s distales

et lat6rales.

3. Comparaisons avec des sites de l'6tranger

A. La couche 51 de lAbri Suard (La-Claise-de-Votrthon, Charerte, France)

Il s'agit d'un ensemble lithique plus ancien que celui de la couche lA de Scladin4

contemporain du stade isotopique 6, d la fin de l'avant-dernier Glaciaire, le Riss. Cette

industrie a fait I'objet d'une 6tude technologique r6cente qui a permis d'y reconnaitre un

ddbitage Levallois r6current unipolaire (Delagnes 1990) qui semble proche de celui reconnu
dans la couche 1A de Scladina. Du point de vue typologique, cet ensemble lithique est attribud
d un facids moust6rien typique riche, en racloirs.

Comme d Sclayn, le ddbitage a lieu sur des dclats et blocs de dimensions moyennes
dont la configuration i l'6tat brut est proche de celle des nucl6us pr6form6s. Ici aussi, les
modalitds de mise en forme des nucl6us sont r6duites, ne comprenant pas de d6grossissage
prdalable. Un plan de frappe sommaire et situe sur une zone limitde du nucldus est amdnag6 et
la surface de d6bitage est pr6par6e en utilisant la configuration d'origine des supports : < le
d6bitage (est) effectu6, selon leur configuration, sur les frces inferieures ou supdrieures des
6clats ; dans le cas des blocs diaclases, (l') exploitation des arOtes d6gag6es par les pans de
diaclase (favorise) le ddtachement des premiers 6clats > (Delagpes 1991, p.127). Une #rie
d'enldvements unipolaires trds rapproch6s am6nagent la surfrce de d6bitage, dventuellement
suivis de quelques petits enldvements de directions variables qui r6gularisent cette surfrce et
accentuent ses convexitds.

La phase de plein d6bitage a lieu par plusieurs sdries successives de m6me sens. Aprds
la premidre sdrie, les sdries ult6rieures sont obtenues soit au d6part du m6me plan de frappe,
soit, mais le cas est plus rare, au d6part de plans de frappe opposes ou orthogonaux. C'est ainsi
que les nucldus obtenus sont soit unipolaires, bipolaires ou orthogonaux, ( tout en s'inscrivant
dans une m6me sdquence op6ratoire > (Delagnes 1991, p. 128).

Le r6amdnagement des convexitds de la surface de d6bitage entre deux series
d'enldvement n'a lieu que dans le cas oti ces sdries sont produites au d6part du m6me plan de
frappe. Les enldvements de remise en forme sont peu nombreux, courts et trds locali#s. << Lors
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d'un changement d'orientation dans le ddbitage, le tailleur passe d la sdrie suivante sans
rdam6nagement des convexitds, en profitant de la configuration de la surface de ddbitage et des
convexit6s restantes pour le ddtachement de nouveaux dclats > (Delagnes 1991, p.128).

Les produits obtenus sont de dimensions diverses, mesurant en moyenne environ 5 crn
Ils sont le plus souvent de morphologie quadrangulaire allongde ou de forme triangulaire, avec
une extrdmit6 distale pointue. Leur dpaisseur, leur section transversale et leur profil sont trds
variables.

Ici comme i Sclayn" I'outillage est majoritairement constitu6 de racloirs (68 %).
Cependant, I'outillage retouch6 est plus abondant : il constitue 36 % de l'ensemble lithique.
Comme d Sclayn, les dclats Levallois sont souvent choisis pour Otre retouch6s (47 o/o des 6clats
Levallois). Toutefois, une autre diftrence apparait avec I'outillage de Sclayn: ici, 40,5 Yo des
outils sont sur supports Levallois, lesquels sont beaucoup moins nombreux d Sclayn.

A. Delagnes a elle-m€me 6tabli la comparaison du systdme de production de cet
assemblage avec un autre assemblage moust6rien de ddbitage Levallois r6current unipolaire :
celui du Pucheuil (Saint-Saiins, Seine-Maritime, France). Cet ensemble n'a pas pu 6tre situ6
plus pr6cisement du point de vue chronologique d cause du manque actuel de donndes
chronostratigraphiques precises (Delagnes, 1 99 I ).

La conception de ddbitage est elle aussi Levallois, et de modalitd rdcurrente unipolaire.
Cependant, elle se distingue de celle de I'Abri Suard par une phase de mise en forme des
nucldus plus importante et par un r6amdnagement poussd des convexitds de la surface de
ddbitage entre chaque s6rie d'enldvements. En ce sens, le d6bitage du Pucheuil est plus proche
de celui observd par exemple d Biache, dans le niveau IIA @oeda 1986b et 1988). Les
supports utilisds pour ce ddbitage sont aussi diftrents : il s'agit le plus souvent de gros
rognons de silex aux formes contourndes (Delagnes 1991). Enfin, l'6ulillage se distingue de
celui de I'Abri Suard, domin€ par le type du < racloir-rabot >> sur support 6pais. Les outils
retouch6s ne constituent que 2,5 yo de I'ensemble lithique et, parmi ces pidces, on trouve peu
de supports Levallois (14 % de I'outillage). De ce point de vue, findustrie de la couche 1A de
Sclayn se rapprocherait plus de celle du Pucheuil. Cependant, au Pucheuil, le nombre de
produits Levallois retouchds est plus frible : uniquement 1,3 yo portent de la retouche, tandis
qu'i Sclayn, nous avons vtr que prds de la moitid des dclats Levallois avaient 6t6 retouchds.

Cette comparaison confirme l' < opposition entre industries d 6clats Levallois fortement
retouchds (Abri Suard et Sclayn) et industries caract6risees par un frible taux d'6clats Levallois
retouchds (Le Pucheuil) (...) > (Delagnes 1991, p.13a). Cependant, ces << diftrences d'ordre
typologique (...) ne sont en fait que I'aboutissement de modalit6s de production tout i fait
distinctes > (ibidern, p.13a). Bordes (1953) avait d6jd tent6 de donner une explication d ces
variations selon I'emplacement des sites, associant la faible retouche des dclats Levallois aux
sites de plein air et les 6clats Levallois fortement retouch6s aux gisements en gtotte. Comme le
dit A. Delagnes, si ces < correspondances (...) se trouvent confirmdes dans la plupart des cas
(Le Pucheuil et I'Abri Suard en sont des exemples), les causes de cette relation sont bien loin
d'Otre pour autant 6luciddeu @elagnes 1991, p.134). Le cas de Sclayn confirme encore la
variabilit6 des systdmes de production au Pal6olithique moyen et la ndcessit€ de rechercher les
facteurs de cette variabilit6 dans un ensemble de < domaines aussi vari6s que le contexte
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environnemental, le contexte soclal, l'dconomie des groupes humains, les traditions techniques,
etc> (ibiderq p.135).

B. La grotte Sant'Agostino (Gadte,Italie)

La grotte Sant'Agostino se trouve sur la cdte Ouest de I'Italie, dans le Latium, un peu

au Nord de Gadte. Quatre niveaux du Paldolithique moyen y ont 6t6 mis au jour, parmi lesquels
les niveaux I d 3 sont dat6s de 43.000 e 54.000 B.P. L'assemblage moust6rien est constitu6 de
1373 pidces retouch6es et dclats Levalloiq 712 nucldus et 5800 pidces non retouch6es. Cet
ensemble lithique forme avec ceux de 5 autres sites du Latium ce qu'on appelle le
< Moust6rien Pontinien ) Kuhn 1993).

Lors d'une rdcente analyse de cette industrie, S. Kuhn (1993) pose le probldme de
f int6gration de celle-ci dans la variabilitd du concept Levallois tel qu'il fut r6cemment red6fini
par E. Bo€da (1986a). En effet, cet ensemble lithique, comme celui de la couche 1A de
Scladina est caractdrise par la raret6 des produits Levallois selon leur d6finition typologique.
Les deux vari6t6s corlmunes de nucldus sont des nucl6us centripdtes et des nucl6us < i plan de
frappe prepard > dont les attributs morphologiques et technologiques sont semblables i ceux
reconnus dans la rdcente ddfinition de la m6thode Levallois. La conception volum6trique des
nucl6us, la relation angulaire entre surface de plan de frappe et surface de d6bitage ainsi que le
traitement de ces surhces concordent avec les critdres d6finis pour le d6bitage Levallois. Par
contre, les traces d'une pr6paration intentionnelle de la surface de d6bitage permettant
I'obtention des caractdristiques typiques des produits Levallois sont absentes. Ce fait
s'expliquerait par I'utilisation de galets de matidre premidre empOchant, par leur trds petite
taille, une prdparation extensive de la surface de d6bitage des nucl€us. Nous pouvons voir ici
un comportement comparable i ceux observ6s sur le mat6riel de la couche 1A de Sclayn et d
fAbri Suard. En effet, ici aussi, il semble que la crdation des convexitds distales et lat6rales de
la surfrce de d6bitage n'aient pas lieu lors du d6bitage mais que la sdlection de galets dont les
caractdristiques volum6triques appropri6es i l'6tat brut auraient ici les m6mes consdquences
(Kuh& 1993).

Cet ensemble lithique, ainsi que cerD( de Sclayn et de I'Abri Suardo sont relativement
marginarx dans le sens oir ils se positionnent prds des limites des critdres dtablis pour la
d6finition du concept Levallois d partir d'exemples plus classiques (Bo€da 1986). Ils posent
encore une fois la question de la variabilit6 de la mdthode Levallois et des limites imposdes par
la d6finition de cette m6thode.
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CONCLUSION

Les particularitds de I'industrie lithique de la couche lA en ce qui concerne l'dconomie
des matidres premidres en font certes un crls original mais pas une exception. Les stratdgies
mises en @uwe pour leur approvisionnement et leur gestion 6conomique, bien qu'elles ne
correspondent pas d celles g6n6ralement observ6es pour le Pal6olithique moyen, ne s'en
ddtachent pas fondamentalement et sont notamment influenc6es par la position gdographique
du site, dloign€ des afleurements cr6tac6s.

Chaque matidre premidre a 6t6 exploitee au moyen d'un systdme de ddbitage choisi en
fonction de ses caract6ristiques propres (volume, propri6t6s m6caniques, morphologie des
blocs de d6part), des objectifs fonctionnels et de la disponibilitd de la matidre.

Les facteurs d6terminant le choix du type de d6bitage et occasionnant la coexistence de
chaines opdratoires, sont multiples : activitds mendes sur le site, intensit6 ou dur6e
d'occupation du site, disponibilitd et caract6ristiques des matidres premidres, mobilit6 des
populations qui ont occup6le site aux diftrentes 6poques...

L'Homme de N6andertal a choisi et adaifie ses connaissances techniques afin
d'exploiter de manidre optimale les matidres premidres dont il disposait, pour rdpondre d des
imp€ratifr fonctionnels li6s d ses activit6s (figure 26).
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Fig. 25. Carte de localisation des gisements 6tudi6s : 1, Trou de I'Abime i Couvin. 2, Trou du Diable A
Hastidre-Lavaux. 3, Trou Magrite i Anseremme. 4, Trou du Sureau ir Montaigle. 5, Grotte de Spy. 6,
Grotte de Goyet. 7, Grofte Scladina d Sclayn. 8, Trou Al'Wesse ir Petit Modave, 9, Gisement
pal6olithique d'Engihoul, 11, Grotte du Bay Bonnet i Fonds-de-Fordt (Trooz). 12, Grotte Walou (Trooz).
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L'INDUSTRIE LITHIQTIE DE LA GROTTE SCLADINA (SCLAYI{)

LA COUCHE MOUSTERIEIINE 1A

lvlarie-H6ldne MONCEL T

PRESENTATION DE LA SERIE

I^a grotte Scladina a liwd deux couches rnoustiriennes particulierenrent riches, la couche 5,
demienne, et la couche lA plus r€cente, dont l'6ge est conpris entre 40 et 37 000 BP.

La couche 1A est une petite occupation moustdrienre vis e vis de la couche 5, la plus riche.
Elle totalise moins de 2000 pieces.

Silex:
6clats (20 mm 455
6clats >20 mm 791
nucl6us 46
galcts I
rognons 5
biface I
total 1299 68.20h
Grts 81
Quartz 122
Quartzite brun 88
Chert 310
Cahaire 3

TOTAL I IM3

Tabll : Le nrat6riel lithique de la couche 1A (Scbyq Belgique)

A I'inverse de la couche 5 oir les rocbs trtilisees sont diverses et of le silex ne totalise que
160/o dunnt6riel, la couche lA est rnarquee par un usage trds ddveloppe du silex avec plus de 6g%
de la sdrie. D'atrfies nratiriau sont enployds mais ler.r frdquence reste frible. La part du chert
utilise est difficilement deconptabb car recupdr€ sur place. Il en est de n€np potrr le quartz qui

t UlvlR.948{tlRS. Laboratoire de Pr&ristoire du Musdum National d'Histoire Naturelle, Institut de paldontologie
Humaine, I rue Rend Panhard, 75013 Paris, France.
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explose en debris et microddbris. Ir quartzite bnun et le grds ont 6t6 6galement un peu colectes; le
calcaire tnds rarenrent.

Le silex est grisdtne, sous forrne de petits rognons plus ou moins roulds et de petits galets. Il
a 6t6 recohd waisemblablernent dans le lit de la Meuse, d proximit6 du gisemex$ (Otte et aL,1992).

LA GESTION DES MATERIAI-IX ET LES METHODES DE PRODUCNON

1. Le sihx

A. Les nucldus et les rognons

La presence de rognons plus ou moins entiers pennet de calculer le npdule de rnatiere
premidre disponible aux honnrres. La dimension ne ddpasse gudre les 80 rnn de long porn les plus
grands, elle est corrprise le plus souvent entre 40 et 50 rrnn, du moins pour ceux abardomds sur le
site. La taille des roches disponibles semble donc relativement limitde, eryliquant sans doute, la
petite dirnension des nucl6us et des eclats.

sur nognon :
enl entrecois6dphn de fraope 14
enl unip.-bipol./plan de frappe 13
centripite/plan de frappe 7

sur eclat :
centr. sur eclat 4
unipolaire sur eclat 3
unioolaire conv. sur 6clat 4

enL multidirect 7
6bauches et cassons 10

TOTAL 62

Iabl.tr : Les nucldus en silex de la couche 1A (Sclay:' Belgique)

Les nucl6us sont nombreux, surtout sous la forme d'6bauches. Il y a en effet de nombreux
petits rognons roul6s portant un ou quelques enldvements qui donnent parfois lidee d'une mise en
forme inachevee, sur un d deux plans d partir d'une surhce corticale plane. La direction des
enldvements est, sur d'autres nucl6us, muhiple et il y a toute une serie de formes de tansition enfre
ces pieces et les nucl6us polyedriques. Il peut s'agir tout autant d'un d6bitage sommaire que d'6tapes
inachevdes de ddbitage.
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Deux catdgories de nucldus sont par ailleurs visibles : des nucldus sur rogru)ns e base
corticale bomb6e, en culot, avec des enldvenrents plus ou moins envahissants, et des nucldus sur
eclat et en particulier ddbitds sur la frce d'eclatenrcnt (fuire 1).

Les phs frQuents semblent avoir 6t6 rdalises $n rognons de silex (plus de 5tr2 des
nucl6us). Une des fices reste trds conicale. C'est uaisernblablenpnt le plan de frappe. L'aute frce
est soit trds bornbee, soit assez plane. ks enldvenrents sont majoritahenrnt entrecroisis ou
unipolahes-bipolaires. Le cortex peut subsister latiralernent. [,a section du nucldus est
dissynretrique.

Le ddbitage s'effectue donc le phrs souvent tr unplaru que cela s<lit une surftce de d6bitage
arnenagee sur un rognon ou la face d'eclatement d'un 6cll[. L'autre frce est le plan de frappe,
somrnairement pr6par6. Les eclats peuvent d6border, sinon il ne semble pas y avoir de repr6paration
de la nrfrce de d6bitage en cours d'exploitation Dans cette situation, il n'est donc pas surpr€nant
d'observer, parmi les produits d6bit6s, des eclarts de type Levallois. Ils peuvent avoh 6t6 obtenus i
partir de tels nucldus sans passer par un concept Levallois. Un ddbitage Levallois n'a pas eu lieu
dans la grotte. Nous serions phrtdt frce d une exploitation de type discoide, centripdte ou unipolaire,
et d'trne exploitation sonnnaire de frce d'eclaternent d'6clat.

Un remontage montre qu'urrc frce d'un rognon a 6t6 d6bitee par des enldvenrents
unipolaires, d partir d'un plan de frappe qui est pr6par6 localernent sur lbutre fure.Ia, pr6paration
est abnupte et est rdgulidrenrcnt reprise de nraniere d conserver un angle adequat. La surfrce de
d6bitage est lais#e corticale en bout et ne semble jamais avoir 6t6 pr€paree (figure 2). Ce
remontage rmntre donc un d6bitage assez sinple, sur un plan, avec un decorticage et rm ddbitage
confondus et un plan de frappe perpendiculahe rdgulidrenrcnt rectifid. Les eclats issus de ce qui tient
lieu de plan de frappe sont 6pais et courts d I'inverse des enldvements de la frce de d6bitage, plus
longs et plus fins. Pm ce nmde de ddbitage, toute une garnne variee de produits est ainsi obtenue
avec une prdparation minintate.

B. Les eclats

La dinrension des eclats de type Levailois, accidentels, rentre dans celles de la rnoyenne, soit
entre 30 et 50 nnn" I,es ndgatifr d'enldvements sont centriprdtes, unipolaires et unipolaires
convergents. Les talons sont souvent ficett6s. [,es autes types d'6clats sont phrs rari6s
techniquenrcnt et morphologiquement. Ils peuvent Ctre fins ou 6pais, avec des enldvenrents
entrecroises ou unipolaires, avec parfois un dos cortical Les talons sont souvent larges et 6pais.
Certains eclats sont laminaires et d'autres des entames. L'irnage que donnent les caractdres
techniques des produits est celle d'rm ddbitage sinple, sur un plaq sans pr6paration, enportant
parfois le bord cortical du nucl6rs mais pouvant produire atssi des eclats fins.
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C. Lbutilage sur 6clat

racloirs 22
outib convergents 2
encoches I
denticul6s I

TOTAL 26 1.3 Vo

Tabl. Itr : Lbutillage sur eclat de Ia couche 1A de Sclayn (Belgique)

Lbutillage sur eclat est hds rare et est uniquement su silex. Les racloirs sinples, latirau<
ou transvers{nD( sur la totalit6 du bord sont les pieces les plus @uentes. Les retouches sont
rnarginales ou dcaill:uses, rarefiie,(rt envahissantes. Selon la morphologie de la section de feclat, la
retouche est directe ou inverse. L'encoctp et le denticul6 sont d encoches clactonniennes.

Les zupports des outils sont varies et appartiennent d toutes les 6tapes du ddbitage
(decorticage, plein d6bitage, eclats de plan de frappe). Ies dinrensions des outils rentrent dans la
moyenne de la sdrie.

D. Le bifrce

Ltrnique bifice nrcsure 80 nnn de long et est cordifonne. Il est firyonn6 sur un galet fiq de
20 nnn d'epaisser.r, de silex grs-noir mouchet6. Sa base est corticale et les enldvements envahissent
peu chaque frce. Une retouche secondaire rectifie les ardtes. La qrm6trie bifrciale est plus marqude
que la qrrrtrie bilat6rale.

2. Les autrts rnche

A. Legds

Le gres est une roche beaucoup plus utilisee dans cette couche que dars la couche 5. La
presence de nucl6us, d'entames et de rennntages indique rn6me sans doute un vdritable d6bttage
dans la grotte, ce qui n'est pas le cas darn la couche la plus profonde. Ce mat6riau a sans doute 6t6
collect6 comnr le silex dans I'environnenent immediat du site, sur les rives de la Meuse.

Les quatre remontages, de 2 i 7 eclats, montrent systdmatiquement rur d6bitage sur detx
plars orthogonaux. Chaque plan sert de plan de frappe d I'autre ou est utilisee corlme une surhce
lat6rale corticale. Il y a extraction en alternance sur chaque surfrce, de manidre d maintenir un angle
de fiappe approprid. k d6bitage peut €tre unipolaire ou entrccroise sur chaque surfrc€. Les talons
des premiers eclats sont corticaux, puis lisses. Le cortex est prdsent sur les eclats sous fonrp de dos,
de plages plus ou moins envahissantes. Les eclats sont 6pais, disqm6triques, souvent courts, avec
des dos.
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Les dimersions des eclats varient de 10 i 80 nnn Ils portent presque tous des larnbeaux de
cortex, de grandes plages rdsiduelles, ou des dos corticaux. Les enldvenrents sont unipolaires ou
entrecroises, corane ce qui a 6td observ6 sur les remontages. Parmi les outils peu nombrreux, 6
racloirs, 2 outils convergents et 1 denticul6 sont d6compt6s. Les racloirs sont simples ou doubles,
avec des retouches rnarginales ou abnuptes envahissantes, directes ou inverses selon la section de
I'eclat. Les outils convergents sont denticul6s par des retouches in6gulieres et le denticul6 est form6
d'encoctres clactoniennes.

B. k quartzblanc

I-e quartz blarrc est constitu6 pour la moitid de ddbris et de micro-eclats epais. Les plus
grandes pieces rnesurerf 70 rnn Le cortex est rare, colnnre les retouches. Un galet de forme ovale
a 6t6 rccoh6 avec des enldvements en bout.

C. Le quartzite brun

Cette roche regrcupe des eclats de toutes dinrensions, de 10 d 90 mnr" Ce sont des entames
ou des dclats corticarx epais. Le talon est souvent en cortex. Les enldvements sont unipolaires.
Quafre pieces sont des galets cassds avec parfois quelques enldvenrents en bout.

Deux pieces sont des nucldus de 45 et 60 nnn de long. L'un est discoide avec des
emldvenpnts centripdtes. k plan de frappe opposd est presque totalenrent cortical. L'aute monte
un d6bitage muhidirectionnel, sur 4 plans. Le cortex zubsiste sur un des plans. Sur chaque surfrce,
les ar<es de ddbitage sont soit rmipolaires, soit bipolaires avec des points d'impact nettenpnt
lateralises.

D. Le chert

k chert est recuper6 dans la grotte, corrune pour le niveau 5. Il se pr6sente sous lapparence
de nodules cubiques. Un ddbitage, r€nre opportuniste, n'est pas prouv6.

I^a ptupart des fragrnents de ch€rt recuperds d la fouille sont de dinrensions r6duites, rmins
de 30 nnn, sinon entne 20 et 30 rrln Ils sont rnaisemblablement tous naturels. Quelques gros
tagrnentq de 70 d 90 nrrr de long, sous forme de plaquettes, sont visibles. Par ailleurs, des eclats,
casses pour la moiti6, au nombre de 109, portent parfois quelques retouches qui pourraient 6tre
volontaires. Les rrcgatG obseruables sur les eclats rnontrent, s'il a eu lietl un ddbitage trds
inorganise et de nombr,eux phrrs de fracture. S'il y a bien eu une amorce de d6bitage, elle a eu lieu
au hasard. k chert erybsant, les tranchants ont 6td utilisds qr:and ils €taient presents. La dimension
des eclats varie de l0 d 50 nnn

E.I€ calcaire

Trois eclats ont €t6 rehouv6s, de moins de 30 nnn de long.
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L'ORTGINALITE DU PALEOLITHIQUE MOYEN DE LA COUCIIE lA

Dans la couche 1A" le ddbitage a eu lieu surtotrt sur sile& n€mle si d'aunes nrat€rbru< ont
6t6 accessohement exploites. k d6bitage Levallois est ab6ent. L'exploitation dominante est
nnipolaire $.n une frce, sur rognon ou frce d'eclaternent delat de silex I€s dclats produits sont
vari6s, 6pais et courts ou fins et longs. Une seule surfrce de ddbitage sbppose toujours i un plan de
fiapp" plus ou rnoins perpendiculaire. Elle n'est pas preparee et le decorticage se conford avec le
d6bitage. ks tailleurs utilisent la sulfice naturelle du galet.

D'autres 6clats ont 6t6 obtenus d parth de galets de gres, plus rare'ment de galets de quartz
ou de quartzite. I€ ddbitage se fiit n partir de der:x sur&ces ortlngonales entre elles. I,es produits
sont €pais, asyrnetriques, rnoins diversifids que ceux en silex

lvlanifesternent, les hommes de la couche lA n'ont pas 6t6 guidds par un obj:ctif fonctiorrel
precis, d'oir un rcsuhat assez peu standardise dans la production Les nucldus sont gdres e partir
d'une zurfrce preferentielle sur le silex, de deu surfices snr le grds. I,es roches sont avant tout
locales.

La sdrie est sans doute le r6suhat d'une seule occupation de cor.ute dude, non @ialisde,
qui parait homogdne. Ce Moustirien s'apparente d la grande fimille des Clurentiens, au sens le plus
large du terme. Une 6tude conjointe avec celle de la frune apportera plus de precisions sur les
activit6s pratiquees au moment de son ddpot et pernrettra de conprendre peut-Ote les choix des
sch6mas de d6bitage.
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Figure 1 : sclayn, couche 1,A : nucl6us discoides et nucl€us sur 6clat en silex



Figure 2 : Sclayn, couche 1A: remontage d'6clats sur nucl6us en silex

1 1 0



M.-H. MONCEL - INDUSTRIE LITHIOUE DE I..A COUCHE IA

BIBLIOGRAPHIE

BOEDAE., 1993,
Ir ddbitage discoide et le d6bitage Levallois rEcurrent centripdte, BSPF,1.90, n"6 :392404.

BOEDA E., GENES]E J-M. et MEIGNEN L.,1990,
Identification de chafrres opemtoires lithiques du Paleolithique arrcien et moyen, Paldo,2 : 43-80.

BOEDAE., 1991,
Approche de la variabilit6 des systdnrcs de production lithique des industries du Paldolithique
inferienr et rnoyerr Clnonique d'rme rariabilit6 attendue, Techniques et culfire,l7-18 : 37-79.

BONJEAI{D., 1987,
Etude technologique de I'indushie lithique de la sabliere Kinart e Omal @aleolithique moyen).
Mimoire de Prihistoire lidgeoise, no13, 197 p.

BONJEAI.ID. et al, 1996,
N6adertal - Catalogue d'exposition - Ardenne, 326 p.

CAI{EN D. et HAESAERTS P., 1984,
Peuples chasseurs de laBelgique p'r6historfiue dans leur cadre naturel, Bruxelles.

DIBBLE H. et MELLARS P. (eds.), 1992,
The Middle Paheolithic : Adaptation, Behavior and Variability. Philadebhia The University
Musetrm, UniversityofPemsylmnia University Museum Synposium SeriesItl,ZIT p.

OTTE lv{", 1983,
Le Pal6olithique en Belgfiue , LAnthropologie, n"3 : 291-321.

OTTE M., EVRARD J-M. et I{ATHIS A., 1988,
Lbccnpation du Pal6olithique rnoyen i Sclayn @elgique), Actes du colloque "Cultures et in&ntries
paldolithiques en milieu loessique", Amiens, 1986, n"l-2 : lL5-124.

OTTE lt etaL,l992,
Rech€rches aux grottes de Sclayn, vol I : le corfexte, EMUL 27 , 182 p.

ROLLA}iD N., 1990,
Variabilitd du Paleolith[ue moyen : nouveaux aspects, in "Paleolithique Imyen rccent et
Pal6olitlrique zupdrbur otrcien en Europe", Ne,mours, 1988, Mim. Musie Prihistoire IIe de
France :69-76.

1 1 1



M.-H. MO}.iCEL - INIruSTRJE LITHIOUE DE LA COUCHE IA

ULRD(.CLOSSET M' 197 5,
Le Paleolithique moye,n dans le bassin mosan en Belgique, Facuft6 de Lettes de Lidge, Weterreru
Universa

VANI DER SLOOT P.,1994,
Influence des matidres premieres sur I'ensemble lithique de la couche 5 de la grotte Scladina
@aleolithique rmyen), Notae Praehistoricae,14 : 17-20.

VANi DER SLOOT P., 1997,
Inffuence des matidres premieres sur lensernble lithique de la couche 5 de la grotte "Scladina"
@aleolithique moyen), Mimoire Universitd de Liige,1g93/I994,107 p.

tt2



lll.

L'OCCUPATION
INTERGLACIAIRE

Les vestiges lithiques



M. otte, M. Patou-Mathis et D. Bonjean (ds.). Recherches atn grottes fu sclayn, vol.2,
L'ARCHEALrcIE, E.R.A.U.L., jg,Lidge, l99g : I l5-126.

MATIERES PREMIERES LITHIQUES ET COMPORTEMENTS

AU PALEOLITHIQUE MOYEN

LE CAS DE LA COUCHE 5 DE LA GROTTE SCLADINA

Piene VAII DER SLOOT

INTRODUCTION

L'ensemble lithique de la couche 5 est composd de roches de natures et d'origines
vari6es, chacune constituant une industrie lithique particulidre. Il convient, dans un premier
temps, de les identifier et d'en d6terminer la provenance. Dans un second temps, en relation
dtroite avec les rdsultats obtenus dans la premiere partie, diff6rents aspects de leur variabilitd
seront analys6s afin de d6gager, dars un troisidme temps, des diftrences comportementales
significatives. Cet article pr6sente une courte synthdse des principaux r6sultats obtenus dans le
cadre d'un m€moire de fin de licence (van der Sloot, lg97).

MATIERES PREMIERES

1. Identification

Deux m6thodes d'identification des matidres premidres ont 6t6 utilisdes. La premidrs,
habituelle, est bas6e sur I'examen macroscopique de toutes les roches tandis que la seconde
consiste en I'analyse microscopique, au moyen de lames minces, des mat6riaux pour lesquels il
y avait un int6r€t de le faire, d'une part, et qui le permettaient, d'autre part. Neuf types de
roches ont 6t6 identifids.

oLe quartz

Il s'agit d'un quartz blanc laiteux qui est issu de galets roul6s de rividre, ce qu'indiquent
les plages corticales lisses. C'est un matdriau de qualitd mddiocre, trds esquilleux et dont les
stigmates de la taille et d'dventuelles retouches sont difficiles A observer.

o Le psammoquartzite

C'est une matidre 6galement issue de galets roulds de rividre (cortex lisse). Elle est
grenue, d'aspect gras et de couleur rouge d brune. L'analyse microscopique a r6v6l6 qu'il
s'agissait d'un psammoquartzite, appel6 plus g6n6ralement <quartzite >, rernontant au
Ddvonien infdrieur et qui pounait €tre compar6 au grds dit <de Wdpion >.
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o Le chert

Cette roche, quelquefois qualifide de <phtanite >> est noire, lisse et bnillante rnais une

fr6quente alt6ration de couleur ocre, grise ou brune Ia rend mate. L'analyse microscopique a

permis de prdciser I'attribution g6ologique de ce calcaire silicifi6 i l'6tage vis6en (V2b ou base

iu V3a) oit on le trouve en veines d'une dizaine de centimdtres d'6paisseur. Le chert pose le

probldme de savoir si les 6l6ments trouvds i la fouille sont le r6sultat d'une percussion

intentionnelle ou le produit de l'action d'agents naturels. Cette interrogation tient i la nature

m6me de la roche qrri r" fiagmente selon des diaclases orthogonales inhdrentes i la matidre

laissant trds rarement paraitre des traces de taille. Les produits rdcoltds ont la forme de petits

blocs g6om6triques lisses, cubiques ou parall6l6pipediques. Il ne fait cependant aucun doute

que le chert dt lteutilisd par I'Homme comme en t6moignent plusieurs outils en cette roche.

o Le calcaire

Il s'agit 6galement d'un calcaire de type visderU noir avec de minuscules particules

brillantes. Le matdriau se comporte de manidre convenable d la taille. Il prdsente, en surhce,

une alt6ration gis clair ou brune plus ou moins prononcde qui rend la lecture technique des

pidces assez difficile.

o Le silex maestrichtien

Sous la patine, le silex est translucide, d grain fti, de teinte grise avec de petites taches

plus claires. If est comparable au silex de type maestrichtien fr6quent dans la rdgion

hesbignonne. La patine, toujours bien marqu6e, est soit grs clair et mate avec un mouchetage

gris fonc6, soit gris fonc6 et brillante. Les cortex sont usds, faiblement crayerx et trds rarement

roul6s.

o Le silex campanien

Sous la patine blanche et brillante, le silex est noir, trarnlucide et d grain trds fin. Il est

comparable au type dit (d'Obourg >. Les plages corticales sont presque inexistantes. C'est un

matdriau de grande qualit6.

o Autre silex

Quelques pidces ont 6td 1$alis6es d partir d'un silex blond et translucide qui pourrait

6tre d rapprocher du silex dit <de Spiennes >. Cette identification reste n6anmoins trds

hypothdtique. Par ailleurs, en regard des autres pidces en silexo l'6tat de fraicheur remarquable

et I'absence presque totale d'alt6ration peuvent rendre douteuse l'attribution de ces artefacts d

la couche 5.

o Le grds bruxellien

Ce grds tertiaire attribuable d l'6tage bruxellien est de couleur beige et de texture

fortement grenue. Il ne pr6sente toutefois pas le lustre caract6ristique de ce type de grds. La

matidre est de bonne qualit6.
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o Le phtanite cambrien

La roche est noire et bien homogdne mais prdsente parfois un aspect un peu plus
schisteux. Il s'agit dgalement d'un mat6riau d'excellente qualit6 qui se comporte comme le
silex.

2. Origine des matiires premiires

Les matidres premidres peuvent €tre regroup6es selon trois zones qui d6finissent un
territoire d'approvisionnement et qui, d ce stade de I'analyse, n'ont encore qu'un sens
purement g6ographique bas6 sur la distance que les roches ont parcourue avant leur arrivde sur
le site (figure 1).

o Les roches d'origine locale ou proche

Par roches d'origine locale ou proche, on entend les roches qui peuvent 6tre rdcolt6es
dans l'environnement immddiat de la grotte, soit dans un rayon de 5 kilomdtres madmum
autour du site. Le calcaire vis6en, le chert viseen, le quartz et le psammoquartzite en font
partie. Les deux premiers cit6s sont issus de la roche encaissante locale, peut-€tre m6me de la
grotte mais il n'existe aucune preuve d I'heure actuelle pour dtayer cette hypothdse. Les galets
de quartz et de psammoquartzite peuvent 6tre collectds sur les berges de la Meuse toute
proche ou dans les ddp6ts des terrasses mosanes distants de Scladina de quelques centaines de
mdtres d peine.

o Les roches d'origine lointaine

A I'oppose, le silex campanien, le grds bruxellien et le phtanite carnb,rien proviennent
d'un environnement dloignd de Scladina. Le silex campanien est traditionnellement associ6 aux
d6p6ts crayeux de la rdgion hennuydre (+/- 80 km). Le grds bruxellien afleure le long des
rividres de la Senne, la Dyle et la Gette qui ont entailld les sables tertiaires qui couvrent
principalement le plateau brabangon (+/- 40 km). Le phtanite cambrien peut 6tre localis6 avec
plus de prdcision puisqu'il n'existe que quelques afileurements ponctuels dans la r6gion
d'Ottignies, de Cdroux-Mousty et de Court-Saint-Etienne oir on le trouve sous la formi ae
bancs irr6guliers et de rognons plus ou moins durs (+/- 40 km).

r Une roche d'origine interm6diaire ou voisine

Le silex maestrichtien est originaire des d6pots cr6tac6s de Hesbaye qui s,etendent
jusqu'd une quinzaine de kilomdtres environ de la grotte.

VARIABILITE LITHIQUE

1. Aspects quantitatifs

Deux modes d'expression, diftrents mais compl€mentaires, ont €t6 utilis6s dans cette
6tude. L'expression numdrique donne le nombre de pidces de chaque industrie tandis que
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I'expression pond6rale exprime mieux leur r6alit6 volum6trique. Les d6comptes relatifs i ces

degx modes d'expression sont, dans le cas de la couche 5, bien homogdnes (tableau 1).

Tous deux font apparaitre la nette pr6dominance des mat6riaux d'origine locale, plus de

80 % du total, parmi lesquels le quartz est incontestablement le mieux repr6sent6 (figure 2). En

raison de sa nature esquilleuse, le chert prdsente un grand nombre de pidces pour un poids

relativement faible, au contraire des artefacts en psanrmoquartzite, moins nombreux rnais dans

I'ensemble plus massifs. Le petit nombre de pidces en calcaire s'exptque en partie par le fait

que cette matidre noa pas 6t6 r6colt6e dds le d6but de la fouille. Au contraire, les mat6riaux

d'origine lointaine ne repr6sentent ensemble m€me pas I o/o du total. Le silex maestrichtien se

situe entre les deux avec environ 16 Yo du total. Il semble donc bien que la quantitd de matidre

ramen6e sur le site soit inversement proportionnelle d I'augmentation de la distance que les

roches ont dfi parcourir depuis leur lieu d'acquisition. A I'origine, quatre artefacts en grds

bruxellien avaient 6t6 d6compt6s. Pour trois d'entre eux cependant (deux 6clats et un casson),

I'attribution d la couche 1A est plus probable.

2. Aspects technologiques

Le traitement r6serv6 aux matidres premidres est diftrent selon la roche consid6r6e en

relation avec son aptitude d une taille plus ou moins 6laborde.

Les roches d'origine locale ont fait I'objet de m6thodes de d6bitage relativement

simples. Le d6bitage du chert, intentionnel ou non, selon des plans de clivages orthogonaux

trds contraignants ne para?t pas €tre maltrisable par le tailleur et une attitude opportuniste

semble pr6valoir dans ce cas. Le quartzpr6sente de nombreux nucldi polyedriques ou informes,

cfraque n6gatif d'enldvement pouvant servir de surface de plan de frappe d I'enldvement

suivant. Le psammoqvartnte montre l'emploi de la mdthode discoide et de celle dite <en

tranches de saucisson >r. Leur but semble Otre I'obtention de supports 6pais, dr dos souvent
naturels ou corticaux. Le petit nombre d'artefacts en calcaire et leur 6tat de conservation ne
permettent pas d'analyse trds d6taill6e.

Le silex maestrichtien a fait I'objet d'une mdthode de d6bitage de type discoide, plus

6labor6e que pour le psammoquartzite, et d'une autre de type centripdte. En outre, les
dimensions trds rdduites des nucldi indiquent une volont6 d'exploiter au nurximum ce mat6riau.

Les matidres d'origine lointaine attestent I'emploi de mdthodes de d6bitage, toujours
plus complexes, de type Levallois cette fois. Un grand 6clat triangulaire en grds bruxellier5
r6sultat probable doune mdthode pr6ferentielle, un autre d6bordant en phtanite et quelques-uns

en silex campanien Ie montrent.

3. Aspects typologiques

Dans ce domaine, limit6 ici d I'outillage am6nag6, de nombreuses variations existent.
Certaines d'entre elles sont particulidrement rdv6latrices des diff6rences comportementales que

I'on peut observer d'un groupe de roches d I'autre. Cet outillage est principalement constitud
des racloirs, des denticulds (et encoches) et des couteaux. Ils reprdsentent respectivement
39.26 %6, 33.I3yo et 21.47 Yo (tableau 2).
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Une premidre variation significative r6side dans la reprdsentation in6gale de ces trois
grandes catdgories typologiques d I'intdrieur de chaque groupe de roches (tableau 3, figure 3).
Les denticulds dominent nettement pour les matdriaux locaux, suivis des couteaux et des
racloirs. Avec le silex maestrichtien, la tendance s'inverse et ce sont, cette fois, les racloirs qui
pr6dominent sur les deux autres types. Cette tendance s'accentue encore avec les matidres
d'origine lointaine. Dans ce dernier cas toutefois, le nombre de pidces de l'6chantillon
repr6sentatif est peu important.

Une deuxidme variation se rnarque dans le pourcentage d'outils que chaque catdgorie
de roches fournit par rapport aux autres (figure 4). La majeure partie de cet outillage est issue
du silex maestrichtieru soit 68,71 %. Les roches locales et 6loign6es repr6sentent
respectivementZl,TT Yo et 5,52 % du total (tableau 2).

Enfin, une troisidme variation se marque dans le rapport que I'outillage entretient avec
les autres cat6gories techno-typologiques au sein de chaque industrie lithique (tableau 6, figure
5). Le pourcentage d'outils est variable d'une roche d I'autre mais, d'une manidre g6ndrale, il
tend d augmenter avec la qualitd de la matidre. Au contraireo le nomb're de nucl6us, d'esquilles
et de cassons diminue pour finalement disparaitre avec les roches d'origine lointaine.

4. Etat des chaines op6ratoires

La repr€sentation des 6tapes des chaines op6ratoires i Scladina est diftrente selon le
mat6riau consid6r6. Pour illustrer ce propos, les variations ont 6t6 synth6tis6es dans le tableau
4 qui fait rdfrrence au moddle de chaine opdratoire propose par J.M. Geneste dans sa thdse de
doctorat (Geneste, 1985). Le d6tail des phases est pr6cis6 dans le tableau 5.

En ce qui concerne les roches d'origine locale et voisine, toutes les 6tapes des chaines
opdratoires ont 6t6 effectu6es d Scladina. Les matidres sont ramendes brutes sur le site
(nombreux 6clats d'entame et 6clats corticaux), pour y €tre ensuite d6bit6es. Une partie des
supports qui en rdsultent sont transform6s en outils qui le cas 6chdant seront raviv6s (chutes de
rdaffitage observables surtout sur le silex) avant d'€tre abandonnds.

Pour les roches d'origine lointaine, les chaines op6ratoires sont discontinues,
reprdsent6es rmiquement par leurs phases terminales d'utilisation et d'abandon des supports.
Les artefacts ont donc 6td amends tels quels sous la forme d'eclats bruts ou d'outils. Dans le
cas du silex campanien, il est possible qu'une partie du faqonnage ait 6t6 effectu6e sur le lieu
d'habitat (quelques esquilles et petits 6clats). Les autres 6tapes se sont d6roul6es ailleurs.

COMPORTEMENTS

L'analyse de quelques aspects de la variabilitd lithique (il en existe d'autres) r6vdle une
s6rie de comportements intimement li6s aux matidres premidres. Ces diftrences
comportementales s'expriment notarnment dans le choix de proc6dds techniques varids en
relation dtroite avec la nature de la roche consid€r6e, donc avec ses aptitudes d la taille. Les
m6thodes de ddbitage, pui#es parmi plusieus autres connues et maitrisees, sont appliqudes
aux roches en tenant compte de leurs caractdristiques mecaniques. Ces choix conscients faits
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par I'Homme pr6historique se marquent 6galement dans les produits finis recherch6s, dclats

Lruts et outils amdnag6s. Vari6t6 des supports et variations dans les proportions, des cat6gories

d'outils en sont un reflet.

La distance par rapport atu( sources d'approvisionnement est un autre 6l6ment qui doit

6tre pris en considdration De lui d6pendent certaines options, en particulier celles relatives aux

6tapes des chaines opdratoires effectudes ou non i Scladina.

Int6gr6s dans une perspective plus large, ces 6l6ments d'une variabilitd lithique, d

premidre vue un peu d6sordonnde, semblent 6tre le reflet de strat6gies d'approvisionnement et,

de fagon plus g6n6rale, d'une 6conomie organis6e des matdriaux lithiques. De ce fait, letr

rdpartition en trois groupes d'aprds la distance d'origine des roches est porteuse de sens autre

que simplement g6ographique, puisqu'ils correspondent d des zones d'exploitation

diftrentielle des matidres premidres (figure 1) :

L'absence de mat6riaux locaux de bonne qualit6 est compens6e par l'utilisation massive

d'autres plus ingrats. De grosses quantit6s sont transport6es sur de courtes distances et

I'investissement en temps et en 6nergie est relativement peu important. Le taux de

transformation des supports en outils est faible. Des techniques sirnples sont appliqudes i des
mat6riaux frustres et permettent d'en tirer le meilleur parti. Elles semblent tourndes
principalement vers la production de supports bruts. Toutes les opdrations de la chaine
op6ratoire sont reprdsent6es sur le site.

Les mat6riaux de qualit6 sup6rieure ne sont toutefois pas absents de I'ensemble lithique.
Ils proviennent notamment d'un environnement 6loign6 de Scladina. Les distances d parcourir

6tant plus longues et le co0t du transport 6tant de ce fait plus 6lev6, seules de petites quantit6s

de produits finis ont 6t6 ramen6es sur le lieu d'habitat. Des techniques, plus complexes cette
fois, ont 6t6 employdes. Le taux de transformation des supports en outils est ici le plus 6lev6.

La position intermddiaire du silex maestrichtien lui conftre en quelque sorte le r6le de
matidre pivot de I'ensemble lithique puisqu'il ofte le meilleur compromis entre la distance i
parcourir et les aptitudes d la taille. La volont6 de I'exploiter au maximum est d'ailleurs
prdsente. Il fournit en outre la majeure partie de I'outillage mais le taux de transformation des
supports en outils reste faible. L'ensemble des dtapes de la chaine opdratoire s'est ddroul6 d
Scladina.

Les diftrences dans l'approche des mat6riaux qui composent un m0me groupe sont
finalement assez minimes. D'autres, plus fondamentales, existent entre roches de groupes
diftrents. Elles tdmoignent, au travers de la variabilitd lithique, de la souplesse d'adaptation de
I'Homme du Pal6olithique moyen de Scladina d son environnement, en dquilibre avec les autres
activit6s de subsistance.
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Figure 2 : graphique illustrant les ddcomptes des expressions num6riques et
pond6rales.

Figure 3 : graphique illustrant I'importance des cat6gories d'outils pour chaque
groupe de roches.
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Figure 4: graphique illustrant les pourcentages d'outils foumis par chaque
groupe de roches.

Figure 5: graphique illustrant l'importance des cat6gories techno'typologiques au sein de
chaque industrie lithique.



Expression num6rique Expression pond6rale
Matiires oremiires Nombre de oiices "h Poids/g "/"
Chert

Quartz
Psammoquartzite
Calcaire

3 .871
7.113

755
42

27.51
50.56
5.37
0.30

r 0.1 55
38.  l  55
11.725
1.051

13.72
51.54
15.84
t.42

Silex maastrichtien 2.23C 15.85 12.377 16.72
Silex campanien
Autre silex
Gres bruxellien
Phtanite cambrien

52
J

I
2

0.37
0.02
0.01
0.01

322
2 l
94

126

0.43
0.03
0.13
0.17

T'OTAL 14.069 lff 74.026 100

Tableau 1 : d6comptes et pourcentages du nombre de pidces par industrie et du
poids de chacune.

Tableau 2 . d6comptes et pourcentages des cat6gories d'outils pour chaque matiere
premiere.

Tableau 3 : d6comptes et pourcentages des cat6gories d'outils par
groupe de matidres premieres.

OUTILLAGE

Matiires premiires Racloirs Denticul6s Couteaux Autres fotal "h

Chert

Quanz
Psammoquartzite
Calcaire

I
2
2
I

4
6
9
2

J

J

J

2

9
t 4
t 4
5

q s ?

8,59
8,59
3,07

S ex maastrlcntlen 52 t z z t tt2 68,71
Silex campanien
Autre silex
Gres bruxellien
Phtanite cambrien

5
0
0
1

I
0
0
0

I
0
0
U

I
I

0
0
0

8
0
0
I

4,91
0,00
0,00
0,61

TOTAL 64 54 35 l c t63 l0c
o// o 39,2( 21,47 6 . 1 3 10c

Types
d'outils

Groupes de matiires premiires

Locales I o/o Voisine % | Lointaines %
R"cl"id 

-

Denticulds 2ll so,oo
Couteaux 11 26,19
Autres 4 9,52

52
t z

46,43) (
28,57 I
20,54 I
4,46 I

66,67
l 1 , l  I
l 1 , l  I
l l , l l

TOTAL 42 l 0c tt2 9100 i 100



ACQUISITION I PNODUCTION CONSOMMATION ABANDON
DEBITAGE FACONNAGE UTILISATION ABANDON

Roches Phase 0 Phase I Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5
Quartz

Psammoquartzite

Chert

Calcaire

X
X

X

(x)
(x)

X

Y

X

X
X
X
X

x
X
X
X

X
X
X
X

Silex maastrichtien X X x X X X
Silex campanien

Autre siiex

Gris bruxellien

Phtanite cambrien

x X

x
X
X

X

X

X

Tableau 4 : pr6sence ou non sur le site des grandes 6tapes des chaines op6ratoires. Les
croix entre parenthdses indiquent que la phase de dEcorticage se confond'avec celle de
plein d6bitage.

Tableau 5 : << sch6matisation du phasage de la production et de la vie technique d'un
outillage lithique > (Geneste, 1985).

Tableau 6 : d6comptes et pourcentages des diff6rentes cat6gories techno-typologiques
pour chaque industrie lithique.

ACQUISITION PRODUCTION CONSOMMATION ABANDON
DEBITAGE FACONNAGE UTILISATION ABAI\DON

Phase 0 Phase I Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5
Extraction

Entanre

Test

Mise en forme du bloc

D6corticage

Plan de frappe

Production des

supports

letouche des

rutils ou non :
)assage i 4 sans

{etouche

Utilisation

Ravivage

Recyclage

Transformations

Abandon

Fracture

Usure

Matiires Dremieres Cat6gories techno-Epologiques
Nucl6us % Eclats % Outils % Cassons % Esquilles Yo Total

Chert
Quartz
Psammoquartzite
Calcaire
Silex maastrichtien
Silex campanien
Silex autre
Grds bruxellien
Phtanite

6
1 9 1
t 7
2

47
0
0
0
0

0,t5
2,69
) ' ) \
4,76
2,1 1
0,00
0,00
0,00
0,00

l 5
338
345
35

I 105
3 1
2
I

I

0,39
4 ,7  5

45,70
83,33
49,55
59,62
66,67

100,00
s0,00

0
0
I

9
L 4
t 4
5

tt2
8

o ? ?

0,20
I,85

I 1,90
5,02

15,38
0,00
0,00

50.00

2356
4667
357

0
6t2

0
I
0
0

60,86
65,61
47,28
0,00

27,44
0,00

i3,33
0,00
0.00

I 485
I 903

22
0

3s4
l 3
0
0
0

38,36
26,75
2,91
0,04

15,87
25,0A

0,04
0,04
0,04

3871
7 t t3
755
42

2230
52

J

I
2

Total 263 t . 8 i I 873 I  3,31 r63 I . t ( 7993 56.8 t 377't 26,85 14069

t25
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L'OUTILLAGE

Marcel OTTET et Dominique BONJEAN2

CONCEPTION

La notion d'outil pal6olithique doit Otre ici r6duite d celle de "bords actifs", am6nag6s
sur une matidre dure et prdservds pour cette raison. L'outil, dans ce sens, est donc le reflet
d'une sdrie d'actions de natures vari6es et aboutissant finalement aux rejets observables par
I'arch6ologue.

Plus qu'ailleurs, cet enchainement de gestes conditionne l'6tat du rebut, issue fortuite
d'actes agencds. Ainsi, allons-nous d6limiter des natures de sequences vari6es, approprides d la
fois aux mat6riauL aux intentions et aux rdalisations finalement mises en oeuvre.

L"'outil" pal6olithique combine, en une rdsultante complexe, ces sdries d'6v6nements,
disjoints dans leur accomplissement successi{ mais figds dans l'6tat of ils s'offient d I'analyste
contemporain.

Souvent ddja, il fut soulign6 combien la forme finale d'un outil de cette nature
d6pendait moins d'un objectif pr6congu que d'un 6tat progressivement constitud par la vie
m6me de cet objet @ibble, 1987; Peretto e.a., 1997). On peut y ajouter toutefois que les
phases techniques prdalables ont aussi determin€ les formes de base et que ces agencements
tenaient compte a h fois des caractdres m6caniques des matdriaux auxquels ils s'appliquaient et
des habitudes comportementales inculqu6es par le groupe dont ils se trouvaient intimement
lmpr6gn6s. Ces r6ponses gestuelles atx contraintes m6caniques furent elles-m6mes agencdes
par un rapport environnemental (disponibilitd des roches) et social (collecte et transport de
mat6riarx 6loignds). De telle sorte que ces agencements gestuels r6percutent en fin une
certaine forme d'6quilib,re, 6labor€e par le milieu culturel, en rapport d ses propres besoins et
ddployant, par de justes npsures, une gamme de capacit6s approprides (Geneste, 1991).

Outre donc les potentialitds offertes par ce milieu intdrieur port6 par la soci6t6, le rejet
consid6rd au point d'aboutissement arch6ologique enregistre dgalement les dvdnements,
anodins ou aldatoires, successivenrent traverses par ces "fils d'outils" de matidres dures.

Le contact, jadis opdr6, entre le geste technique et la matidre traitde fut assur6
provisoirement par un 6l6ment caillouteux, dur, porteur des stigmates autant de ces modes
d'emmanchement, de I'intensit6 d'utilisation que des proc6dds de mise en forme ou de transport
pr6alables.

t service de hdhistoire, universitd de Lidge, 7 placndu )o( Ao0t, B6t. Al, B4000 Liege.2 Archdolqgie Andennaise, 339d rue Ford des Vaua 8-5300 Sclayn.
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Ces aspects al6atoires et d'une infnie complexit6 dans leurs agencements potentiels
multiples ont contraint les typologistes modernes d des exercices linguistiques, path6tiques par
leur obstination hdroique et leur vacuit6. A une extr6mit6 de la classification formelle, se
trouvent des multitudes d'€l6ments singuliers, r6sultant d'actions abandonn6es en leur 6tat
occasionnel. A I'autre extr6mitd se situent des classes de comportements techniques si
g6ndraux qu'ils peuvent correspondre i des universaux produits par I'esprit humain, en tous
moments et en tous lieux, 'le Levallois" par exemple (Otte, 1995).

Notre analyse doit donc pr6alablement ddfinir un niveau d'6tude oir elle se situera.
Certes, les 6v6nements d6compt6s portent un sens (telle activit6 fut mende), mais leurs
r6currentes av6r6es enrichiront leur signification. C'est pourquoi nous tenterons ici de
discerner, en toute subjectivit6 assum6e, le niveau d'approche pertinent.

Ces r6serves justifient d la fois I'absence de rdfrrence d une liste typologique classique
et I'intdgration d'aspects m6caniques dans la d6finition des groupes d'outils finalement adoptds.
Cette conception "intdgr6e" s'approchera ainsi peut-6tre, plus d'une description analytique que
d'une ddtermination au sein de classes taxinomiques. A tout le moins, nous espdrons que ces
"fragments d'6v6nements gestuels" porteront un sens d6passant I'anecdote et contribueront d
comprendre le fonctionnement traditionnel men6 par les occupants de Sclayn, il y a 130 mille
flns.

1. Documents en chert

En d6pit de I'abondance des restes percutds (3.873, voir 6tude de P. Van der Sloot, ci-
devant), I'outillage fagonni y est extr€mement r6duit. La nature de cette roche est
particulidrement propice d l'6clatement de la matidre en menus fragments. Un 6clat pr6pard
manifeste un soin particulier i sa rdalisation (figure 1/1). Un long 6clat laminaire fut par contre
soigneusement retouch6 en racloir convexe sur toute la longueur du bord lat6ral (figure U2).

Quoique abondante localement, cette roche ne fut pourtant pas choisie dans l'dlaboration de
formes approprides, ni pour des fonctions de longue dur6e (rares retouches spontandes), ni
pour celles d'emmanchement (mises d longueur; amincissement).

2. Documents en calcaire

Rarement observds (56 pidces seulement), les documents sur 6clats calcaires ont pu
6galement dchapper aux fouilleurs. M€l€s aux dboulis naturels, faits d'une roche identique, ils
s'y confondent d'autant plus facilement qu'ils sont couverts d'argile et observ6s dans I'obscurit6
de la grotte. De plus, I'altdration profonde que cette roche subit au contact des sediments tend
d faire disparaitre les stigmates du d6bitage (bulbes, stries). Ceux-ci ne sont en fait observables
que $r les artefacts de dimension supdrieure d 3 centimdtres, tronqtrant ainsi les analyses li6es
au calibrage de I'industrie.

N6anmoins, une sdrie d'6clats trds 6labor6s flrent reconnus. Ils attestent par exemple
des proc6d6s de mise en forme et de prdparation latdrale, 6tonnamment prdcis en d6pit de
I'aspect fruste de cette roche. Une encoche (figure 2) fut r6alis6e sur "6clat ddbordant" (Boitda,
1994) et quelques grands 6clats d prdparation centripdte en furent fagonn6s (figure 3).
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3. Documents en qttirtz

Extr€mement abondants (6.375 pidces), ils se trouvent surtout sous la forme de petites
esquilles, dues simplement d l'6clatement de cette roche lors de la percussion. N6anmoins,
I'intensit6 de son emploi est rdellement attest6e par I'importance des nucl6us retrouvds sur le
site (figure 4).

Les galets d'origine proviennent des plages nurines, ddposees d proximit6 du gisement
(plateaux environnants, par exemple, et remplissage des chemin6es). La percussion centripdte
est violente et aboutit d des blocs terminaux globuleux, d facettes grossidres.

Pourtant, nous y avons observ6 des 6clats trds 6labor6s, i prdparation centripdte, talon
facettd et bords latdraux ddbordants (figure 5). Des modes de mise en forme distincts leur
furent donc appliqu6s, selon les cas, objectifs ou circonstances. Les contraintes m6caniques
extrOmes pr6sent6es par cette roche n'eurent donc pas pour effet la contrainte radicale excluant
l'6laboration des formes d'6clats.

Bien qu'elle ne s'y prOte gudre, cette matidre n'emp0che pas le raffnement pr6paratoire
dont la performance pointe d travers la rudesse gdndrale des techniques.

Les rares "outils amdnagds" dans cette roche sont de larges 6clats, retouch6s et
denticul6s, dont les retouches semblent rdsulter davantage d'une utilisation rude que d'un
am6nagement intentionnel et pr6alable (figure 6).

4. Documents en quartzite

Nettement plus rares (696 pidces), ils proviennent de galets plus massifs, recueillis, soit
sur les plateaux, soit surtout dans le lit de la Meuse, proche d'un kilomdtre environ. Leur mise
en forme procdde par des m6thodes techniques e h fois 61abor6es et vari6es (voir 6tude M.H.
Moncel, ci-aprds). Par exemple, une partie des blocs allong6s furent d6bit6s en tranches
obliques, donnant spontan6ment un dos cortical oppose dr un tranchant robuste. Par contre, des
formes d'6clats, trds 6labor6es, attestent d'une pr6paration centripdte (figure 8) plus ou moins
allongde, et de toutes les dtapes interm6diaires i I'extraction de pidces pr6form6es (figure 7).
Les outils qui en sont issus (par fagonnement ou par usage) apparaissent tels des denticul6s
(figrrres 10 et 12), des racloirs massifs (figwes 9/2, ll et 13) et des couteaux, tels qu'autant
d'actions d6laiss6es (voir d6comptes ci-dessous). La gamme d'6l6ments de pr6paration
tdmoigne, elle aussi, de ces phases conceptuelles interm6diaires, somme toute peu appropri6es
i lindgularit6 de cette roche.

En ce matdriau, quelques pidces bifaciales, montrent la permanence de la sculpture sur
blocs, selon le mode acheul6en (figure 9).

5. Documents en silex maestrichtien

Le silex "maestrichtien" pr6sente la plus grande diversit6, typologique et technique.
D'origine semi-lointaine (cr6tac6, au-deli de la Meuse, d environ 30 kn; cf P. Van der Sloot,
ci-devant), ils firent transport6s d la grotte e l'6tat de rognons, tels que les plages corticales
lattestent abondamment. Cette roche fut manifestement recherch6e en pr6ftrence par les
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occupants de la grotte (2.177 vestiges) rnalgr6 son dloignement relatif. On y constate la

prdsence de "chaines opdratoires" complexes et distinctes : d la fois de nets dclats pr6par6s

1typ. t"rruilois) et, majoritairement, des 6clats 6pais, i d6bitage transversal de type Quina (cf.

6tude L. Bourguignon, ci-aprds).

Repr6sent6es au gisement dans leurs diftrentes phases, ces chaines opdratoires,

r6alisdes sur place, manifestent des intentions distinctes, selon le proc6dd suivi.

Il ne s'agit pas ici de mise en fonctionnement de proc6d6s techniques en fonction de

d6placements ult€rieurs.

Les outils transform{s sont domin6s par les racloirs (dont doubles convexes et Quina d

front 6pais) et les denticul6s. Quelques pidces bifaciales (figure 14) furent 6galement fagonndes,

directement d partir de petits blocs apportds. Les denticulds corticaux (figures 15 et 16) et les

encoches sont 6galement pr€sents. La singplaritd typologique tient en la frdquence de supports

corticaux utilisds pour le fagonnement d'outils et I'intensitd de la retouche qui leur fut appliqude
(figure 17). Plusieurs cassures m6dianes, sur des outils d doubles bords transformds,

manifestent I'intensit6 d'utilisation et la probable fixation dans un manche (figure l8). Les dos,

corticaux ou abrupts, sont fr6quents (figure l9), sugg6rant une utilisation manuelle directe
(figure 20). Enfin, les supports les plus 6labor6s (6clats Levallois ou centripdtes) furent peu

transformds en outils spdcifiques ou portent de simples traces marginales d'utilisation (figure

2l). a6i ces deux modes de supports, s'ils ne sont pas mutuellement exclusifs, indiquent

n6anmoins, en aval de leur fonction, des intensit6s de mise en forme, totalement distinctes.

6. Documents en silex campanien

D'origine lointaine (environ 80 km), ce matdriau est aussi plus rarement repr6sent6 (71
pidces). Ses excellentes qualit6s m6caniques (matidre homogdne, grain trds pur) furent telles
qu'il fut n6anmoins r6colt6 et transport6 finalement jusqu'd la grotte. Les modes de
fagonnement y sont aussi les plus syst6matiquement 6labor6s. En m0me temps, ces 6l6ments
appartiennent presque toujours d I'extr6mit6 des chaines opdratoires (voir dtudes ci-jointes). De
grands 6clats Levallois (figures 22 et 23) nous sont parvenus tels quels, en I'absence d'6l6ments
pr6paratoires (et en d6pit d'un tamisage serrd !). I'stgillage y est 6galement 6labor6 : de grands
racloirs, r6guliers et sym6triques (figures 24 et 25). Curieusement aussi, trois pidces d
retouches plates inverses (figures 26 et 27) y font leur apparition : il semble s'agir de couteaux,
destin6s d I'emmanchement. En effet, un des bords y est rendu tranchant par retouches fines et
r6gulidres, tandis que la face inftrieure est am6nag6e par retouches plates. La raret6 (due d la
distance) et I'importance (due au mat6riau) suscitaient probablement ces modes 6labor6s
d'emmanchement pour ces catdgories d'outils, rares d Sclayn. Les travaux de r6affirtage de
I'outillage ont 6t6 ex6cut6s sur le site, comme en tdmoignent les 28 6clats de retouche (: 40
%).

7. Documents en phtanite

Deux pidces seulement nous sont parvenues en ce mat6riau d'origine lointaine (Brabant,
environ 50 km). Un grand 6clat mis en forme (figure 2811) est accompagnd d'un racloir par
retouches inverses r6alise sur 6clat de pr6paration centripdte (figure 28/2). L'dlaboration
technique montrde par ces deux pidces et I'absence d'6l6ments interm6diaires se justifient d
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nouveau par la distance d'approvisionnement et par la qualit6 de ce mat6riau, suscitant
I'dlaboration technique.

8. Documents en gris tertiaire

Une seule pidce nous est parvenue, en cette matidre, 6galement d'origine lointaine (une
cinquantaine de kilomdtres). Il s'agit d'un superbe 6clat Levallois, trds 6labor6, autant sur sa
face supdrierue que sur le talon de percussion (figure 29). Aucune trace d'utilisation ou
d'amdnagement n'apparait clairement sur cette pidce qui dvoque plut6t la performance
technique, transportde et conserv6e qu'un rejet d vocation domestique. Ici encore, les
comportements potentiels s'enrichissent de nouvelles dimensions.

1 3 1
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Figure 1. Chert : 1. Eclat prepar6 ; 2. Racloir simple convexe.
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-

Figure 2. Calcaire : encoche sur eclat d6bordant.
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Figure 3. Calcaire : 6clats i pr6paration centripete.
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Figure 4. Quartz : nucl6us.
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Figure 5. Quartz : 6clat ddbordant, de prEparation centripdte.
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Figure 6. Quartz : 6clats retouch6s.
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Figure 7. Quartzite : 6clats de pr6paration.
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Figure 8. QuarEite : 6clats de pr6paration.
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Figure 9. Quartzite : pieces bifaciales.
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Figure'10. Quartzite : denticul6s.
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Figure 11. Quartzite : racloirs massifs.
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Figure 12. Quartzite : denticul€s.
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Figure13. Quartzite : racloirs massifs.
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Figure 14. Silex maestrichtien : pieces bifaciales.

r44



Figure 15. silex maestrichtien : denticulds surEclats corticaux.
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Figure 16. Silex maestrichtien : denticul6s et encoches sur 6clats corticaux.
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Figure 17. Silex maestrichtien : racloirs.
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Figure 18. Silex maestrichtien : outils i double bords transform6s.
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Figure 19. Silex maestrichtien : racloirs i dos corticaux ou abrupts.
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Figure 20. Silex maestrichtien : racloirs i dos corticaux ou abrupts.
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Figure 21. Silex maestrichtien : €clats de type levallois ou centripdte peu
retouch6s.
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Figure 22. Silex campanien : 6clats levallois.
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Figure 23. Silex campanien : Eclats levallois.
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Figure 24. Silex campanien : grands racloirs.
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Figure 25. Silex campanien : grands racloirs.
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Figure 27. Silex campanien : racloirs i retouche plate inverse.
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Figure 28. Phtanite : 1. Grand €clat pr6par6; 2. Racloir i retouche plate

inverse.
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Figure 29. Grds tertiaire : grand 6clat levallois.
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CALIBRAGE DE L'INDUSTRIE

L'industrie de la couche 5 est composie d'environ 13.250 artefacts pour un poids total
de 73 kilos (figure 30). Les roches d'origine locale sont majoritaires, composdes de calcaire et
de chert (provenant des afleurements proches de la grotte), de quartz et de quartzite (r6colt6s
le long des berges de la Meuse). Le silex maestrichtien (la Hesbaye : 5 d 25 km) constitue la
totalitd des roches semi-locales. Les roches d'origine lointaine, telles le grds bruxellien et le
phtanite (Brabant : 40 km), le silex de Spiennes et le silex campanien (Hainaut : 70 km) sont
trds faiblement repr6sentdes (1 Yo) augisement (figure 3l).

La majoritd des enldvements sont de petites dimensions, gg yo d'entre eux sont
inferieurs d 7 cm (figure 32). Ils ont, en moyenne, une taille de 2.75 centimdtres et un poids
moyen de 5.2 gralnmes. De l6gdres variantes se marquent entre les tailles moyennes des eclats
selon la nature des matidres premidres utilis6es.

Matiire nremiire taille moyenne (en cm) poids moyen (en gr)
silex camnanien 2.5 5.2
silex maestrichtien 2.5 4.8
quartzite 3.4 6.2
quartz 1.8 4.2
calcaire 4.6 6
chert 1.7 4.6

TOTAL 2.75 5.2

Taille moyenne et poids moyen des enldvements selon les matidres premidres.

L'aspect trds fragmentaire de I'industrie est le r6sultat de deux facteurs qui agissent, en
proportion variable d'une matidre premidre d l'autre. Le premier tient de la structure mindrale
particulidre de certaines roches, telles le quartz et le chert, qui entraine lors du d6bitage la
production non contr6l6e de tout petits fragments (figures 33 et 34).

Le second est li6 d la nature des activit6s pratiqu6es au gisement. Certaines matidres
premidres ont fait l'objet d'un ddbitage intense. Les nucl6us en silex maestrichtien sont
pratiquement tous arriv6s d exhaustion et pr6sentent des dimensions trds r6duites et un n6gatif
d'enldvement ultime pratiquement toujours rebroussd; la plupart des artefrcts dans cette
matidre sont inferieurs d 4 centimdtres (figure 33).

La pr6sence, en grande quantit6, de petits dclats peut provenir aussi du r6affitage
intense des outils sur certaines matidres premidres, comme le silex maestrichtien et surtout le
campanien (figure 34). Par contre, le tranchant des enldvements en quartzite (figure 33), par
I'aspect naturel ruguetx de la roche, ne ndcessite pas systdmatiquement le fagonnage d'une
denticulation suppldmentaire par la retouche.

La dimension moyenne des 6clats de calcaire est nettement supdrieure d celle de toutes
les autres matidres. Cette particularitd provient des difficult6s rencontr6es d I'identification des
stigmates de ddbitage sur les petites pidces qui n'ont donc pratiquement jamais 6t6 r6cohees
lors de Ia fouille (figure 3a).
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1. Les enldvements

Le rapport entre le poids et la longueur des 6clats de la couche 5 de Scladina est quasi

toujours proportionne! amongant une industrie d produits morphologiquement standardises.

Qu'ils soient not6s sous la forme de leur expression num6rique ou ponddrale, les

enldvements se r6partissent d'une manidre rdgulidre dans les diftrentes catdgories

centim6triques.

En rdgle g6n6rale, pour la ptupart des matidres premidres utilisees au gisement, la taille

des artefrcts est inversement proportionnelle d leur nombre dans un pas m6trique donn6. De

plus, le nombre d'artefacts est gfaduellement d6croissant, du plus petit pas m6trique au plus

grand.

Toutefois quelques variantes sont observables : le calcaire dchappe d cette rdgle par la

raretd des artefacts de moyenne dimension (3 et 4 cm) et par l'absence des petites pidces' non

conserv6es d la fouille pour les raisons exprim{es plus haut (figure 35).

Dans le cas du silex maestrichtien (figure 36), le premier pas mdtrique (de 0 d 1 cm) est

sous repr6sentd par rapport au second (de I d 2 cm). Cela est dt soit au d6bitage bien mattris6

sur cette matidre de borme qualit6 qui produit peu d'esquilles, soit i rm travail d'affirtage (ou

de rdaffitage) peu intense 
"you 

1{alis6 par I'enldvement d'6clats de retouche de tailles

importantes, c'est-i-dire de longueur supdrieure d I centimdtre.

Une tendance similaire est observable dans I'industrie du quartzite (figure 37), oir le

premier pas m6trique est totalement non reprdsent6. Le nombre d'artefacts retouch6s 6tant trds

rdduit (seulement 12 outils face d 726 pidces), I'absence d'esquilles fines est i mettre en

relation avec la nature compacte de la roche qui s'esquille peu et avec son d6bitage, de type

clactonien, visant I'obtenticn d'6clats massifs, donc des produits d talon large 6vitant un

esquillage par efleurement du bloc.

Une r6partition num6rique ddcroissante des 6clats en silex campanien (figure 38), du

plus petit pas m6trique vers le plus grand, s'observe dgalement malgr6 le fait que cette matidre

premidre n'ait pas fait I'objet d'un ddbitage au gisement. Ici, le premier pas m6trique est

majoritaire et est constitu6 de tout petits 6clats provenant du r6affitage des outils. Un 6clat

Levallois typique, ne prdsentant aucune retouche, ainsi qu'un racloir massif de technologie

Quina ne portant de retouches que sw un de ses bords lat6raux (donc le r6affttage n'a pas

modifi6 la longueur du support), constituent les deux artefacts du pas m6trique sup6rieur (de 9

d 10 cm).

La nature mindrale particulidre de certaines roches et sa r6action au ddbitage sont mises

en {vidence par I'aspect pond6ral majoritaire des enldvements dans les petites catdgories

m6triques (2 et 3 cm). La structure orthogonale du chert (figure 39) et du quartz (figure 40)

entraine souvent la production d'6clats courts dont l'dpaisseur est quasi 6gale i leur longueur.

Leur poids est nettement sup6rieur d celui des artefacts de m6me longueur produits dans des

matidres premidres plus compactes oir le ddbitage peut Otre plus facilement contrdld. La

direction de la fracture, ddfinie par le sens du ddbitage, rencontre fr6quemment un pan de

clivage perpendiculaire, sectionnant souvent I'enldvement en 2 ou 3 parties. De ce fait, les
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dclats tranchants sur tout leur pourtour sont trds rares et pr6sentent g6n6ralement des
dimensions trds r6duites.

Mises i part ces renrarques particulidres, une tendance morphom6trique g6n6rale
s'obserye donc i travers toutes les matidres premidres de la couche 53. Pr6sent6s sous leur
forme pond6rale, les enldvements appartenant aux cat6gories mdtriques 4, 5 et 6 centimdtres
sont absolument majoritaires. Le rapport poidVlongueur des artefacts dont la longueur est
comprise entre 4 et 6 cm refldte la morphom6trie g6n6rale des produits ddsir6s par le tailleur.

Ainsi, bien que toutes les matidres premidres aient 6t6 g6r6es par des modes de d6bitage
diftrents, adapt6s d leur nature mindrale, l'homogdndit6 de I'industrie de la couche 5 de
Scladina tient en grande partie du but recherch6 par le tailleur : I'obtention de supports courts
et 6pais (aucun aspect laminaire n'est observable) avec un indice de massivit6 (rapport
longueur/poids) trds important.

2. Les produits retouch6s

A Scladina les roches utilis6es par les Ndandertaliens prdsentent une qualit6
proportionnelle d la distance separant la grotte de leur gisement d'origine. Le pourcentage de
produits retouchds est trds faible (inf6rieur ou 6gal d 1.5 %) dans les matidres d'origine locale
alors qu'il reprdsente plus de 15 % dars les matidres d'origine lointaine (figrne 4l). L'outillage
est en gdn6ral peu retouchd. La mise en forme du front de travail des outils n'a pas ou peu
modifi6 la morphologie gdndrale des supports. Les retouches sont g6n6ralement directes et
dcailleuses, dans de trds rares cas subparalldles. Elles sont disposees le plus souvent sur un seul
c6t6 lat6ral du support, rarement sur la partie distale. Exceptionnellement sur la partie
proximale et de manidre inverse, elles visent surtout, dans ce cas, d amincir un bulbe trop
pro6minent. Dans ce cuts, I'existence d'un emnranchement n'est pas i exclure.

Dans I'industrie du silex (maestrichtien et campanien), les racloirs dominent
numdriquement avec, en majoritd, des racloirs simples droits. Les denticul6s sont simples, avec
un front de travail souvent r€duit d quelques dclats de retouche abruptes et profonds. Les
encoches, simples elles aussi, sont presque toujours fagonn6es par un seul large 6clat de
retouche. Les retouches observdes sur les couteaux d dos sont disposees de manidre directe,
inverse ou mixte sur Ie tranchant. Organisees sur un seul rang, elles sont de trds petite
dimension et se confondent parfois avec les traces laissees pax un esquillage d'utilisation. Enfin,
la #rie comprend encore deux petits artefacts d retouche couvrante bifaciale et quelques pidces
pr6sentant seulement deux ou trois 6clats de retouche ne permettant pas de leur attribuer une
identification typologique pr6cise.

La quasi totalitd des produits retouch6s pr6sente une morphologie g6ndrale similaire.
Les diffdrents modes de ddbitage (voir Bourguignoq ce volume), respectivement adapt6s aux
diftrentes matidres premidres, ont souvent produit des supports courts, massifs, asymdtriques
en pr6sentant un dos 6pais oppos6 au tranchant. Dans le cas particulier des deux tlpes de silex
maestrichtien et campanien, oti cohabitent des produits minces de tendance Levallois et des
produits 6pais de facture Quin4 on n'obserye pas de diftrence significative dans les

t Le setrl 6clat en grds bruxellien, les deux en phtanite et les fois eir silex de Spiennes n'ayant fait l'objet
d'aucun travail de mise ou de rernise en forme au gisement, n€ sont pas pns en considdration dans cette dtude.
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dimensions des outils en fonction du mode de d6bitage qui les a produits. A I'exception de
quelques rares artefrcts dont la longueur avoisine ou ddpasse les 9 centimCtres, tous les
produits retouch6s pr6sentent en moyenne des dimensions relativernent r6duites, variant entre 3

et 7 centimdtres (figure 42).

Ainsi, une standardisation dans la production des outils s'obserye clairement par la

morphologie similaire des supports courts, 6pais et souvent asym6triques. Cette standardisation
est waisemblablement motiv6e par un type d'activitd specifique d la halte ds shasse qus

constitue la grotte Scladina peut-Otre en relation avec la pr6dation orientde vers les charnois et

le traitement complet des carcasses (rdcup6ration de la viande, de la peaq des tendons et de la
moelle).
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Le chert

Figure 43 : les matidres premibres lithiques de la couche moust6rienne 6emienne 5.

Le calcaire Le quartz

Le quartzite Le silex maestrichtien Le silex campanien

Le silex de Spiennes Le phtanite cambrien Le grds bruxellien
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L'INDUSTRIE LITHIQUE DE LA GROTTE SCLADINA (SCLAYI\I)

LA COUCHE MOUSTERIENNE EEMIENNE 5

LES COMPORTEMENTS TECHNIQUES ET LES OBJECTIFS DE LA
PRODUCTION DA].{S UN MOUSTERIEN DE TYPE QUINA

lvlarie-H6lene MONCEL l

RESUME

La couche 5 de Sclayn a lirn6 pres de 9000 pieces en mat6riaux trds vari6s. Les roches
lointaines sont arrivees d6jd taillees sur le site. t,es homrnes au contraire ont ddbit6 sur place des
roches locales et lern objectif prioritaire aEt6la recherche d'eclats epais, asymdtriques, qu'ils ont
relativenpnt peu retor.rches. Le silex local maestrictrtien montre un d6bitage de nucl6us d detx
surfrces secantes, "discoides", et polyedriques. L'eryloitation du quartzite bnun et du quartz se
deroule sur un ou deux plans orthogonaux et le galet est ddbitd en grands eclats epais ddbordants.
k calcaire et le chert, provenant de la grotte, n'ont zubi peut-Otre qu'un d6bitage sommaire. Cette
volont6 apparente de ne pratiquer que certaines ndthodes de d6bitage alors que d'autres, comme le
Levallois, sont pr6sentes sous fornp d'eclats, caractdrise les occupants de la couche 5, i linverse de
la couche l4 et pourrait irdiquer, soit un ficids (Moust6rien de t),pe auina) li6 d des activit6s
s@ialisees en rapport avec la chasse, soit caracteriser un groupe technique rt'utilisant pas ou peu la
n€thode kvallois mais phrtOt une gestion en volunrc des nucl6us.

ABSTRACT

Sclayns level5 gave 9000 lithic artefrcts in different storrcs. Long distance stones arived in
the cave as tools and l,evallois flakes. There are no cores. Men used local stones'cores and the
principal aimwas to produce large flakes, with a cortical baclq flakes not often retouched. The local
rnaestrichfien flint slrows more conplicated metlpds with discoid cores and potyedric cores. Cores
in quartz ard quartzite have orp or two frces and the pebble is broken in large flakes with bacl$.
Calcstone ard ctrrt, from tbe cave, show a very sinple eryloitation The men choice to practice
jus sonre rnethods even ttrey know others ones like kvallois nrethod. The occupation could be an
economical ficies (Quina Mouserian), according to specialised activities, dep€rds ofhuntering, or a
technical frcies.

1 UI"IR 9948-CNRS. Laboratoire de Pr€histoire du Musdum National d'Histoire Naturelle. Institut de
Paldontologie Humaine, I rue Rend Panhard 75013 Paris, France.
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M..H. MONCEL. LA COUCTIE MOUSTERIENM EEMIENNE 5

INTRODUCTION

Le site de Sclayn a liw6 derx couclres rmust€rienneq Ia plos inportante 6tant h couclre 5.

Cette demiere a 6tE datee de la p€riode eemie,nne (Otte et aL, 1992). trs premieres 6tudes stn la

matidre premidre et les techniques utilisies ont rnontr6 urre grande originalit6 d cette occupation, d

savoir la collecte contenporaine de matdriatx divers, disponibles d plus ou moins granfe distarK€

du gisernent et traitds trds diffdrenrnent. Les roches lointaires montrent que les honrmes

connaissaient la pratique du ddbitage Levallois ou ont apportd des eclats kvallois dans le site. Ils

n'ont pas appliqu6 cette m6thode sur place. Les roches collectees d proximitd de la grotte ont subi

une exploitation qui n'a rien de commun avec le d6bitage kvallois et qu'il convient de d6finir

precisenrent. La raison de ce choix est i chercher sars doute, soit du c6t6 d'une activit6 specifique,

vraisemblablernent li6e e h chasse, soit conme t6moin de I'existerrce d'ur groupe technique

particulier.

L'objectif de cette 6tude aelr de reprendre I'ensemble du rnatdriel lithique disponible et de

d6terminer les regles tecbniques et les chaines opdratoires qui ont 6t6 utilisees dans la grotte; en

d6finitive, de conprendre les choix techniques qui ont 6td decidds par les occupants en fonction des

roches collectees.

PRESENTATION DE LA SERIE

1. Le mat6riel lithique

Cette 6tude n'a pas pris en conrpte les donnees spatiales. Ainsi, les remontages n'ont 6t6

examin6s que du point de we technique. La repartition pr6liminaire du rnat6riel a permis toutefois

d'isoler apparcrnrnent derui aires spatiales correspondant d une zone de taille des nratidres lithiques

otr les artefrcts sont phrs denses et d une aire de boucherie (Otte, Euard et lvlathis, 1988). La s6rie
lithique a 6t6 6tudi6e dars son ensemble par comnrodit6 et parce que vraisemblablernent tout le

rnat{riel provient d'une seule occupation (couche peu epaisse). Un nflange de produits venant de
plusieurs occupations parait peu probable. Les restes oss€ux semblent quant d eux provenir e h fois

de la chasse et du charognage par les hommes et de lapport par des Carnivores. Les Chamois, p,tis

les Cherneuils, sont par ailleurs les herbivores les plus frdquents (M. Patou-Mathis, sous presse).

nombre o/o

Gris bruxellien 4 0.04
Phtanite ) 0.02
Silex Spiennes 3 0.03
Silex Campanien 56 0.6
Silex maestrichtien 1359 15.37
Ouarfzite brun 817 9.24
Ouarfz blanc 6326 71.56
Grts 3 0.03
Calcaire 241 2.72
Chert 28 sur 1022 0.31

TOTAL du decompte g6n6ral 8839
mat6riel

Tabl.I : Le mat6riel lithique de la couche 5 (Sclayn, Belgique)
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Les mat6riaux pr6sents dans la couche sont vari€s et la plus grande proportion est en qtafiz
blanc, sans doute en raison de la mauvaise aptitude d la taille de cette roche et de son explosion lors
du ddbitage. Sinoq le silex, de plusieurs types, arrive en seconde place zuivi du qtrartzite brur Les
autres roches sont plus rares.

Trois galets en grds, deux casses et ur entier (110 rnm de long) ont 6td en outre recoft6s i la
fouille. Il por:rrait s'agir de percuteu$, bien qu'aucun point d'inpact n'ait 6t6 observd. Des eclats de
ce type de roche nbnt pas 6t6 recuper6s.

2. Les roches collect6es

La grotte Scladina se situe sur le versant calcaire d'une petite colline, d proximitd de la
Meuse, source de matdriaux.

L'6tude des matidres premidres a permis de rrpthe en dvidence plusieurs zones de collecte
en fonction des roches, plus ou moins lointaines (Van der Sloot, t994).Ir pr6sent travail s'est base
sur cette distinction p6trographique.

o 7ntre locale d'approvisionnenpnt.

Les calcaires et les cherts proviennent des afler.renrcnts proches de la grotte. Lrs quartz et
les psammo-quartzites orfi sans dotrte et6 recoltds sur les berges de la Meuse, d nnins d'un
kilomdtre du site. Ces roches regroupent 80o/o de I'industrie.

o Znne semi-locale d'approvisionnenrcnt.

Le silex rnaestrichtien (moins de 2V/o de la sdrie) provient d'une zone situde enhe 5 et 25
km au nord de la grotte, dans la region hesbignonne.

o Znrre lointaine d'approvisionnernent.

Un autre type de silex est present, le silex carpanier1 dont les bancs se situent d environ 70
km de Sclayn, en Hainaut. Le gGs bruxellien et le plrtanite cambrien sont recoltables en Brabant,
dans le secteur d'Ottignieg i environ 40 km du gisement. Ces roches loirfiaines, d'urp trds bonre
aptitude i la taille, ne totalisent que 7o/o du matdriel

Plus la distance s'accroi! plus la qualit6 de la matidre premidre est grande.
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LES CHAINES OPERATOIRES

1. La connaissance de la m6thode Levallois: les roches lointaines et rares

A. Le grts bruxellien

Quatre pidces ont 6t6 ddcouvertes dars ce matdriau Il s'a$t de 4 eclats, dont un eclat

Levallois de grude taille, montrant un ddbitage recurrent uipolaire convergent. L'absence de

nucl6us sur cstte roche venant de plus de 60 krn tend d prouver larrivee de ces pieces d6jn d6bitees

sur le site. L'importation de ces eclats pm les occupants indiquerait ture aire de frequentation trds

dterdue de la region

B. Le phtanite

Derur pieces ont 6t6 recohees dans cette roche noire. Ce sont deux eclats dont un est

retouchd en racloir (figure l). L'eclat bnut est Levallois avec un talon frcett6 epais; sa longueur est

de 60 mrn Le d6bitage est recurrent unbolaire convergent. Ces eclats sont inport6s, en I'absence de

tout nucl6us.

C. Le silex de Spiennes

Trois eclats sont en ce silex gris-brun transparent. Deux eclats sont fragment€s et un eclat
est entier (figure 1). Ce dernier nrsure 60 mm de long. C'est un 6clat Levallois avec deux

enldvenrents unipolaires envahissants. L'extrdmit6 distale montre trois negatifi dispo#s centripdtes.
Il peut s'agir d'un d6bitage rdcurrent unipolaire comme rdcunent centripete. Ces pidces sont
irnportees d6jd d6bit6es.

D. Le silex campanien

La sdrie de ce silex blanc-gris r6unit 56 eclats dont 2 ou 3 produits laminaires (figures 2 et
3). Il n'y a aucun nucl6us. Quatorze des 6clats sont certainement L,evallois. Trente eclats ont une
dimension inferieure d 20 mnu dont 16 de moins de 10 mrn Ces micro-eclats resuhent sans doute
plus d'une retouche que d'un d6bitage vu qu'il n'y a pas un seul nucl6us dans ce type de roche. Les
dimensions du reste de la serie varient de 30 mm d 80 mm avec une phrs forte densit€ entre 30 et 50
mm. Les dpaisseurs sont toutes trds r6duites, autour de 5 mrn

Les eclats consid6res comme ordinaires ne se distinguent pas des eclats Levallois par leurs
dimensions ou leur 6paisseur. Les ndgatifs d'enldvement sont unipolaires ou entrecroises. Les talons
sont lisses. Ces eclats pourraient €tre des produits issus d'un d6bitage kvallois ou €tre des eclats
appartenant d une autre mdthode de ddbitage.

Les produits Levallois ont les dimensions les plus variees de la serie et ce sont les plus
grandes pidces. Les morphologies sont diverses et lallongement des 6clats est souvent marqu6. La
disposition des n6gatift d'enldvement indique un d6bitage selon vraisemblablement plusieurs
rnethodes recurrentes : unipolaire, entrecroisee et centripdte. Un remontage de deux eclats montre
un d6bitage centripdte. k nombre des ndgatift sur la frce su$riewe est trds gand. La surfrce de
ddbitage paraft Otre tres exploitee et ceci par des enldvements de dimensions trds variees. S'agit-il de
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phases de reavivage de la surfrce, donc d'une eryloitation pous#e du nucl6us, ou d'trn d6bitage
d'eclats de tailles diftrentes ?. Peu d'eclats sont d6bordants. Les talons sont frdquenrrrent lisses.

Onze eclats, la pLrpart L,evallois, sont des racloirs simples, plus rarement doubles. Irs
retouches sont partielles ou sur tout le bord latdral Un racloir est hansrersal. Les retotrches sont
surtout dcailleuses, parfois marginales, dans un cas de type scalarifomle, sur une piece 6paisse. Un
rdaffitage pourrait avoir 6t6 pratique sur plusieurs pidces, temoignant du souci de r6utiliser au
mildmum ces eclats qui ont voyage et dont I'extraction a eu lieu dans un autre endroit.

Ce silex, comnre toutes les roches d'origine lointaine, est arriv6 d6je ddbit6. Il n! a pas de
nucl6us (figure 4). Les m6thodes observdes sont certainement toutes Levallois. La pratique de cette
mdthode est peut-Otre connue mais elle n'a cependant pas eu lieu sur place (figure 5). Les eclats ont
6td importds. La pr6sence de micro-dclats indique qu'il y a eu peut-Otre une prdparation sur place
d'outils ou un r6avivage de pieces d6ji retouchees. Ces eclats auraient alors 6t6 apportds
uniquement dans le but d'Otre utilisCs et auraient 6td considdrds comme une r6serve de pieces minces
et dans des rnatdriaux de hds bonne qualit6.

2. La recherche de grands eclats asym6triques : les roches des environs (silex
maestrichtien,

A. Le silex maestrichtien

Ce silex est le plus abondarf. La serie examirtr comprend 1359 pieces.

TOTAL I 1359

dont 89 outils

TabLtr : Le mat€riel lithique en silex maesticlrtien de la couche 5 (Sclayn, Belgique)

L'essentiel de la serie de ce type de silex est constitud d'eclats de petite taille (plus de 50%)
et secondairernent d'dclats de phrs de 20 mm (figure 6). Certains eclats pourraient Ohe d'origine
Lerallois bien qu\ure extraction accidentelle puisse €he envisagde e h bcture des schdmas de
d6bitage. Lbutillage ne represente que 6,5%6 de la s€rie.

l. La lecfine des schdrnas de d6bitage : les nuclius

ks nucl6us sont de petite taille, de 30 d 60 rnn pour les plus grands. Il semble que les
tailletrs aient vouhr exploiter au nro<imum ce rnatdriau de bonne qualitd car certains &lats sont de
granles dinpnsions.

Echts <10 mm 150
eclats 10-20 mm 725
eclats >20 mm 3t7
eclats Levallois ? L7 1.2V"
nucl6us 48 3.5 V"
d6bris 102
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Nucl6us nombre
poly6driques 20 4l.6Yo

2 surfaces s6cantes. centrip&tes t6 3t.3 o/o

uni-bioolaine$ en volume 2 4.1o/"

<< 6bauches >> 4 E.2 o/o

ind6termin6s 6 l23Vo
TOTAL 48

TabLItr : Les nucl6us en silex nraestriclrtien de la couche 5 (Sclayrl Belgique)

Les types de nucl6us les plus frjequents sont polyedriques et i deu surfrces secantes (geme
"discoide") (figures 7 iLLZ).Ils totaliserf d eux deux, les troisquarts des nucl6us.

Le zupport dorigine est assez difficile d d6terminer dans la plupart des cas. Il semble que
cela soit le plus souvent un galet, plus rarenrcnt un eclat.

o Les nucldus po$edriques (plusierns ficettes ou surfrces de d6bitage)

Ce sont les ntrcl6us les plus fr6quents avec des dirnensions parfois trds r6duites, de 20 rnm d
50 nnn Ils conservent pour la plupart des lambeatx de cortex plus ou npins envahissants. I€s

frcettes de d6bitage sont muhiples, chacune servant de plan de fiappe pour une autre. Str cluque
frce, les enlevements disposes sont, soit unipolaires, soit bipolahes, soit entrecroises. ks angles
entre chaque frce sont variables, ouverts ou tds fermds. Lorsque le cortex est encore envahissant, il
est possible de voir que les tailleurs ont utilise des ficettes naturelles du galet pour d6biter et que la
mise en forme a 6td plus que r6duite. [,es sections sont par consequent trds diverses. L'utilisation des
frcettes corticales a permis d'exffaire, dans un premier tenps, des eclats corticaux ddbordants,
guid6s par les ar6tes, dans la plupart des cas. Puis, les bords ddbit6s du nucl6us sont eploit6s
syst6matiquenrent. Le nucl6us tourne alors r6gulidrenrent dars les mains et le d6bitage est alternant.

Quelques eclats sont centr6s, Ia plupart sont latdralis€s. Il semble que les ar€tes et les bords des
surfaces de d6bitage soient utilises le plus souvent d'une rnanidre "opportuniste", en fonction de
I'angle laisse par les enldvements orthogonaux. Seuls quelques eclats sont produits d la suite.

o Les nucl6us d detx surhces s6cantes, centripdtes

Ces pidces ont 6te d6finies comme des nucl6us d deux surfrces oppo#es, separeies par une
a€te peripherique, de section asynretrique. IIs pourraient ressembler d des nucl6trs "discoldes". Le
support est un galet, un fragment de galet ou un eclat. Les dimensions sont surtout comprises entre
40 et 50 mrn

Dans un grand nombre de cas, une des frces porte encore de grandes surhces corticales
(facettes corticales d'un rognon roul6) ou un plan de fiacture (frce la plus abrupte). Cette frce
abrrupte peut 6tre utilisee uniquement conrme unplan de frappe ou en surface de d6bitage. Cela peut
6tre un culot cortical de galet trds globuletrx comme la face supdrietre en partie d6cortiquee dtrn
6clat beaucoup plus plane. Des enldvements courts et larges sont ddtachds sur une partie de la
periph6rie ou sur tout le pourtour.
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La surfrce oppos& est presque toujours totalement decortiquee, m6rne si des lanrbeaux de
surhce d'6clatement d'eclat sont parfois encore visibles. Elle est plus ou moins bombee. lrs
enldvements sont centripdtes ou entecroises. On y voit par ailleurs la coexistence d'enldvements
envahissants et de phs petits negatift d'enldvements. La rnajorit6 des enldvenpnts ont 6t6 ddtachds
lat6ralement et ont d6bord6, Dans la plupart des cas, les 6clats nbnt pas 6t6 ddtaches de nranidre d
converger vers le cente du nucl6us nrais de frqon d €te guid€s par I'ar€te p@herique du nucl6us.
Ce qui explique quun gnnd nombre de nucl6us ne pr6sentent pas de surfrces avec des ndgatift
d'enldvements convergeant rdgulidrement vers le centre, mais des dispositions irregdieres
d'enldvements entrecroisds. Leur nombre n'excede guere 2 e 3 d b suite. Les eclats ottenus
pr6sentent alors des dos ou sont larges et 6pais d la base.

ol.es nucl6us uni-bipolaires, exploit6s en volume

Deux pieces de ce type ont dtd isol6es, dont rme sur eclat (figure 13). Elles prdsentent toutes
les deux une surfrce bombde, exploitee par des enldvements allong6s unipolaires et bipolaires dans
I'un et lautre cas. Des lambeaux de cortex zubsistent. Les enldvenrents sont soit centr6s, soit
latdralises, utilisant les bords et toute l6paisseur du nucl6us. Sur la fice oppos6e, quelques
enldverpnts, une fractue ou une surfrc€ corticale fornrent ce qui peut Otre considdre cornnrc le plan
de frappe.

Il pourrait s'agir d'une variabilitd dans lexploitation de nucl6rs i derpr surfrces sdcantes,
exploitds dans ce cas d partir d'une ou detx mnes de frappe. Le plan de frappe n'est pas
perpendiculaire cornrne dans le cas de nucl6us prisrnatiques. La gestion ddbordante syst6matique
permet une absence de remise en forme des convexitds et la surfrce tds bombee shutogere. Les
produits allongds obtenus sont de deux types, soit ordinaires, soit i dos.

o Les dbauches

Quatre pieces ont 6t6 consid6rees comrne des 6bauches en raison du petit nombrre
d'enldvernents qu'elles portent. Ivlais il peut s'agir aussi bien de nucldus sornmaires. Aucune
observation d'accidents techniques ne peut eryliquer leur abandon [,e zupport est un galet dans
derx cas, un eclat et un fragment de galet dans les deux auhes cas.

Les derx galets entiers de 40 et 50 nnn de long montent des frcettes corticales planes qui
ont 6t6 utilis6es pour pr€parer partiellement un plan de frappe. Un i deur enldvernents corticaux
sont 6tds sur la frce opposee, sans aucune preparation Le fragpent de galet porte quelques
enldvernents sur derx fices, Ieclat rm enldverrpnt sur sa frce plane, type Kombewa

2. L' apport des renontages

Neuf rennntages, pouvant atteindre jusque 6 eclats et plus, perrnettent de reconstituer les
6tapes du d6bitage, I'organisation et les axes de d6bitage (figures 14 et 15) et de corryldter I'analyse
des nucl6us.
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Deg:r renrontages sont constitu6s de derx eclats zuperposes, i enldvenpnts unipolaires et

dos de cortex Ils rnontrent urre extraction selon un n€nre a:<e et zuperposde, guid6e par le bord

cortical du nucl6us.

Un troisidnrc rerrcntage, conrpose dgalenrcnt de deux eclats, indique I'utilisation de derx

zones de fiappe opposdes mais sur le n€me plan Ure zorp corticale centrale est encore

envahissante. fus derx {clats renrontds ont 6t6 6tds e partir d\rn n€nr plan de frappe. Ils se

zuperposent. Il pourrait s'agir d'une pseudo-phase de decorticage du nucl6us, et ce d partir de deux

plans de fiappe opposds.

Trois remontages sont coryoses de tois 6clats. Le prernier monte un d6bitage entecroise.

Un premier eclat avec, negatif unipolaire et cortex a 6t6 extrait, puis un petit eclat transversal au

pr"roi". rectifie une an0te du nucldus avant qu'un 6clat suivant soit obtenu dans I'are du premier

e"Ut. t" d6bitage se frit le long d'une ar6te du nucl6us, celle-ci guidant les enldvernents unipolaires

et 6tant rectifiee par des enldvements orthogonau<. Le second remontage rnontre aussi un d6bitage

entrecroise rnais sur un nferne plarl Du cortex est encore prdsent sw la surhce. Le troisidnrc

rannntage indique encore un d6bitage centripdte sur une m6rne srrfrce et un decorticage progressif

de zones corticales qui zubsistent au cente du nucl6us. Ces 6clats semblent appartenir d un somnret

de rognon de silex Le decorticage s'effectue entrecroise ou ce,lrtripete' en se d6plagant

peripheriquenrent, anticipant le ddbitage i venir qui utilise les arOtes du nucl6us. Signalons que ces

eclats de decorticage sont de toutes tailles.

Trois remontages reunissent plus de trois eclats. Le premier montre un assemblage d'eclats

selon des ares muhidirectionnels. Ils sont les restes d'un nucl6us polyedrique. L'6clat precddent sert

d extraire teclat zuivant. Les n6gatift d'enldvenents rnontrent que le d6bitage a eu lieu selon des

axes unipolaires, entrecrois6s ou centripdtes. Des eclats sont parfois ddbit6s zuccessivement sur une

mQme surhce avant de poursuiwe le ddbitage sur un autre plarq mais ils sont peu nombrreux. Dans

d'autres cas, les plans de ddbrtage changent d chaque enldvement, le nucldus tounrant dans la main,

s'autog6rant, sans besoin de rectifier les angles. Du cortex subsiste sur un bord. Les eclats extraits

ont une dimension variant de 20 mm d plus de 50 mrn Les talons sont lisses et les formes trBs

in6gulidres. Certains pr6sentent des dos, en raison de leur extraction guidee par larOte du nucl6us.

Le second remontage montre un d6bitage sur phrsieurs frces orthogonales, en alternance.
Des 6clats sont extraits dars un premier temps au centre de chaque surfice, puis sur les bords,

maintenant en pemulnence une certaine convexit6 ou volume des surfrces de ddbitage du nucl6us'

Les eclats ont des dimensions comprises enhe 30 et 80 mrn

Le demier remontage prdsente un ddbitage bipolaire en ahernance, se deplagant latdralement

de manidre ir conserver le volume du nucl6us. Les enldvements utilisent les ar6tes des enldvements
precddents. Le nucl6us d'origine pounait €tre une pidce prismatique, avec une surhce de d6bitage d

deux plars de frappe opposes.
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3. Les eclats : les 6tapes et l'otjectif du ddbitage

Une rnajorit6 d'eclats entiers ont des dinrcnsions comprises entre 20 et 30 mrn Mais le
ddbitage s'est d6roul6 dans toutes les classes de tailles puisque lbn constate la pr6sence d'6clats en
quantitd 6gale dans toutes les catdgories et n€nre dans des dimensions qui depassent les 60 mm
fiusqunphs de 80 nrn).

Les entames sont rares et de grande taille. Sinon plus de la rnoiti6 de la serie porte encore
des lambeaux de cortex sur une surfrce ou un dos. Le decorticage parait donc avoir 6t6 trds
progressrf, apres unpremier decalottage plutdt de grande taille et se confond avec le plein d6bitage.

L'dtude des eclats confirrrp que le ddbitage se ddroule selon plusieurs n€thodes, les plus
frQuentes 6tant cen@tes ou entecroisees et ruripolahes, raxement bipolaires (figures 16,17 et
18). Les dirnensions sont plus rdduites en ilroyenne pour les eclats d enldvements unipolaires que
ceux portant des ndgatift centripetes. L'6clat envahirait plus arrplernent le ntrcl6us dans ce cas de
figwe, ou serait extrait au d6but de I'exploitation du nucl6us. Pres de la nroiti6 de la serie porte un
dos, cortical ou avec ndgatiB d'enldvements. Ces dos sont associds autant i des pidces avec des
enldvenrents unipolaires que centipdtes. Les dinrensions de ces dclats sont variables mais une
rnajoritd est constituee de grandes pidces, de 40 d plus de 60 nrrL et souvent de 60 mm d plus. Les
petits eclats sont sans dos, avec des lanrbeaux de cortex. Les plus grads eclats de la serie sont donc
des pieces d dos oppose i rur tanchant, leur section 6tant triangulaire diss5nn6trique.

4. Un ddbitage d'6clats 6pais, e dog asyrftriques

La preserrce de dos, cortical ou decortique, sur une rrnjoritd d'eclats, la disposition des
n6gatifr d'enldvernents d la fois sur les eclats et les nucl6us, font penser d un d6bitage preftrentiel de
une i plusieurs surfrces secantes ou orthogonales de nucl6trs, e h fois par des enldvenpnts
unipolaires ou entrecroises et par une exploitation des ar6tes du nucldus de nraniere d extraire des
eclats i dos. Avec deux ou plusieurs surfrces de d6bitage, le volume est conservd encore plus
aisernerf. La plupart des eclats confinrrcnt bie,n que le d6bitage s'est derould sur un, deu:r ou
phrsieurs plans, avec un decorticage progressif du rogrnrl alors que le sonnnet a 6td decalottd

au ddbut. Il n! a pas de mise en forme pr6alable du nucl6us. Le decorticage se confond
avec le plein d6bitage. Les eclats d6bordants prouvent bien par ailleurs quil y avait au moins deux
surfrces orthogonales ger6es sur un n€me nucl6us. Une de ces deux surhces pouvait rester

6clats 20-30 30-40 40-50 s0-60 >60 mm
Levallois ? I 3 I
entames I 4
centr.orth. I 3 5 t 8
unipol (conv.) 3 4 f, 4 4
centr.f cortex f, 3 8 8 9
uninol* cortex 1s8 27 33 8 t

uninol * dos cortex 26 27 7 8 16
unipol+ dos ss cortex 1 2 I 4
centr. + dos 3 l4 16 16

TOTAL 168 69 78 51 68

Tabl.IV : Caract6ristiques des eclats en silex rnaestrichtien de la couche 5 (Sclayn" Belgique)
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corticale et rt'€Ee qu'un phn de finppe. Le ddbitage est successif sur une n€rne surfice, htdralise, ou

alternant sur plusieurs srrfrces, consenrant un volurrp qui peut 6tre gdre sans reanFnagsrFnt.

Chaque sdrie d'enldvenents sur une frce ne depasse pas les 2 ou 3 6clats.

Ce type d'extraction conduit i la production syst6matique d'eclats i talon large et 6pais. I€
point d'inpact se situe souvent trds en rehait du bord du nucl6rs. Les dclats sont donc en moyenne

epais (plus de 10-15 nrn), avec une base large. Seuls les {clats i dos p'resederf parfois nntalonphrs

etroit. k talon est en€gle g#nb lisse, rarement diddre ou frcett6.

Ce type de d{bitage, sur nucl6us d deux sufices #cantes ou polyedriques, a donc pour

objectif preferentief la production de grands eclats A dos et des eclats d talons larges plus petits

(talondog Le nucldus est gerd alternativernent sn plusieurs surfrces ortbogonales ou deur

surfices opposees (une des deux 6tant plus abrupte que I'aute tds plane) par des enldverEnts

unipolaires ou entrecroises. Les ar6tes du nucldus servent d guido les eclats et fangle de frappe

s'ouwe ou se fernp au fur et d rneswe du ddbitage. Cette utilisation des ar€tes pennet cependant de

conserver longtemps ou de creer un angle adequat pour le d6bitage d'une autre surfac€. Cest en

d6finitive gn ddbitage latdral altenre. Les convexitds distales seraient maintenues parfois par de petits

enldvements unipolaires et entecroisds, ou ortlrogonaux. La production est continue sans phase de

remise en fornrc, avgc une absence de decorticage prfulable et, dans rme partie des caq absence de

surfrces pr6ferentielles de d6bitage. La taille moyenne des 6clafs conpar6e d celle des nrrcldus

rnonfe un ddbitage pousse. Les nucldus ob,senr6s dans le site sont donc en phase terminale poul la
plupart. La relative distame poru collecter ce nratdriau ou la bonne qualitd du silex explique peut-

6tre cette gestion ma<irnale, jusqu'n 6puisenrent. La chaine operatoire a eu lieu totalemeff sur place.

Il est possible enfn que toutes les catdgories de nucl6us ddcrits ftssent partie dbne rftrrc chaftre

opdratoire, i des stades diffirents

5. L'outillage sur €clat

La plupart des outils sur 6clats sont des racloirs (88,7%). Les autres cat6gories sont trds
rares.

La retouche est le plus souvent 6cailleuse, plus rarement marginale ou scalariforme de tlpe

Quina Cette demidre est par ailleurs toujotrs associee i un 6clat de grande 6paisseur.

Les racloirs sont fagonn6s sur la totalitd du bord nanchant ou sur une partie, mais trds
fr6quemment oppose ir un dos, cortical ou decortiqud. Les outils convergents sont souvent en bout.
Selon la position du dos et du bord tranchant, les racloirs sont, soit latdratrx, soit transversau. Le
support recherch6 en premier lieu parait Otre un echt e dos rnais tous les produits issus de toutes les
dtapes de la chaine op6ratoire sont utilises, de I'entame a teclat decortiqud.

Tabl.V : L'outillage stu 6clat en silex maestrichtien de la couche 5 (Sclayq Belgirye)
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Ce choix morphologique pr6frrentiel d'un support d dos se double d'un choix nrctrique. En
effet, les produits retouch6s sont parmi les plus grands eclats de la serie (figure l9). A nroins de 30
mrn, il n! a jamais de retouche et la plupart des outils ont une dimension conprise entre 50 et phn
de 60 mrn Les hommes ont donc jugd necessaire et ont retouchd de pr6ftren& bs grands 6.lut", a
dos, les plus petits 6tant soit utilises bruts, soit considdr6s comnre dechets. MC; si ce qui est
retouch6 n'est pas seulement ce qui est utilise, tobjectif du deffiage, ou du moins certains besoins
fonctionnels, est donc bien ce qui a 6t6 observd lors de I'analyse dis nucl6us et des 6clats, d savoh
avant tout des eclats degrarde taille, 6pais, avec un dos opposd d un bord franchant, qu'il soit lat6rat
ou au niveau du talon (figures 20 et2l). Le racloii est alors hansversal ou lat€ral indiifrrenxxent en
fonction de la position technique du dos, sur le tanchant le plus long. L'angulation du bord retouch6
reste assez semblable d'une piece i I'autre.

B. Le quarfzite brun

k quartzite brurl bien que proverunt d'un seul secteur, d savoir les berges de la Meuse, ge
prdsente sous forme de galets de teintes diftrentes. Ceci a permis ci'irdividuaiiser des groupes
d'eclats et de d6bnis prorrenant vrai-se-.gfg5Lt*n d'un n€np galet et de proc,dder d des remontages.
La morphclcgie de ces galets n'a cependant pu Otre syst6nratiquement reconstituee. Ils paraissent
tout de rnfuie 6tre assez globuletrx avec des ficettes naturelles.

galets (bris6s, entiers ou i enl.) 24
6clats (<20 mm) 374
eclats (>20 mm) 408
nucl6us l t

riont outik 2 nacloirs
TOTAL Et7

Tabl.vl : Le nrat6riel Lithique en quartzite bnun de la couche 5 (Sclayn, Belgique)

l. La chaine operatoire du ddbitage

Les nucl6us en quartzite brun ont 6t6 classes en detx cat6gories selon le nombre de surfrces
de ddbitage et leur position recrproque : I ou 2 sufices de ddbitage secantes ou ortlrogonales (10
nucl6rx) et muhidirectionnelles (1 nucl6us)

Les nucl6us et les remontages (frgures 22 h27)

o les nucldus sans rennntage

Six nucl6us nbnt pu recevoir d'eclats de remontage. Ce sont des pieces dont les dinrensions
varient de 50 d 70 nrn

Ces nucl6us prdsentent deux surfrces secantes. Pour 5 pieces, une des deur frces presente
des larnbearx de cortex et quelques enldvements plus ou moins envahissants. Dans un cas, [e cortex
subsiste sous forme d'un dos latdral tr zupport est rnaisemblablenprf un galet ou rm eclat de
decalott4ge. Cette fice corticale assez abnupte est sans doute un plan de t"pp". Ceperdant elle a pu
€ne 6galenrcnt utilisee dans certains cas en sufice de d6bitage. L'autre frce est bombee ou
pyramidale, rnais plus plane. Les enldvenrents couuent toute la surfrce et sont bipolaires,
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exilresroises ou centripetes. Leur point dinpact est, dans la plupart des cas, tres latdralise'I&lat

produit €tant d6bordariiet sans aoute epais. L tutg"" ne nnntre aueune tace de remise en forrne'

La disposition et l'€paisseur des enldverFnts contibuent e maintenir trne forte convexitd et d

autogdrer le nucl6us. La srnfrce de ddbitage et le plandefappe pewent etre exploitds en alternance

ou successivenFrf. Le nucl6us est debita dans son gput*rn e partir d\:ne ou {e 
deux zones de

fiapee ou sur toute sa pdripherie. Le1 eclaS e:<haits, peu nombneu successivemerf' sont en

t*:o*e i dos, cortical o,t aeUota^t. Ils sont longs ou courts selon la disposition des enldvenrents

surle nucl6us, $xece de ddbitage ou plan de frappe plus abnupt'

Un sixidme nucl6us est gne boule potyedrique, en partie corticale, avec des enldvenrents

centripetes tnds abnrPts.

o les nucl6us avec remorfiage

six nucl6us ont 6t6 remontes avec un ou phrsieurs eclats. cinq pidces pry1""t le ddbitage

d,un galet suivant * *rrt plan Le bord cortical du galet est laisse brut ou juste rectifi6 par quelques

enldvelnentS ortfrogo*ro peu proftxiS' 1tU eirttuhitsants, se -contentant 
de preparer un plan de

frappe parfois pgripnetiq". sans modifiertoutefois la forme du galet. L''angle de frappe est trds

orru".t. n, 
"o*" 

a,, JeUitug", il peut arriver que le plan de fiappe soit de nouveau prepar{'

Dans un des cas, deu surfrces orthogonales sont d6bitees, separees par une ar0te servant

altemativenent de plan de frappe. ks surfrcei de ddbitage qui sont exploitees, ou plutot la ou les

deurtranches du galet, perpenai""faires enfie elles, sont in6gulieres avec des frcettes d'enldvements

pius ou moins alo.pt"r. Les negati$ sont disposes d'une maniere entrecroisee dans tous les cas sauf
^ur,, 

ot, rme surfrce du gal* * Aei*e" pu des enlivenpnts rudpolaires zuperposes. Les points

d'impact des enldvenpnti sont loin de lardte, ce qui donne des eciats 6pars avec des talons larges et

corticaux. Le bord du galet ou les ar6tes des 
-enldvenents 

pr6c6dents guident les enievemenis

suivants. Les eclats sont alors cot[ts ou longs, selon leur position les uns par rapport aux autres, ir

base large. La dinrersion de teclat, en particulier sa longueur, depend de celle du galet Le galet est

en effet d6bit6 en ffanches successives,gJr'.:ne ou deu*. su*ces orthogonales. ks eclats emportent

souvent le cortex sur la p6riph6rie du galet. La dimension des galets n'excedant jarnais 80-90 nrn de

long, de large ou d'6pai;;, souvent moins, les produits n'excddent jamais les 90 nnn de long'

Un percuteur dw semble Ctre la seule technique employ6e pour d6biter de cette nranidre.

Lorsque le cortex subsiste sur une des srhces ddbitees, il montre que des galets d frce plane ont

et6 pi6ftr6s. Aucune preparation ou mise en forme n'6tait alors necessaire et le ddcalottage limitd d

* pf* stricte e*pt"ssioo- D'ecorticage et ddbitage de nouveau se confondent'

o les remontages d'6clats

parmi les dix lots d'6clats remont6s, un premier cas de figure regroupe des 6clats extraits

unipolairenrcnt ou unipolairement convergents, sur un tt€-: PlarU et qui se remontent les uns sur

lesiutres ou ldgdrement decalds. C'est le type de renmntage le plus frequent avw 7 ensembles de 2

i 5 6clats. Ces remontages d'une partie de strfrce de d6bitage montent que le cortex subsiste

encore latdralement ** foroo de dos et trds souvent au niveau du talon des enldvements. Les

produits sont extraits les uns sous les autres, e partir du nfeme plan de frappe ou ldgdrernent decal6s'

Les n6gatift d'enldvements de la plupart des eclats indiquent ce n€me sch6ma de production Il n'y a

aucune-pr€parationdu galet,le decorticage se confondant avec le d6bitage'
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Detx remontages permettent d'observer I'arnorgage de leryloitation. De petits 6clats
corticaux entanrent dans un premier tenps le galet. Ils sont tout d'abord decal6s les uns par rapport
aux autres puis superposds. D'eclats totalement corticau& on passe d une production d'eclats d dos
cortical Puis un ou deux enldvements de tds grande taille (70 d 80 nrn) sont 6t6s, decalottant plus
profond6ment le sonnnet du galet. Cette maniere de frire ficilite peut-6te lamorce du d6bitage.

Le second cas de figure regroupe detx remontages i deux eclats cbacun Les talons sont
systdrratiquement corticatx et pour un remontage, les eclats ont des dos corticatx. La disposition
des 6clats montre que le ddbitage est entecrois6, sur un m6me plan- Mais le principe reste le m€me
que pour les autres remontages. Le d6bitage se fait d partir du bord du galet, sars preparation, ce
dernier 6tant 6t6 trds largement d chaque fois. Le d6bitage s'effectue encore sur un seul plarU

tonquant progressivement le galet dans son 6paisseur, en utilisant le bord cortical. Un ou detrx a<es
de d6bitage sont choisis.

Un troisidme cas concerne un remorfage de 5 6clats. Les eclats remontent selon quatre
plans orthogonarx entre eux Quatre nufices sur le galet ont 6t6 exploitees et en ahernance,
chacune servant de plan de fiappe i lautre et ceci dds lentame de la piece. Sur chaque plan, les
enldvenrents sont unipolaires ou bipolaires. Le galet toume donc trds souvent dans les mains et le
nombre d'eclats obtenus i la zuite est frrble. De ce frit, les angles de frappe sont maintenus et les
eclats obtenus sont courts ou longs (30 e 50 rrnn), 6pais, i talon cortical et parfois d dos cortical. Le
cortex est encore largennent pr6sent sw tous les produits.

2. L'objectifdu ddbitage : les eclats

Par rapport au nombne de nucl6us, les eclats sont trds nombneux. La productivit6 paralt
dorrc inrportante, m0rne si on envisage la disparition d'une pmtie des nucl6us. L'impossibilit6 de
rernonter la plus gmnde partie des pieces irdique aussi sans doute que des eclats ont disparq
export6s par les tailletrs.

Si lon tient corrpte des lots de pieces de couleurs diff?5rentes, il semble que les homrres ont
apport6 entre 14 et 20 galets de quartzite qu'ils ont d6bitds sur le site. Ceci peut 6tre consider6
comrne une activit6 limitee pouvant 6te associee i une seule occupation L'6tude de chacun de ces
groupes d'eclats de couleurs diflerentes rnontre par ailleurs toujours les n€nrcs constantes
techniques du d6bitage.

mm 20-30 30-40 40-50 50-60 >60 total
entame 32 4 9 6 10 61
trois-quaft entame 7 8 f, 6 26
dos et talon corticaux 29 2 11 3 45
talon cortical 7 30 30 3 f, 77
dos cortical 3 4 t2 3 4 26
dos cortical3/4 5 2 7
dos cortical extr€mit6s I 2 3
dos d6bit6 I I 2
cortex r€siduel 6 l8 4 8 I 37
6cht sans cortex t6 24 29 18 3 92

TOTAL 105 82 104 46 39

TablVII : Caract€ristiques des dclats en quartzite brun de la couche 5 (Sclayl Belgique)
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La dinrelr.sion des eckrts est tds \xari6e, alhnt de 20 nrm d phrs de 60 nm et au ma:dnum 90

nnn La plus grande partie a ceeendant rnoins de 50 nnrr k module moyen s'€tablit entne 20 et 50

rnn Seulement 24o/o des eclats sont ff)n corticatx et rmins de l9/o portent uniquemed des

lambaux de cortex Tout le reste de la serie est plus ou rnoins trds cortical Un quart des eclats sotr

des entanres ou des entames avec un ou deux petits n€gatift denbvements. Sinon la rnajoritd des

eclats portent un dos cortical ou/et un talon cortical t€s entames sorf de toutes dime,lr^siors, parmi

les phs petites pidces comme les plus gfandes. Les 6clats i dos ou talon en cortex appartiorrerlt atD(

cat€gories les plus petites, i rnoins de 50 rnrU ce qui correspond au module nrcyen de la s€rie. ks

echti aecortrq-u6s ne sont pas de grande dinpnsiorU 6galerrcnt ir I'int€rieur du rnodule rnoyen de la

serie.

Il semble donc, qu'en dehors de I'entame qui ddnrarre et d6calotte le galet, les produits

recherch6s, ou du rnoins ce qui est le plus produit, sont des eclats diss5nrdtriqueq i dos plu ou

moins envahissant sur la perfherie de la pieoe ou des eclats i talon large et 6pais sans pr€paration,

dont la dimension avoisine les 50 nnn Le plan de frappe est raremelrt pr6pare, n€me sur les 6clats

decortiqu6s oir le talon est lisse. Tous les eclats prdsentent des n6gatG d'enldvenrents unipolaires ou

entecroises, frds rarement centripites. [,es entarnes portent parfois quelques petits enldvemerfs

centripetes qui pourraient indiquer rur premier amorgage du d6bitage selon cette disposition

La pr6sence de cortex sur la plus grande partie de la s6rie irdique une phase de decortbage

inexistante et qui se confond avec celle du plein d6bitage.

La comparaison des caract6ristiques techniques des 6clats avec les donrdes des rernontages

et celles des nucldus confirrne les observations. La chaine operatoire d6bute sans preparation ni mise

en forme du galet (figures 28 et29). Le galet est anrcrci dans un premier tenps par rm d6calottage
(sans doute un d deux par galet selon les lots de couleur). Les eclats sont guid6s ensuite par le bord

cortical du galet et le d6bitage se derotrle presque toujours sur un rferne plan, plus rarernent sur
deux ou quatre plans, et est unipolaire ou entrecroisd, aherne, de maniere d toujours maintenir urrc

certaine convexit6 de la surhce. Lorsqu'il y a exploitation de deu:< ou plusieurs surfic€s, le nombre

d'enldvenents obtenus d la zuite est reduit. L'alternance de la gestion des srrftces est rdguliere. Le
galet est d6bitd en tranches (dos cortical ou talon et dos cortical), le point d'inpact 6tant plus

souvent lat6ral qu'au cente de la nrfice corticale. Le plan de frappe est laisse cortical le plus

souvent. Les dclats non corticaux de dimensions rdduites peuvent €tre tout aussi bien et d la fois des
6clats de plein d6bitage que quelques remises en forme de la ruface du nucldus (figure 30). Le
ddbitage par "saucissonnage" est pr6sent mais rare. Il semble €tre une variante de I'exploitation d'un
galet stu un plarl Les enldvenrents sont alors zuperposes. Dans lautre cas de gestion a partir d'un
plan, ils sont au contraire decal6s les uns par rapport aux autes et n'enportent pas toute la tranche
du galet.

3. Une trentaine de galets ont 6t6 recohds d la fouille. 24 sr:int en quartzite bnm- Leurs
dimensions sont conrprises entre 70 et 120 nnrr Les nnrphologies sont systdrnatiquenrent de fonrp
ovale ou ronde, tenant bien en main et t6moignent sans doute d'un choix. La plupart sont entiers,
sinon casses ou portant un petit enldvernent en bout. Aucun ne montre apparemmerfi de traces de
percussion Pourtant, il frut sans doute bien voir dans la pr6sence de ces pieces une recherche de
percuteurs.
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C. Le quarfz blanc

T-e qnrtzblanc est arriv6, colrurrc le quartzite brurU sous la forme de galets. l,a lecture des
sch6mas d'exploitation est par contre plus difficile en raison de I'eclatement de la roche au d6bitage.

La question posee au prealable est donc de savoir si les nombretx eclats ou d6bris, portant
des dos et des talons corticaux, rdsuhent d'un debitage ou d'un frqonnage ; et en d€finitive de savoir
quel type d'activitd s'est d6roulee sur place. La retouche des 6clats est quasiment inexistante. Les
6clats sont par ailleurs pour la plupart 6pais.

eclats (>20 mm)
dont 4 racloirs

343

ectats (<20 mm) 3057
d6bris 2924
salets (entiers et casses) 3

Total nrcduits 6326
ni&es nucl6iformes 33

TOTAL 6382

Tabl.Vltr : Le matdriel lithique en quartz blanc de la couche 5 (Sclayn, Belgique)

La plus grande partie de la serie en quartz blanc est conposee de microtclats et de d6bris.
Leur lectwe technique est impossible. Seuls les eclats de plus de 20 mm et les pieces nucl6ifornres
(nucl6us i choppers, galets fracturds) ont 6t6 6tudi6s pour tenter de comprendre les operations
techniques qui se sont ddroulees dans le site, sur cette roche.

La plupart des eclats observds ont donc des dimensions conprises enfe 20 et 40mrn De
grandes pieces existent (plus de 70 ou 80 rnrr) mais elles sont rares. La nniti6 des 6clats portent des
rdsidus de cortex ou sont des entames. Sinon le cortex est souvent localise sur un dos qui se
prolonge fr6quemment en un talon cortical. Les formes des eclats sont geonntriques et les sections
dissyn€triques. Les epaisseurs des eclats ddpassent les 10-15 nrn La disposition des ndgatifr
d'enldvements est peu lisfule. Les quatre outils prdsents sont des racloirs lat6rauL i retouches
ordinaires et opposes d un dos.

L'existence de pieces corticales et en particulier d'entanres pefirrct ddje daftnrcr qu'urrc
exploitation des galets de quartz a bien eu lieu sur place. Il s'agit maintenant de savoir si les eclats
sont des produits de d6bitage, de frryonnage ou r6suftent des deux d la fois.
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t,es produits nucldiformes sont divers :

sahts brisds 4

enEvements en bout 2
chopper I

nidces oohedrioues i enlivements multidircctionnels 32
niCces nucl6iformes i une surfrce d'exploitation I

i 2 surfrces d'exploitation l0
i3ou4sur faces 5

Tabl.D( : Les pieces nucl6iformes en quartz blanc de la couche 5 (Sclayq Belgique)

Le groupe |e plus nombreux est celui des pieces globuleuses ou polyedriques, monfant une

eryloitation muttiairectionnelle des galets (figures 3l et 32). Seize autres pieces nucl6ifornps

presentent rme d quatre surfrces ou frcettes avec des ndgatift d'enldvements unipolahes ou

bipolaires. Ces surfrces sont orthogonales entre elles ou secantes.

Une seule piece en d6finitive peut 0tre consideree avec certitude cotrurrc issue d'une activitd

de frqonnage. Il s'agirait d'un chopper tansversal, avec trois enldvenpnts d6limitar$ un harchant

convexe. Sinon les autres pieces sont des galets b,risds, accidents de percussion ou au cours de

lexploitation

Au vu de lbbservation des n6gatift d'enldvements sur les facettes, les trois-quarts des pidces

r6suhent sans doute plus d\me activitd de d6bitage que de frqonnage.

Le cortex est abaent des pieces polyedriques mais il zubsiste parfois sur les autres types de

nucl6us. La persistance d'un culot cortical e h base ou de lambeaux de cortex disposes latdralenprt

atlr surfrces de ddbitage, rnontre que le ddbitage se serait effectu6 directement sur les galets, sans

mise en forme. Une, deux, trois, quatre surfrces de d6bitage ou plus ont et6 g6rees par des

enldvements unipolaires, bipolaires ou plus rarement entrecroises. Elles sont orthogonales entre elles

ou sont s6cantes avec un angle ffi. Ce demier cas de figure est le plw rare et ne concerne parfois

qu'un des c6tes du nucl6us.

L'observation des surftces des supposes nucl6us indique que chaque face aservi i la fois de

surfrce de d6bitage et de plan de frappe alternativenrcnt, quel que soit le nombre de fices

exploitees, jusque epuisenrcnt (figure 33). La disposition des n6gati$ d'enldvenpnts rnontre que

ceux-ci enpidtent largement sw les bords corticaux du galet. La position du point d'impact est

fortement hteralsde et se situe loin de [ar0te. L'6clat extrait est alors 6pais et porte un dos cortical

oppose d un tranchant, dos se prolongeant souvent par un talon cortical. Ces gros eclats 6pais, d

talons larges et 6pais et i dos, que I'on observe e h fois sur les nucl6us et parmi la serie d'eclats,
semblent €tre lobjectif principal de lexploitation des galets de qnrtz. Cette dernidre d6rnarre sans

mise en forrne du galet. Seule une ou deux entanrcs paraissent etre 6tdes, puis le ddbitage se ddroule

alternativernent sur les bords du galet, et sur chacune des fices. Les enldvenrcnts envahissent peu la

surfrce.

Parfois, un ddbitage periphdrique e partir de la surhce corticale du galet est pratiqu6.

Lorsque le nucldus nest pas 6pais, les eclats sont d6bit6s dans toute l'dpaisseur du bloc, emportant

un lambau de cortex i leur extr6mit6. Un "saucissonnage" du galet semble alors avoir 6t6 pratiqud.
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Il est donc dvident que les honnnes de Sclayn ont d6veloppe un d6bitage organise de galets
de quartz ramasses dans un environnenrent plus ou moins proche. Ce ddbitage s'est derould sur
place, en raison de la pr6sence des entames. Il ne necessite pas une preparation du nucl6ts. Les
phases d'initialisation et de d6bitage se confondent cm lbbjectif est une exhaction de produits 6pais,
d dos cortical, d talon large et epais. Les bords corticaux du galet zuffsent d guider I'exploitation.
Aucune mise en forme nest indispensable. Les nucldus sont ddbit6s jusquh dpuisement dans la
plupart des cas. Ce type de gestion n'est pas opportuniste. Il ob6it d des rdgles sinrples mais
appliquees systdmatiquement. Une ou quatre surhces orthogonales enfre elles 6tant d6bit6es,
I'e4ploitation se d6roule en volunre.

3. Un d6bitage opportuniste et compl6mentaire : les roches locales (calcaire et chert)

A. Le calcaire

micro-eclats tt4
eclats t22
nucl6us 3
galet I
chopper I

TOTAL 241

TabLX : Le matdriel lithique en calcaire de la couche 5 (Sclayq Belgique)

I€ catcaire utilise est un calcaire mrfneux, de couleurs vari6es: blanchAtre, gris, rruuron,
nor, d gains fins et de qualit6s 6galenrent'uariees. La lectrne de lorganisation des enldvenents est
parfois difficile en raison de I'alteration zuperficielle de la roche.

Uobservation pehographique de tous les dlernents calcaires montre qu'ils proviennent sans
doute pour la plupart de la grotte et ne sont pas tous originahes de galets de rividre (Van der Sloot,
1994). Le calcaire encaissart se d6lite sous fornp de dalles et de plaquettes d'ot la grande quantit6
de ddbris ramasses d la fouille qui ne sont peut-Otre pas tous de production hurnaine. 114 micro-
echts ou fragrrrcnts de rnoins de 20 rnn ont ainsi et6 ecart6s de l6tude. Ils peuvent provenir d'un
d6bitage ou de la retouche comnrc du d6litage des parois.

Plus de la npitid des I22 pieces consid6rees comrne antlropiques, de plus de 20 mnr, sont
des ddbris sans traces de retouches. Les autres pieces sont des 6clats, souvent brisis, de forme
irrdgulidre. Leurs dirnensions varient de 20 mm ir 80-90 mnr, voire 110 mrn La plupart sont
toutefois compris entre 40 et 50 mrn Outre les eclats, des pieces quadrangulaires, le mat6riel
corryorte quelques larres de grandes dinpnsions (phrs de 60 mm a ll0 rnnr). Les ndgatift
d'enldvenpnts stu les eclats et les quelques lanres sont unipolaires, parfois bipolaires ou entrecroises
(fieure 34).

Un dos cortical ou une fracnne est oppose parfois d un tanchant. ks eclats comrrp les
Iames sont epais (de l0 d plus de 15 mm), de section quadrangulaire. Les talors sont lisses.

Aucun d6bris comnte arrcun eclat ne porte de retouches mais lbrganisation des rngatG
d'enldvenrents sur les eclats et la prdsence de pieces nucl6'iformes donnerf d penser qu'un ddbitage a
tout de n€np eu lieu dans la grotte sur cette roche.
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Trois pieces ont 6t6 considdr6es cornrc des nucl6us en raison de b pr€sence de phxburs

negatifr d'enldvements agences. kurs dinren^sions varient de 50 d 80 rmn et les €paisseurs sont

"oirptir"r 
ente 20 et 30 nnn La premidre presede des enldvements edrecroisds su deur frces.

pur disposition sernble plus opporhrniste que r€v61er une vdritable organisation du ddbitage.

La derxidrne piece se prdsente connrc la F€rniere, i savoir deu surfrces de ddbitage

oppos6es, mais avec des enldvenrents centripites de tailles variees. De tpuveau le d6bitage semble

opport rirt". Il nY a pas de preparation du bloc, ni mise en fornp. Clraque frc€ s€rt de plan de

frappe d I'autre.

La troisilrnrc piece est Azsnentge. Une des frces est plane sans enldvemer$. L'autre surfrce

presente trn €sidu de cortex et des enldvenrents entrecroises.

La disposition des negatifr d'enldvements sur oes tois pieces texnoigne sans doute de

lexistence d'undebitage stn le calcaire. Il paraft 6tre sans pr€paration, ni mise en fonne du bloc. Les

enldvements sont ddtachs sur chaque frce selon les possibilit6s offertes par le bloc en utilisant

lautre frce conmre plan de frappe. Ceci expliquerait la disposition souve'lrt erfrecroisee des

enldvenpnts. La seule rnotivation des tailleurs semble avoir 6t6 la rectrerche de gfands 6clats 6Pais'

avec de grands tanchants b,nrs (figure 35).

Deu galets ont 6t6 en oute rdcoh6s. Un galet est entier (100 rnn de long) et un arte porte

deux enldvenrents en bout (60 mm de long). Il pourrait s'agir pour ce dernier d\rn chopper

sonxnaire.

B. Le chert

Comnre le calcaire,le chert noh est une roche abondante dans la grotte et i proximitd, es

fornp de bancs dans le calcaire encaissant. Ce chert se ddlite frcilenpnt le long des diaclases et se

ftlrru6se sous la fonrp de fragrrrcnts cubiques ou paralldlepipediques de dinrensions variees. Les

honrmes ont apparenrnent recuper6 cette roche et I'ont amgnag6e sormrairernent. Les raisons de

cette collecte ne sont pas i rattacher d une pdnurie de rnat6riaux Ia vari6t6 des roches utilis6es et la

disance parcourue en sont Ia preuve. Le chert est une roche dure n gains fus qui a pu €tre

appreciee pour ses propri6t6s. Ses fornps natr.relles g6onftriques ont pu de n€np 6tre un atout.

DJ toute naniCre, il est dvident que le ctrert a 6td utilise en conpl6me,lrt pour des activitds de

fortune.

Les fragrrrents de chert recoft6s dans la couche sont abordants et de toutes tailles, souve,lrt

trds petits. Il a parfois 6t6 difficile de diSinguer ceux porteurs d'enldvenrents volontaires de ceux qui

ne sont que des cassons naturels. Le nombre de pieces examinees a 6td de 1022.Ia plupart ont des

dinrensions comprises entre 20 et 40 nrn Quelques-unes sont plus grandes, de 40, 60 mm d phs de

100 mm

Les criteres retenus pour reconnafrre une 6ventuelle intervention humaine ont €t6 de deu

types : des enldvements organises ou des retouches, des traces d'ecrasement rnarqu6es sur les ardtes.

En effet, beaucoup sont tnises stu les bords et aucurrc trace ne peut t6moigner d'une intenrention
humaine certaine.

En d6finitive, 28 pieces sur phs de 1000 fragrrnts tdmoignent que les hornnes ont bien

recuper6 ce chert. Ces fi:agnrents portent des retouches ou des ecrasenrents prononces qui ne
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peuvent €tre accidentels (figure 36). Les dinrensions varielrt de l0 mm d 90 nnrU la plupart 6tant
cependant compris entre 40 et 50 nnn Il y aurait donc eu un choix parmi les pieces recuperees ou
d€bit6es.

Les quelques pidces retouchdes sont des racloirs. Les retouches sont variees : rnarginales,
dcailleuses, ldgdrement denticulees, abnuptes le plus souvent en raison vraisemblablenrent du type de
fracturation de la roche et limitees presque toujours d un seul bord. Les pieces retouchies ou
utilisees sont parfois des cassons, surtout des 6clats. Ces derniers pr6sentent des talons lisses ou
diddres. Les ndgatift d'enldvenpnts sont unipolaires et il y a souvent un dos cortical lat6ralb oppose
au tranchant retouchd. Il est inpossible de savoir si tous les eclats r6sultent d'un d6bitage, n€nre
sommaire ou" pour certains, s'ils ont 6t6 rarnasses parmi les fragments naturels de roche por:r leurs
tranchants disponibles (fuure 37).

Aucun rirai nucl6us n'a en effet 6td recoh6. Il est clair que certains grands fragnrcnts de
chert, portant quelques enldvenpnts et des retouches, ont pu produire des eclats. N,{ais il est peu
probable qu'il y ait eu un vdritable d6bitage organise (figure 38). Les honnnes ont plut6t ramasse des
fragments sur le sol de la grotte ou devant I'entrde parce que ceux-ci pouvaient 6tre utilises :
tranchants, tranchants opposes dr un dos, pieces peu dpaisses ... Ce rarnassage opportuniste paraft
logique pour des activitds de fortune.

LES METHODES DE PRODUCNON DA}{S LE MVEAU 5 :

UNE ACTIWTE SPECIALISEE ?

Les nrethodes reconnues d Sclayn appartiennent d deu gands types (figure 39). La
premidre, la mdthode Levallois (gestion d'une su&ce), est apparemnrent connue et maitrisee mais
elle rt'a jamais eu lieu dans le gisennent. Certains eclats ou des outils de gres bnxellien, de phtanite,
de silex de Spiennes et campanien sont parvenus dans le site, d6jd ddbit6s et proviennent d\:n
gisement 6loign6. Ces eclats ont juste 6t6 retouch6s dans le gisement. Sur place, avec des mat€riaux
plus ou moins locaux, venant des berges de la Meuse, les tailleurs ont utilise une nt'thode basee sur
une gestion en volurne, d partir d'une, deux ou plusieurs surfrces ortlrogonales ou secantes entre
elles, dont parfois un "saucissonnage" du bloc, potr lbbtention d'eclats 6pnis, e dos. (figure 40).
Dans tous les types de matdriatx locaux, des eclats epais, asyrrctriqueq ont 6t6 rechercHs, la
corplexit6 du d6bitage et la gestion du volunrc du galet variant selon les types de roches, peut-Otre
selon leurs fornres et letn aptitude d la taille. Ainsi le ddbitage du silex maeshichtien se frit plus
souvent A partir de nucl6us d deu sl&ces #cantes alors que les galets de quartzite et de quartz
blanc sont exploit6s e partir d'une ou deux surfrces orthogonales ou perpendiculaires entre elles. De
nombretx points comrnuns entre les modes de d6bitage des diffdrents types de roches (exploitation
en volunre du nucl6us, abaence de mise en forme, d6bitage afterne et latdralise, autogestion du
nucl6us) et le choix de ne pas pratiquer de ddbitage Levallois dans le gisernent rnais d'utiliser et de
retoucher uniquement des eclats Levallois import6s, sont sans doute d relier avec ltdee d'un frcids
qui peut 6tre aussi bien economique, en rapport avec les activites qui ont eu lieu dans la grotte, que
technique. Les pidces retouch6es sont plutdt rares. Les dclats ont donc 6t6 utilises surtout bnrts.

En fonction de la distance d'origine des types de roches, on est dorrc oblig6 de constater une
repr6sentation diftrente dans les 6tapes de la channe operatoire et trne difdrerce des
corporterrcnts techniques. Aucun nratdriau lointain n'a 6t6 d6bite sur le site. Tous les eclats et
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outils ont 6t6 inportes, t6moins des phases terminales du ddbitage. Ces produits peuvent avoir 6td

tout agssi bien d6bft6s par le groupe que rarnassds. Pour les aufres roches, toutes les dtapes du

d6bitage sont pr6serfes s,11 pluce, du bloc test6, aux produits corticaux, aux nucl6us, aux dclats et

outils.

Les n€thodes sont 6galenrent adaptees phs ou moins en fonction des tlpes de roche,

rmifrces, d srrfrces s6cantes, orthogonales, muhidirectionnelles ou en "tanches de saucisson".

La proportion dbutils retouchds selon les roches est trds variable, plus inportante pour le

silex nraestrichtien que pour les autres roches locales rnais en ddfinitive assez r6duite. Ces roches

lirnent apparenunent des eclats bnrts, utilises conrne tels.

Lechoix des roches locales obeit sans doute i des critdres d'accessibilit6 et de disponibilitd

dans lenvironrpnpnt rnais aussi d des propri6tds nrdcaniques. Les roches les plus proclrcs sont les

plus nombreuses (800/o). Leur aptitude dlataille est variable, allant du silex maestrichtien de bonre

q6te au quartz L'outillage est peu abondant, les 6clats sont utilisds bruts. I€ cofit de hansport est

6b1", la pioduction sinpie, dans le volunp du galet. Mais les honrnes ont pu obtenir les eclats

6pais qu'ils recherchaienfporn satisfiire des besoins innnediats. A I'inverse, les roches lointaineg de

trds bonne qudit6, sont inportees d6jn d6bitees et les racloirs sont dominants. Ce sont des outils

mobiles, pennane,lrts, q,re lbn nhdsite pas d rectifia. Le silex rnaestichtierf cas particulier car

dbrigine un peu plus lointairrc, est arrivd sous forrne de blocs bruts et toutes les plrases de d6bitage

sont-presentes. Les nucl6us sont exploit6s fortenrent, sars doute pour les aptitudes du silex d la

taiUe, mais aussi peut{11e en raison de la distarrce un peu plus grande i parcotrir porn aller

r6cup6er cette roche.

Le d6bitage est de concept Levallois pour les roches les plus rares et les plus lointaines. k

corportenrent est donc assez uniforme dans ce goupe de roclres. Il en est de n€me pour les types

de nrat€riaux locarur (silex maestichtien, quartzite, quartz, peut-Otre calcaire) avec une gestion en

volume des galets. Lrs lmmnes ont obtenu sur place des produits similaires avec ce qui 6tait

disponible dans I'environnement proche, i savoir des roches ditrerentes.

L'ORIGINALITE DE LA COUC}IE 5 PAR RAPPORT A LA COUCFIE 1A

Les tailleurs de la couche 5 ont eu conrnrc objectif prioritaire de produire sur place des

fclats epais, asynrctuiques. Ils ont appliqu6 ce projet d des roclres diverses et se sont adapt6s aux

possibilit6s de ces roches. k ddbitage Levallois nes jamais pratiqu6 dhectement dans la grotte.

bans la couche ld le d6bitage a eu lieu surtout sr.r silex, mdme si d'autes rnatdriatx ont 6t6

accessoirenrent exploil€s, colrune le grds. Le ddbitage Levallois n'est pas non plus prdsent, ni sots

forme d'eclats, ni de nucl6us. L'exploitation se ddroule sur une surfice perpendiculaire d rur plan de

frappe, sur rm rognon ou la fic,e d'6clatenrcnt d'un eclat. Les eclats obtents sont vari6s, €pais et

*utts ou fins et longs. La surfrce de d6bitage n'est jarnais pniparee. Manifestenpnt, les honnnes de

la couche lA nbnt pas 6t6 guid6s par les rnCfips objectG forrctionnels que cerx de la couche 5.

Dbti gn rdsuhat plus bdterogene dans la production (rnoins d'eclrfs i dos). Les nucl6us sur silex

sont en effet unifrciap( et str les auhes roches geres par derx s.rfrces orthogonales. ks roches

sont ruriquernent locales.
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SCLAYN AU PALEOLITTilQUE MOYEN

La couche 5 de Sclayn se distingue manifestenrent de ce qui est observ6 daru d'autres sites
du Paleolithique moyen et dans la couche 1A du site. Les honrnes ont collect6 des roches variees
mais leur haitenrent est totalement different selon la distance et raconte deux histoires dont urle s'est
deroulee dans la grotte.

Les mat6riarx n'ont pas 6t6 tait6s de la m6me manidre selon qu'ils aient 6t6 apport6s ou
recoft6s sur place. Le grds bruxellie4 le phtanite, le silex de Spierrnes et le silex campanian sont
arriv6s de loin, apport6s par les homrnes, d6jd d6bit6s. Il n! a eu sans doute que de la retouche
d'outils, en particulier de racloirs. Ils ont donc utilise ces pieces sur place mais aucun d6bitage ne
s'est deroul6 sur ces mat€riarx. Ces quatre roches ont apparennrrnt toutes et6 ddbitees selon tur
sclrdma op€ratoire de concept kvallois, rdcurrent, unipolaire, entecroise et centripdte. Ce mode de
d6bitage est donc peut-Otre rnaitrise par les hommes de Sclayn et les mdthodes pratiquees sont alors
variees. Connrre ils nbnt cependant pas appliqu6 cette rrrcthode dans la grotte, rien ne permet de
savoir si ces eclats ont 6td effectivenrent fibniqu6s par les occupants de la couche 5.

Ils ont en eftt choisi ddliber€nrent de pratiquer d'autres modes de d6bitage sur des roches
plus locales qu'ils ont r6cohees aux alentours du site. I€ type de rnatidre premidre ou sa qualitd n'es
pas la raison de ce choix dans I'exploitation puisquils ont collect6 aussi du silex, relativenrcnt peu
dloigrre, et lui ont fiit subir un fraitement qui rt'est pas de type Levallois.

En dehors du calcaire et du chert, ramasses sur place, et qui ont 6t6 somnrrairement exploit6s
pour des besoins de forturp, et du quartz, les deux autres roclrcs, les plus abondamment travaillees
et sur lesquelles tous les efforts des tailleurs ont portd lors de I'occupation de la grotte, le silex
rnaesnichtien et le quartzite bruru ont zubi un fraiternent qui n'a rien d voir avec celui des roches
lointaires et dont les traits sont cornnuns (un ou plusieurs plars secants ou orthogonaux, pas de
preparation ou mise en fornrc, d€bordenpnt, latiralisation et d€bitage alterne, gestion en volurrc du
bloc, autogestion des srrfrces...). Le silex, d grains plus fins, pr6sente un schima offratoire
l6gerenrnt ditrerent de cehri du quartzite brun (deru< surhces secantes dont tme plus abrupte, de
pr6f6rerrce, pour le silex, une ou deux zurfrces orthogonales pour le quartzite). IvIais le rdsultat final
d savoir les eclats, qui sont lobjectif qu'avaient les occupants, sont les n€nps : eclats 6pais, d dos, d
talons larges et dpais, de dinpnsions proches de 40-50 nrnr Le bord harrchant oppose au dos est,
lorsqu'il y a des retouches, un racloir d retouches scalarifornps ou ecailleuses. La partie la plus
6paisse de l6clat est sur le bord oppose d la partie retouch6e de I'outil ou sur la partie proximale-
lat6rale. Ce tlpe d'eclat renseigne donc sur ce que cherchaient les honunes de la couche 5 de Sclayn,
n€np si d'auhes produits sont aussi obtenus. L'investissement technologique est exr d6finitive assez
frfth. ks nucldus abandoru€s ont lbpparence de pieces discoides et polyedriques.

La rnatiere disponible n'est pas la raison de ce conportement. La vari6te et la richesse des
roches sont grandes dans I'environrement. Detrx hy'pothdses sont envisageables. Des activit6s
particulie,res peuvent dorrc 6tre tout d'abord ure raison pour expliquer ce choix de mode de
d6bitage. Les eclats Levallois et ordinaires import6s ont rme variet6 de dinpnsions beaucoup moins
grande que celle des eclats d6bitds sur place. En particulier, les plus gands eclats et les plus 6pais ne
se rencontrent que dans les chaftres opemtoires qui se sont denoulees dans le gisernent. l{ais
lhypothdse d'un groupe utilisant ce t)?e de ddbitage comnre habitudes techniques courantes est
dgalenrnt d considerer.
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Si lbn part du princf que les eclats Iaallois inportds ont 6t6 d6bitds par bs hornmes de

Sclayn, ces honnnes cottoak*ie"t le ddbitage kvallois. Ils en auraiem n€rne apport6 des t€'moins

quils ont utilis6s et abardonn6s sur place. Cependant, le tpe dhabitat ou I'activit6 qui s'est ddroulde

a]* fu grotte, necessitaient des produits autres que des 6clats kvallois, activitdpq€ue orientde

vers la 
"trrs" 

aux Cervid6s (charnois et cherneuils) (Sirnorrct in Otte et aL,1992, M.. Patou-I\{athis,

sous presse). D'oir ce rnode de d6bitage originat privil6gi6. Si par corilne, on nb la cornaissarrce de

la m6thode trvallois par les homnes de Sclayn et que lbn considdre les 6clats kvallois comne des

pidces intruses, alors ies chafrres operatoires pratiqu6es dans la couche 5 refletent phrs des habitudes

iec6niques courantes propres au groupe et ne sont pas d rattacher d turc activit6 prticulihe.

Une solution intermediaire peut aussi €tre envisagee. Les 6clats kvallois presents dans la

couche appartiennent bien arx occupants (pas de nrelange ou d'apports accidentels). La netlrcde de

d6bitage la plus courante est cependant une gestion en volunp des blocs et galetq relativenFnt

inaepenaantl des activit6s. Le d6bitage Levallois, n€nrc s'il est fondanpntalernent diftrent (gestion

d'un; $xfice (Boeda" lgg4)), serait une m6thode pratiquee secondairenpnt, accessoinement. Nous

agrions la lexemple A'un ficiCs technique dans toute sa conrplexitd et rnontrnt un pannel de

rnethodes connues.

L$pothdse d'un mode de ddbitage li6 i une activit6 se rencontre dans d'auhes sites. Des

habitats q6Cia[ses dans la chasse d'une seule espdce montrent des chairrcs op€ratoires souvent elles'

m6mes trEs specialisees. A lvfaurarU pour le Bison ou i La Borde, pour I'Atrochs, les tailleurs ont

utilise soit dei roches diverses, soit quelques nratirian:c (Jaubert et al., 1990;Fwtzy et aL, 194).

Les chafrres operatoires de ddbitage sont orielrtees de nranidre i produire des eclafs 6pais, i dos

parfois, qui sont ensuite retouch6s en denticul6s. L'outillage est tlpologiquenrcnt reduit avec la

pr6sence comn1rne aux deux sites d'un outillage lorud. A ldatuaa le ddbitage est discoTde ou

Lvalois. A La Borde, il est plutdt Levallois. L'orientation des chaines opdratoires et la monotonie

de I'outillage semblent aller de pair avec une sp6cialisation cyn6gdtique. A Cordoulotls, ce sod

plutdt les racloirs qui dominent (Jaubert in Farizy et aL,1994).

Ce frcids economique qui semble prevalob pour le Moustdrien i denticul6s, doit €tre

envisag6, du moins discut6, pour I'occupation de Sclayn Toutes les chafrres opdratoires, qui se sont

d6roul6es dans le gisement, sont orientdes de manidre i produire des eclats 6pais et i dos, produits

trds standardises.

Lhypothdse d'un d6bitage que I'on rencontre dans des sites consid6r6s cotnnre de type

Quin4 et non d'un v6ritable frcids Quina par la raretd de la retouche en g6nCral et de la retouclre

scalariforme en particulier, vient aussi d lesprit pour caractdriser lbccupation de la couche 5 de

Sclayn. La couche 1A monterait au contrahe un d6bitage proche de la grande frmille

" charentienne" non Levallois.

SCLAYN EN BELGIQUE

Situe€ dans la vallee de la Meuse, la grotte de Sclayn rlest pas isol6e. Potr rp citer que

quelques sites, la region a lirn6 les gisenrcnts de Rocourt, Engilroul la sablidre Kinart e Omal, Ia

gottl de Ermitage, la grotte du Trou du Diable i Flastienes-LavauS la grotte de Spy ou proche de

la frontidre n6erlandaise, le site de lvfaesricht-Belvedere.
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Le gisenrcnt de lvlaeshicht, situ6 arx Pays-Bas, a li'vr6 un niveau dgalenrent dat6 de
lEemieru le niveau supdrieur de la s6quence. Le ddbitage est cependant dans tensemble kvallois
r6ctrnent @oebroeks, I 988).

Le site de Rocourt a donn6 aussi un ensemble 6emieq proche en 6ge de tepisode Saint-
Gerrnain I. L'industrie est par conte trds nettenrent laminaire, sur des nucldus prisnatiques
tournants. Il s'agirait rnaisemblablement d'un atelier ryfoialisd (Otte, Boida Haesaerts, 1990, Otte,
1994), montrant la variabilitd technique exisant au Paleolithique rnoyen, d cette ffriode.

Les Moustdriens belges sont varids mais appartiennent en gdn6ral plus au Moustdrien de
type Ferrassie qu'd celui de type Quina (Calren et Haesaerts, 1984). Le Trou Magite semble avoir
6t6 frequent6 plut6t par des Moustdriens de tradition acheuleenne (Otte et S-traus, 1995). Le
Moust6rien typique serait pr6sent dans le second niveau du giserrent dEngihoul et dars les grottes
dEngis (Catren, Haesaerts, 1934). Un frcids caract6rise par un d€bitage Levallois trds abondant
existerait d la sablidre Kinart a Omal @onjeaq I9B7).

Le Charentien de type auina est repr6sent6 au Trou lvlagrite, d Goyet (vallee du Samson)
dans le troisidnre niveau dEngilroul ou aux grottes de Spy. Les grottes de Spy ou de Goyet ont en
effet li'vrd un mat6riel peu Levallois en silex et en roches locales avec des-bifrces et des pointes
foliacCes porn Goyet (tJlrix-Closset,1975). ta grotte de SclayL et en particulier la couche 5, ne
serait donc pas isolee, dans l6tat actuel des connaissances des sites belges.

Plus d lbuest, dars les vallees de lEscaut et de la Haine, les sites de Mewin IV, de la
carridre H6lin ou de Petit-Spiennes ont lirn6 du Paleolithique moyen plus ancien fds fortement
Levallois avec des mdthodes r6curentes unipolaires et centripetes @scutenaire et Sitlivy, lgg4),
mais dgalement eemien cornne A Ornal ou Hdlin.

Le site du Rissori, plus 6loign6, a liw6 une indushie saalienne dominee par le ddbitage
Levallois et les nucldus d lanres (Adam et Tufteatg r973;Locht 19g6).

La variabilit6 du Pal6olithique moyen en Belgique et des nmdes de d6bitage enployes est en
d6finitive assez grande, selon les donn6es actuelles. Le site de Sclayn paraft- potg le monrent
s'individualiser par la spdcialisation de sa production et toriginalit6 des chaines operatoires qui
s'apparente d ce que lon decrit dans le Moustdrien de type auina (Turq, lgg2).

LA QUESTION DU MOUS]ERIEN DE TYPE QT]INA

Le hztroustdrien de type auina a souvent 6te dffi. et individualise par ses eclats de grande
taille et dpais, d dos, une partie de son ddbitage en tranches de "saucissoni et bien s&r la prEsence
abondante de racloirs scalariformes. Il s'agit de savoh si les honnrps du niveau S Ai Sclayn
appartiennent effectivenpnt bien i ce complexe et d'essayer d'en conprendre les raisons : frcids
economique ou groupe teclrnique distinct.

Les schdmas operatoires pratiques dars ce qui est consider6 cortnp du Moust6rien de type
auina sont habituellement consid6r6s corrune varids dans un mOnre niveau (Turq, lg2; Morrcel
1996). Le d6bitage Levallois est, senrble-t-il, connq coexistant souvent avec des nucbus
"discoides", d deux surfrces de ddbitage et des nucl6us "saucissonnds" (Turq, l99Z).En gendraf ce
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Moust€rien est d6crit toutefois comne friblemerf kvallois ou non Icvallois et de ficids peu

laminaire (Turq, 1989 et lry2).k d6bitage dit "en tanches de saucisson" est ce qui fzppe le plus

I'esprit (T*+ tsag rt est souvent utilise porn d6crire ce frcids bien que cela ne soit pas' loin de la

f*iq" .gt[ra" de d€bitage pratiqu6e. L'abs.nc" de sct€mas de d6bitage precis rnais plutdt de

npthodes opportunistes est-parfois dvoquee (Turq, 1992). Les eclats peuvent 6tre rur zupport de

debitage (Cornbe Crrenal, c22; Twq', 1992).

La retouche scalarifornp est ffiuente rnais pas exclusive. Celle-ci a frit I'obpt du reste de

plusienrs hypotlrCses quant i sa manidre de mire (L€noir, 1973 et 1986; Meignen, 1986; Verjux et

itou.."u,r, f qgZl. fa pm cornnune est que des encoches clactonniennes pernrcttraient de prdparer

un tranchant rttt6*gd dans gn premier ternps par des retouches ecailleuses. Un €affirtage pounait

expliquer dans un second tenps la morphologie de la retouche scalariforrne. L'existence de s:upports

6p.ir 
"t 

disqnrrctiques frciliterait I'utilisation d'une retouche envatrissante et en escalier (Turq' 1989

it tWZ1. Ces ractoirs auina pourraient 6tre un 6tat r6siduel de gros racloirs trds reaffit6s. Ces

zupports i dos ont rur tranchant plus court que les supports Levallois rnais en ddfinitive, la moyenne

Ae f epaissers et du tarx d'aplatissernent est la n€nre enbe les zupports auina et Levallois.

La standardisationde toutillage dans le Moustdrien de tpe auina s'e4lique habituellement

par des eclats de n€nrc morphologie, une reduction d un grard type d'outils, le racloir et i une

retouche ecailleuse, parfois scalarifornp. Les gisements 6tudi6s dans le zud-ouest de la Frarrce

(Twq, 1989) nmnfent un choix precis des nratdriatX en qualitd et en fornres, i proximit6 de

if,aUliut pogr realiser ces racloirs (moindre cofrt economique). Le pourcentage d'outils est le plus

souvent 6lev6, de 50 d7S% de lensemble, beaucoup plus que dans les sdries enployant le ddbitage

Levallois. La plupart des eclats i dos servent pour les racloirs sinples. ks racloirs latdratx sont sur

les 6clats i dos. Les racloin transversaux sont sur les dclats talondos. Il y a une forte con6lation

entre le type de support et le tlpe dbutil. Cornne dans les indushies de frcids Levallois, les racloirs

sont str les produils de ddbrlage et non sur les sous-produits.

Dans la couche 5 de Sclayn, les nrcthodes de d6bitage prratiquees paraissent €tre assez

sernhlables i ce qui est d6crit dans d'aufres sites auina Les blocs et galets sont exploitds en volunrc

selon une, deux ou plusietrs surfrces de d6bitage, alternes et latdralisees. De rares cas de

"saucissonnage" sont presents (variante possible de lexploitation d partir d'une surhce unique). trs

nucl6us sur 6clat semUtent toutefois plus rares que dars le sud-ouest de la France, sauf peut4te

pogr le silex maestrichtien Cette caract6ristique se rapprocherait de ce qui est parfois obserrr6 dans

une province auina orientale que I'on distingue en Fratrce, province pauvre en nucldus sur eclat

(T*q, 1992). Lbutillage est par contre trds rare et la retouche scalarifornp encore plus rare. Cette

retouche ne serait dorrc pas syst6rnatique contrairement d ce qui a 6t6 parfois pense @ordes' 1968).

Les pieces sont utilisees d Sclayn d'abord brutes et le r€affirtage est quasi absetf. Les homnes n'ont

pas jug6 necessaire de preparer les tranchants et ensuite de les r6affirter @ibble et Mellars, 1992).

tX i*"t irnaginer que I'angulation du fanchant obtenu au d6bitage ne le necessitait pas. On peut

fttt gir* aussi que-Iactivitd pratiquee ne le necessitait pas (une ou quelques dtapes de Ia chaine

operatoire du nartement du chamois seulenent pratiquees dans la couche 5). Le frrble nombne

dtutils rF peut etr,e cause par une Fnurie de rnatidres premieres d disposition, vu I'abondance de

celles-ci. Les roches sont tout aussi abondantes dans le sud-ouest de la France of les racloirs sont

nombretx et souvent reaffites.
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Le ftcids pr6sent d Sclayn ne serait pas de tvpe Ouina par la quasi-absence de la retouche
scalarifonrp, mais le ddbitage serait de tvpe Ouina montrarf la variabilit6 qui pourrait exister au
sein de ce groupe humain $pothdtique.

Associd d des sites de plein air ou en grotte, le problerne de la signification d'un tel ftcids
avec un d6bitage d eclats epais se pose ("cuhurel" ou 6conomique ?). L'outillage 6tant peu diversifid
et tds specifique, la tentation d'aler vers lhypothdse d'un ftcids economique est grande (Turq,
r9e2).

L'anabse de la couche 5 de la grotte de Sclayn ne permet pas de tancher. Il est en effet
possible de considerer que toute la chaine operatoire 6tant orientee vers tm objectif specifique, la
production d'eclats 6pais d dos, le ddbitage Levallois n'a pas 6td juge necessahe dans la cavit6. La
proportion des pidces retouctrdes est par ailleurs beaucoup plus frrble que dans dbutres gisements. Il
paraft y avoir une grande adequation entre le produit et I'utilisation que lbn veut en frire puisque la
retouclrc n'est pas utile alors qu'elle I'est dans d'autues sites. Reste d savoir si la chaine op€ratoire de
d6bitage ob6it d une activit6 ou en est ind6pendante et que seule I'absence de retouches soit due au
hasard de lactivit6.

Quoi qu'il en soit, si lbn considere que les hommes de Sclayn rnraitrisaient la mdthode
kvallois, ils avaient un pannel de techniques connues. Ils ont choisi d6libdr6ment de pratiquer une
autre npthode dans le site soit parce qu'ils voulaient obtenir des eclats 6pais et a,syrnetriques pour
des raisons fonctionnelles bien precises, soit parce qtre leurs habitudes techniques les plus courantes
dtaient plutdt basees sur une gestion des roches en volurne. Il fiudrait voir alors des groupes
humains ne pratiquant que sporadiquemurt le d6bitage Levallois mais transportant avec eux les
produits issus de cette activitd si rare !. Le territoire serait par ailleurs large et la productivit6
globalenrcnt irrportante. La coexistence de deux schernas opdratoires de d6bitage ne peut bien sfir
pas Ohe atrrnr6e. ldais elle est tout d fiit possible. Preuve en est de la coexistence de nucl6us
kvallois et de nucldus d lanres prisnratiques dans le site de Rierrcourt-levBapaurne dans le nord de
la Frarrce (Tufteau et aL, 1993). Deux schernas de conception opposee (gestion dtrne sur&ce et
gestion d\n volunp) sont contenporains et prouvent que des homnres peuvent pratiquer
conjointenrent des n€thodes qui nors paraissent fordanrentalernent diftrentes.

Pratique technique propre d des groupes hurnains ou/et frcids economique, ce mode de
d6bitage d'eclats 6pais et asynrctriques est sans doute d consid6rer, de toute nranidreo cornrne
particulier par la gestion en volunre des blocs, d I'inverse du ddbitage Levallois.

La serie de la couche 5 parait homogdrre, sans m€lange pouvant justifier la pr6sence des
eclats kvallois. Lbccupation pourrait avoir 6t6 courte.

Ce frcGs ne serait connu dans le zud-ouest de la Frarrce que surtout dtrant les stades
isotopiques 6 et 4,lors d\ne ptrase froide et seche, steppique (Tur+ 1989; 1992). A Sclayn, le
contexte environnenrental est different, temper6. Il n! a donc pas de liens entre ce ficids et les
conditions climatiques. I€ t)'pe de milieu ne serait pas un 6l6ment influe,nt, ni la rnatiere premiere.
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Fig.1 : Sclayn, couche 5, les roches lointaines. N' 1 et 2 : 6clats en silex de Spiennes, no 3 :
6clat de Phtanite noir.
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Fig.2: Sclayn, couche 5, le silex campanien : €clat et racloir.
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Fig.3 : Sclayn, couche 5, le silex €mpanien : 6clats, racloirs et outilconvergent.



Fig.4 : Sclayn, couche 5, d6compte technologique des roches lointaines et rares (d'ap€s
Geneste, 1985):

0 : blocs bruts et entames
1 : €clats corticaux
2A: 6clats et lames
28: nucl6us
2C : nucl6us sur 6clat
3 : d6bris, 6clats de biface et de retouche.

Fig.S : Sclayn, couche 5 : la chaine op6ratoire des roches lointaines (grds, phtanite, silex
Spiennes et campanien).

La  cha ine  ope i ra to i re  des  roches  Io in ta ines  (g rds ,  ph tan i t e ,  s i l ex

sp iennes  e t  camPan ien )

P h a s e  O
A c q u i s i t i o n  g r E s  p h t a n i t e  s i l e x  s i l e x

ma€ .p rem id re  Sp iennes  CamPan ien

Phase  1
M ise  en  fo rme

Phase 2
Product ion

Phase 3
U t i l i s a t i o n  € c l a t s  L e v a l l o i s ,  o r d i n a i r e s ,  r a c l o i r s
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Fig.6 : Sclayn, couche 5, d6compte technologique des roches locales : silex maestrichtien,
quarE blanc et quarEite brun (d'apris Geneste, 1985), m6me l6gende que la figure 4.
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Fig.7 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : nucEus discoides et poly6driques.
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Fig.8 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : nucl6us poly6drique et 6bauches.
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Fig.9 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : nucl6us discoides.

212



O 1 2 c m
:

Fig.10 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien I nucl6us discoides.
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: Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : nucl6us poly6driques et discoides.
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Fig.12: Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : nucl6us poly6driques.
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Fig.13 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : nucl6us poly6driques et nucl6us d
enldvements unipolaires et bipolaires.
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Figj4: Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : remontages d'6clats.
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Fig.15 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : remontages d'6clats.
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Fig.16 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : 6clats.
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Fig.18 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : 6clats.

221



OUTILS

EC LATS

NUCLEUS

Fig.19 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : dimensions compar6es des outils, des
6clats et des nucl6us.
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Fig.20 : Sclayn, couche 5, le silex maestrichtien : sch6mas des axes et des plans de dEbitage
et des objectifs de la production.

zz3



La cha ine  op6ra to i re  du  s i lex  maast r i ch ien

Phase O
A c q u i s i t i o n  g a l e t  l o c a l
m a t . p r e m i E r e  r

t

Phase 1-
Mise  en  fo rme encames

Phase 2
P r o d , u c t i o n  n u c l 6 u s  d i s c o i d e  ?  6 c 1 a t s  L e v a l l o i s

po ly6dr igues  dc la ts  i  dos
( u n i p . ,  b i p o l . ,  e n t r e c .  )  t a l o n s .  J - a r g e s

assymetr] .ques

Phase 3
Ut i l i sa t i on

I
I

r a c l o i r s  6 p a i s
"  s c a l a r i f o r m e s  "

Fig.21: Sclayn, couche 5 : la chaine op6ratoire du silex maestrichtien.
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Fig.22: Sclayn, couche 5, le quarEite brun : nucl6us et remontages.
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Fig.23 : Sclayn, couche 5, le quartrite brun : nucl6us et remontages.
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Fig.24: Sclayn, couche 5, le quarEite brun : nucldus et remontages.
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Fig.25 : Sclayn, couche 5, le quarEite brun : nucl6us et remontages.
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Fig.26 : Sclayn, couche 5, le quartzite brun : nucl6us, remontage et 6clat cortical.
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Fig.27 : Sclayn, couche 5, le quarEite brun : remontages d'6clats.
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Fig.28 : Sclayn, couche 5, le quarEite brun : sch6mas des m6thodes de ddbitage du galet sur
un et deux plans : sur un plan (a,b) dont le "saucissonnage" (c), sur deux plans, sdcants (d, e)
et orthogonaux (f, g).
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Fig.29 : Sclayn, couche 5, le quar?ite brun : un exemple de d6bitage multidirectionnel d'un
galet.
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La cha ine  opdra to i re  de  Ia  quar tz i te  b rune

Phase  O
Acgu is i t j . on  de
l a  m a t . p r e m i d r e

g a l e t  l o c a l

I

I

I

Phase  1
M ise  en  fo rme E r l  L q l t E >

Phase 2
D r a A r r  a f  i  a n t r u u l = u J

1  o u  p l u s . p L a n s
t t s a u c i s s o n "

x ^ t  - r ^  :  J ^ ^E g I q L >  d  q U >

6c1ats  ta lon-dos
: -  -  :  ̂
E ! / d f >

I
t

r : a  l  n ' i  r c

Phase 3
U t i l i s a t i o n

Fig.30 : Sclayn, couche 5 : la chaine operatoire du quarEite brun.
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Fig.31 : Sclayn, couche 5, le quarE blanc: nucl6us et 6clat.
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Fig.32: Sclayn, couche 5, le quartz blanc: sch6mas des axes de d6bitage des nucl6us.
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La cha ine  op6ra to i re  du  quar tz  b lanc

Phase O
A c q u i s i t i o n
m a t .  p r e m i d r e

Phase 1
Mise  en  fo rme

g a l e t  L o c a l

I
t

a r ' i  o r  ?  ^ ^ ' - ^ F
u o r e g S  L O > s E J

i  e n I .  i s o l 6 s
n h n n n a r q
e . . v Y F  e -  v

o n  t ' : m c  q

Phase 2
Produc t ion  nuc l6us  mul t id i rec t ionne l  ._ -  €c la ts  d  dos

( u n i p . ,  b i p o l . ,  e n t r e c r o i s e )  t a l o n - d o s
6 c l a t s  ,  c l a c t o n i e n

P h a s e  3  I
U t i l i s a t i o n  r a c l o i r s

Fig.33 : Sclayn, couche 5 : la chaine op6ratoire du quarE blanc.
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Fig.34 : Sclayn, couche 5, 6clats en cal€ire.
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La cha ine  op€ra to i re  du  ca lca i re

Phase O
Acqu is i t ion
m a t .  p r e m i E r e

Phase 1
Mise  en  fo rme

Phase 2
Produc t ion

Phase 3
U t i l  i s a t i o n

b locs  gro t te
da l les ,  p laquet tes

I
ent'aunes

p ibces  nuc l6 i fo rmes 6c la ts  d  dos ,d€br is
( u n i p .  r b i p o l  . ,  e n t r e c r o i s 6  ) talon-dos

6pa is ,  ,  i r r€gu l ie r
I

rac lo i rs

Fig.35 : Sclayn, couche 5 : la chaine op6ratoire du calcaire.

O  1  2 c m

ffiW
Fig.36 : Sclayn, couche 5, 6clats retouches en chert noir.
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L a  c h a i n e  o p e r a t o i r e  e n  c h e r t  n o i r

P h a s e  O
n  ^ - . . ;  ^ . i  ! ;  ^ -
6 s 9 U ! - !  q r v l f

m : i  n r a m i  i r a

d a 1 I e s  g r o t t e
d d b r i s ,  6 c 1 a t s  6 p a i s
cubes

I
P h a s e  1
M i s e  e n  f o r m e  ( a b s e n t )

I
t

P h a s e  2  2  d e b i t a g e  m u l t i d i r e c t i . o n n e l -  d c l a t s
D r n d r r r f i  n n

Phase  3
I T i ' i 1 i < : f i n n

+
r a c l o i r s

r e t o u c h e  6 c a i l l e u s e

Fig.37 : Sclayn, couche 5 : la chaine op6ratoire en chert noir.



Flg.38 : Sclayn, couche 5, d6compte technologique des roches locales : calcaire et chert
(d'aprOs Geneste, 1985), m6me lfuende que la figure 4.



Les cha ines  opdra to i res  des mater iaux  de  Ia couche 5 de Sc1ayn

Roches acqu is i . t ion

c :  i  a a ' i  r o  d r ^ ? t 6

mise en forme

: h q a n  t  o

n r n r l r r n f  . i  a n
I ' 4 v s s v L 4 v r r

d6br is
ec la ts  dos
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u*u i l  i sa t ion
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d c l a t s  b r u t s

r a c l o i r s
6c la ts  b ru ts

chert

guartz

Y  !  U  L  L C

g a l e t  l o c a l

absente

absen te d c l a t s  d o s  r a c l o i r s
taLon-dos  6c la ts  b ru ts
choppers choppers

6 c l a t s  d o s  r a c l o i r s
ta lon-dos  6c l -a ts  b ru ts

6c1ats  dos  rac lo i - rs  6pa is
ta lon-dos  sca la r i fo rmes
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quar tz i te  ga le t  loca l absente

absentesi lex 1"1 g a l e t  l o c a l

grds  B
phtan i te
s i l e x  S
s i l e x  C

hors d u  s i t e 6 c l a t s  L e v a 1 I o i s
€ c 1 a t s  o r d i n a i r e s

r a c l o i r s

Fig.39 : Sdayn : bs cha?nes operatoires des diff6rents mat6riaux de la couche 5.
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LE DEBITAGE QUINA DE LA COUCHE 5 DE SCLAYN :

ELEMENTS D'INTERPRETATION

Laurence BOURGUIGNONT

INTRODUCTION

Le Moustdrien de type Quina est classiquement individualisd des autres facids
moustdriens selon des critdres morphologiques des supports (court, large, 6pais, pr6sentant un
tranchant opposd d un dos) et typologiques (intense amdnagement des supports, fort
pourcentage de produits retouchds et une retouche 6cailleuse scalariforme bien reprdsent6e)
(Bordes et Bourgon 1951, Turq 1989, Geneste et al. Rolland et Dibble 1990).

En France, les dtudes technologiques que nous avons rdalisees sur le Moust6rien de
type Quina nous ont pennis de mettre en 6vidence I'existence d'un systdme de ddbitage
organis6 et structur6 la oir il 6tait classiquement d6fini cornme non structurd et opportuniste.
Plus pr6cis6ment nous avons identifi6 des sch6mas op6ratoires qui nous ont permis de ddfinir
une conception de d6bitage originale (Bourguignon 7997, sous presse). Cette conception
correspond d une mise en oeuwe du bloc, puis du nucl6us, diftrente de celles ant6rieurement
ddfinies pour le Pal6olithique moyen et inferieur. Les rdgles de fonctionnement de la
production Quina sont relativement contraignantes et bien caract6risdes.

Nous nous attacherons dans cet article d ddmontrer quels sont les dldments
caractdristiques dans I'industrie de la couche 5 de la grotte de Scladina qui nous ont permis de
rapprocher une partie de lassemblage lithique de ce sch6ma op6ratoire de production.

Notre 6tude n'est donc pas quantitative, mais essentiellement qualitative. Une partie
descriptive sera cependant consacrde d I'analyse des marqueurs technologiques, sp6cifiques de
la conception de d6bitage Quina.

Cette analyse technologique est ar6e sur I'assemblage lithique r6alis6 dans le silex
maestrichtien, d'approvisionnement local. Cette restriction est justifide par plusieurs points, les
autres matidres premidres repr6sentees dans lindustrie de la couche 5 ont 6t6 exploitdes selon
des conceptions de ddbitage diftrentes (Otte et al., 1988 a et b, Moncel ce volume) :

o Le grds bruxellien, le phtanite, le silex de Spiennes et le silex campanien, dont les
sources d'approvisionnement sont lointaines, arrivent ddjd sous formes finies et sont
rattachables d une conception Levallois (non rdalisie in situ, absence de nucldus et de

' USR 708 du CNRS, Centre de Recherches Archdologiques, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne.
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produits de mise en forme). Seules quelques rares pidces forternent retouchdes en silex
campanien sont issues d'un d6bitage Quina.

o Le quartzite brurl roche dgalement locale, nous semble appartenir d une
conception de d6bitage de type clactonien (Surface de d6bitage Altern6e, Ashton 1992 a et
b ; Forestier 1992,1993; Moncel ce volume).

o Le quartz ainsi que le calcaire, d'acquisition locale, semblent plus caract6ristiques
d'un d6bitage < discoide > (Bo€da 1993).

Seule donc I'industrie r6alis6e en silex maestrichtien semble, dans sa globalit6, de
conception Quina. On observe ainsr, e Schy4 des comportements techniques diftrents en
fonction de la matidre premidre traitde (Otte op. cit.); point sur lequel nous reviendrons en
conclusion.

LE DEBITAGE QUINA DEFINITION :

Le d6bitage Quina se caractdrise et se diffdrencie des autres modes de d6bitage du
Pal6olithique moyen sur la base de plusieurs points :

. une organisation particulidre des surfaces d'ocploitation en fonction de la
morphologie des matrices de matidres premidres de ddpart et une orientation des strrfaces
selon les rxes morphologiques du bloc (transversal et longitudinal) (figrre 1). Cette
organisation, dans le volume du bloc, ddtermine la distribution future des diffdrentes
surfaces du nucl6us.

. une initialisation du bloc qui se r6sume d un enldvement d'entame et d un
enldvement totalement cortical (sauf le talon), mettant en place les critdres techniques
d'inclinaison des surfaces (une des deux surfaces est paralldle e I'un des axes
morphologiques du bloc - surface A -, lautre est oblique au second a<e - surface B ,
(figure 1). Cette absence de d6corticage du bloc entraine de ce frit la production de
supports corticaux tout au long de la chaine op6ratoire.

. des plars de fracturation des enldvements diftrents selon la surface concern6e,
sub.paralldles sur I'une et s6cants sur I'autre (figure 2).

o un enchainement plus ou moins continu dans l'exploitation des surfrces, d'oit
I'expression de deux modalit6s : < alternance continue > (passage d'une surfrce de d6bitage
d I'autre) ou << alternance discontinue > (intervention sporadique de series successives sur
une m6me surface). Cette gestion des sdquences de production mende selon un sch6ma fixe
int6grant la double fonction de chacture des deux surhces (chaque surface de ddbitage
devient alternativement surface de plan de frappe, puis e nouveau surface de ddbitage, il n'y
a donc pas de hi6rarchisation entre les deux surfaces2) entraine une exploitation malcimum
du volume du bloc. Cette alternance dans I'exploitation des surfaces est coupl6e d'une

t Comme dans le cas du Discoide et A la diffdrence du Levallois (Bo€da 1993).
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Figure 1 : positionnement des surfaces de d6bitage selon les deux axes
du bloc.

Figure 2 : plans de fracturation des enldvements par rapport i la
ligne d'intersection entre les deux surfaces, selon les systdmes de
d6bitage (Levallois, Discoide et Quina).

B

Plans paralldles
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alternance de lat6ralisation des s6ries sur une surface, permettant un auto-entretien des
surfaces d d6biter et une rythmique ndcessaire.

L'ensemble de ces caractdres aboutit d une structure g6om6trique du nucl6us, originale,
fixe : une surface plus ou moins plane, opposee d une surface oblique, d6limite une ligne
d'intersection mat6rialisde par un diddre aqrm6trique d'angle ferm6 (figure 3).

Ce maintien de la structure g6om6trique du nucl6us est pose cornme une contrainte que
ton doit entretenir tout au long du d6bitage. Sans quoi I'obtention des produits recherch6s ne
pourrait 6tre possible. C'est parce que les deux surfrces sont exploit6es selon le m6me
enchainement de gestes que les morphologies des 6clats sont similiaires, quelle que soit la
surface sur laquelle ils sont obtenus. Cet enchainement de gestes identiques est possible grirce it
la < double alternance > (des surfaces et de la lat6ralisation des sdries str chacune d'elles) qui
permet un auto-entretien des surfaces et une gestion contrdlde du volume. Les caractdres
morphotechnologiques des supports sont de ce fait trds marqu6s : les produits obtenus sont
courts, larges, 6pais, i section asym6trique, souvent corticaux et d talons lisses, larges et
inclin6s (Bordes et Bourgon 1951, Turq 1989).

Certains supports fonnent de v6ritables nurqueurs technologiques de la conception de
ddbitage Quin4 dans le sens oir on peut lire sur certaines de leurs parties (dos etlou talon) les
encbainements de gestes refldtant la < double alternance >>. C'est le cas par exemple :

o des dclats d dos corticaux envahissants' e taloos diddres asym6triqueso 1figure
4ll). Ces supports sont lat6ralis6s sur le nucl6us et cr6ent une forte obliquitd latdrale de la
surface de ddbitage (figure 412).Ils font suite i une s6rie r6currente unipolaire identique sur
la surface adjacente montrant le m6me enchainement de gestes. Un des pans du talon (pan
externe, du c6t6 du d€bordement de l'6clat) correspond d un ndgatif d'enldvement
ddbordant antdrieur, dgalement de forte obliquit6, sur la surface adjacente sdcante (figure
4/2) ;

o des dclats d talons lisses d parst. Ces pans traduisent 6galement une r6currence de
I'exploitation des diff6rentes surfaces, soit de la surface adjacente secante, soit de la surface
dont est issu l'6clat (figure 5). Selon qu'il s'agit du premier ou du second cur, on peut ainsi
dvaluer soit les changements d'inclinaison de la surface oblique (angle variant de 90o d 75o),
soit la latdralisation et I'obliquitd des surfaces.

3 Suppcts portant sur la face supdrieure une plage corticale contigu€ au dos (Turq 1988).
a Talons otr I'ar6te que forme le diddre ne constitue pas I'axe de rymdtrie du talon : une des deux surfaces du
diddre est majoritaire et d'obliquit6 diffdrente (Bourguignon 1997).
5 La surfrce du talon (e,ntre I'angle d'6clate,ment et l'angle de chasse) est composde de pans lisses (plus ou
moins inclinds) qui crdent une ar6te longitudinale (Bourguienon 1997).
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CARACTERISTIQUES QUINA DE L'INDUSTRIE
DE LA COUCHE 5 DE SCLAYN

1. Acquisition des matiires premiires

Nous ne nous 6tendrons que trds peu sur ce sujet, puisqu'il est amplement traitd par
M.-H. Moncel (ce volume). Seuls certains points nous semblent importants d reprendre dans le
contexte de notre travail.

Les silex maestrichtiens dans lesquels est r6alis6e la production Quina se trouvent en
position primaire dans trn rayon avoisinant 5 d l0 km de la grotte. Si effectivement certains
blocs de I'industrie de la couche 5 confirment une acquisition en position primaire, d'autres
suggdrent un d6placement plus ou moins intense dans un lit de rividre et donc t6moignent d'une
acquisition en position secondaire. Plusieurs supports et remontages nous indiquent que
certains blocs ont en effet un aspect extdrieur diversifi6 (cortex calcaire, roul6, plan de
g6lification patin6, double patine ...).

Au-deld de cette diversitd d'aspect, il importe 6galement de noter une diversit6
morphologique et surtout dimensionnelle des nodules de silex introduits dans I'occupation. La
conception volum6trique de d6bitage permet en effet de reconstituer mentalement la longueur
etlou la largeur maximale des blocs. L'apport des remontages vient 6galement nous donner de
pr6cieuses indications d ce zujet. Ainsi, nous observons I'existence de petits galets de 5 d l0 cm
de diamdtre maximurn, de morphologies oblongues ou arrondies, au c6t6 de formes plus
aplaties. Paralldlement, I'introduction de blocs beaucoup plus importants est dgalement attest6e
par la pr6sence de supports corticaux de grandes dimensions.

Cette diversit6 est importante d souligner car nous verrons plus loin qu'elle a, dans
certains cas, suscitd des comportements techniques diftrents, influant ainsi les chaines
op6ratoires de production Quina.

2. La production

La s6quence de production est au sein de I'industrie de la couche 5 de Sclayn la phase
opdratoire la plus repr6sent6e (34 % sans compter les ddbris et les dclats inferieurs d 2 cm).
Elle se compose, par ordre d6croissant, de supports corticaux, de supports non corticaux et de
nucl6us.

A. Les supports corticaux

Le pourcentage de cette cat6gorie de supports est l6gdrement plus important que celui
des supports non corticaux (54,6 yo contre 45,3 yo). Il est important de rappeler que leur
prdsence nombreuse nindique pas, comme dans d'autres modes de d6bitage, trne phase de
d6corticage intense. Ils sont obtenus tout au long de la chaine op6ratoire de production, hormis
bien dvidement les 6clats d'entame, qui initient le d6bitage.

A I'intdrieur de cette cat6gorie, ce sont les supports corticaux inferieurs d 50 % qui
dominent, reprdsentant plus de 70 %. Les corticaux sup6rieurs d 50 % ne comptabilisent que
23,5 yo.
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La lat6ralisation des sdries sur les flancs des nucl6us est attestde par la pr6sence d'un
dos d I'int6rieur des produits corticatx en face supdrieure. Diff6rents types de dos sont
reprdsentds (dos brut de ddbitage, dos enveloppant, dos cortical), n6anmoins ce sont les dos
corticaux envahissants qui sont les plus frdquents : 55 o/o.

Ce type de support est souvent associ6 d un talon diddre asym6trique qui rdvdle la
prdsence d'une s6rie antdrieure sur la surface de d6bitage adjacente elle-m€me lat6ralis6e et de
forte obliquitd, comme en t6moigne I'inclinaison du pan exteme du talon (figure 4ll). Cet
encha?nement de gestes est, nous I'avons vu, un des 6l6ments les plus caract6ristiques de la
conception de d6bitage Quina.

Le remontage et la reconstitution schdmatique repr6sent6s en figure 6, confirment que,
dds le ddbut de la productiorq I'alternance des s6ries r6currentes sur chaque surface ainsi que
celle de la lat6ralisation sont r6alis6es sur le nucl6us. A un premier 6clat cortical sur la surface
B (en gris fonc6, enldvement 1) fait suite un 6clat trds certainement cortical latdralisd sur la
surface A (en gris clair, n6gatif d'enldvement 2, perceptible sur le pan externe du talon diddre
asymdtrique de I'enldvement 3). Cet enldvement 2 est donc le dernier d'une s6rie r6currente
latdralisde sur la surface A. A partir de cette ouverture, << 6largissant > la surface de
d6bitage/plan de frappe est obtenu I'enldvement 3, dgalement lat6ralise sur le m€me flanc et
d'assez forte obliquitd, amorgant ainsi la nouvelle serie rdcurrente sur la surface B.

L'enchainement de gestes reste dans ce cas localis6 sur un seul pdle du nucl6us. I
contrario, dans le cas de la production mat6rialis6e par le remontage de la figure 7, deux p6les
du nucldus ont 6td ouverts et exploit6s. Ils sont perpendiculaires, comme en t€moignent les
orientations des n6gatifs d'enldvements ant6rieur sur les talons des enldvements corticaux issus
de la surface B (enldvements 3 et 4 en gris fonc6).

Les talons d pans ne sont pas rares non plus, repr6sentant 25 yo des talons lisses. Ils
traduisent, quant i eux" la rdcurrence sur la surface adjacente et les changements d'inclinaison
de la surface de ddbitage aux d6pens de laquelle ils sont obtenus, ou encore I'obliquitd des
ndgatifs d'enldvements lat6raux sur la surface adjacente (figure 8).

L'alternance de la lat6ralisation des s6ries et de I'exploitation des surfaces est donc
perceptible sur ces diftrents types de supports et de talons et attestent ld encore que cette
production est semblable i celle mise en 6vidence dans les sdries Quina typiques.

B. Les supports non corticaux

Ils sont, nous I'avons w, d peine moins nombreux que les supports corticaux. Cette
catdgorie de supports peut 6tre suMivisde en deux groupes. Le premier, le plus largement
reprdsentd, est composd de produits non corticaux en face supdrieure mais prdsentant un dos
cortical sur un des bords lat6raux. Ils comptabilisent 67,7 yo du total des supports non
corticaux. Ce fort pourcentage atteste une lat6ralisation quasi-syst6matique des s€ries
r6currentes sur chacune des surfaces. Cette lateralisation est trds bien illustr6e par le remontage
pr6sentd en figure 9 et par la ddcomposition sch€matique de I'enchainement des series
r6currentes sur chacune des surfaces du nucl6us. Celles-ci sont exploitdes alternativement. On
rernarque que ces trois supports sont issus d'un nucl6us d deux pdles oppos6s, qui semblent
avoir fonctionn6 successivement.
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Figure 6: remontage de deux 6clats corticaux de I'industrie de la couche 5 de
Scladina et le sch6ma de reconstitution mental de I'enchainement des gestes sur
les diff6rentes surfaces de d6bitage.

Figure 7 : remontage de deux 6clats corticaux am6nag6s en racloirs (l'enldvement
258 no 5 a 6t6 obtenu post6rieurement du d6bitage de I'enldvement 3).
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A fint6rieur de la catdgorie des supports non corticaux, on note la pr6sence de
supports d dos enveloppant, attestant une exploitation depuis un p6le encore cortical. Ce
cornportement est 6galement attest6 par la pr6sence de talons corticaux (10,4 o/o). Ndanmoins,
c'est d partir d'un plan de frappe lisse que I'essentiel des produits a 6t6 ddbitd (58,3 %). Dans 14
o/o des cas, ce plan de frappe lisse se localise au-deld d'une nervure d'enldvements ant6rieurs,
sur la surface adjacente (talon d pans) (figure 10). Les talons diddres asym6triques sont plus
nombreux dans cette cat6gorie de supports que dans celle des supports corticaux totalisant
22,9 o/o des types de talons (deux des enldvements de la figure 9 en pr6sentent un).

Ceci confirme une lat6ralisation progressive (envahissement des flancs), au-deli de
I'alternance des series rdcurrentes sur chacune des surfaces de d6bitage.

Le encore, les talons caractdristiques de la gestion volum6trique < Quina > sont
pr6sents.

La lecture des sch6mas diacritiques traduit une exploitation pr6Grentiellement 16alis6e
depuis un unique p6le de nucl6us (48 %). N6anmoins, certains enldvements sont obtenus
depuis une direction oppos6e (11,6 %) (figure 9) ou perpendiculaire (27,9 %). il importe
cependant de souligner que ceux obtenus depuis la perpendiculaire ne sont pas forc6ment
r6vdlateurs de deux pdles diftrents sur le nucl6us : il suffit que la s6rie r6currente de la surface
B du pole principal se < latdralise > prdffrentiellement $u un des flancs pour que les directions
des enldvements paraissent parvenir de p6les distincts. Dans de rares cas, I'exploitation gagne
ainsi la quasi-totalit6 de la p6riphdrie du nucl6us. Cette exploitation rend possible, de ce fait,
I'obtention de produits morphologiquement identiques aux pointes < pseudo-Levallois > issues
d'un mode de ddbitage discoide (figure 1l).

Au-dela de la pr6sence de dos corticaux, la lat6ralisation des s6ries r6currentes sur
chacune des surfaces peut dgalement €tre attest6e par I'obliquit6, forte i assez forte de certains
ndgatifs d'enldvements antdrieurs sur les faces supdrieures des produits (figure 12).

C. Les nucldus

Au total25 nucl6us pouvant Otre rattachds avec certitude i un d6bitage Quina ont 6t6
identifids au sein de I'assemblage. Des remontages d'6clats ont 6t6 rdalis6s, nous donnant ainsi
des indications plus exhaustives sur la gestion de certains d'entre eux. Les autres n'ont pu €tre
rattach6s d cette conception de d6bitage, soit par une exploitation r6duite d quelques
enldvements (nucl6us abandonn6 en tout d6but de d6bitage), soit par nuxlque de lisibilit6
(fractures et nucldus ind6terminables).

Ils sont de morphologie et de taille variables, selon la modalit6 de d6bitage employ6e et
leur 6tat d'exhaustion.

Seuls quelques exemplaires sont figurds et comment6s afin d'illustrer leu.r apparterutnce
d une conception de ddbitage de type Quina.

Les nucldus Quina de Sclayn sont, i la diff6rence de nombreux nucl6us dans les
assemblages Quina frangais, moins souvent corticaux sur la surface B. Ceci est en partie d0 d
leur exploitation trds pouss6e, mais aussi i une ouverture plus fr6quente de plusieurs p6les sur
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le nucl6us (g6n6ralement deux p6les oppos6s). Ceci engendre une diminution plus rapide du
volume d d6biter et donne au nucl6us une morphologie aplanie, strns cortex sur une de ses
surfaces.

Ndanrnoins, la structure volum6trique Quina reste souvent encore lisible. Une surface
inclin6e est opposee d une surface plane et le diddre que forme I'intersection des deux surfaces
est asym6trique et d'angle ferm6, ceci en raison d'une utilisation de plans de frappe
subparalldles sur une des deux surfaces et sdcants sur I'autre. La production se fait par une
alternance continue ou discontinue de sdries r6curentes sur chacune des deux surfaces (n partir
d'un ou plusieurs pdles).

Le nucl6us pr6sent€ en figure 13, bien que fragment6 dans sa partie distale, pr6sente
toutes les sp6cificitds d'un ddbitage Quina. Une surface plane, exploitde selon des plans de
fracturation subparalldles (surface A, en gris clair) est oppos6e d une surface inclinde. Celle-ci
est exploitde selon des plans de fiacturation s6cants (surface B, en gris fonc6). L'exploitation
s'effectue selon la modalitd alternante continue, une s6rie de deux enldvements sur la srnface B
(no 3 et 4) tait suite d une s6rie de deux enldvements sur la surface A (n" I et 2). Elles sont
obtenues i partir du p6le proximal du nucl6us. L'enldvement 5, d nouveau 6t6 aux ddpens de la
surface A, est debite d partir d'un n6gatif d'enldvement ant6rieur (1') sur la surface B. Celui-ci
devait trds certainement participer d < l'dlargissement >> de la surface de ddbitage/plan de frappe
sur le flanc du p6le oppos6 du nucl6us (partie cass6e). L'exploitation se poursuit sur cette
surface par I'obtention de I'enldvement 6, localisd i l'oppos6. A partir de celui-ci sera obtenu un
dernier enldvement sur la surface B (enldvement 7). La production se termine par une tentative
d'un dernier 6clat sur la surface A, qui noa pu aboutir au r6sultat escompt6 (enldvement 8,
rebrouss6). Bien que ce nucl6us ait 6t6 exploit6 depuis plusieurs p6les, il reste encore un
important rdsidu cortical ldgdrement d6centr6 sur la surface B.

Un second nucl6us typique de ce mode de d6bitage est reproduit en figure 14. On y
observe clairement I'alternance dans I'exploitation des surfaces, mais aussi et surtout dans la
lat6ralisation progressive de celles-ci sur les flans du nucl6us. Alors que la surface A, en fin de
production, se lat€ralise d gauche, la surface B se lat6ralise d droite, permettant ainsi un
6largissement des surfaces de d6bitage/plan de frappe sur les flancs du nucl6us. Malgr6
I'ouverture de deux p6les, le nucldus pr6serve une plage corticale importante et ddcentr6e sur
la surface B. Depuis ces deux p6les, des s6ries r6currentes d'enldvements ont 6t6 obtenues par
des plans de fracturation subparalldles sur la surface A et sdcants sur la surface B. Le diddre
asym6trique d'angle ferm6, form6 d I'intersection entre les deux surfaceso mat6rialise I'emploi
de ces diffdrents plans de fracturation.

La conception volumdtrique Quina s'adapte d la dimension et i la morphologie du bloc
de d6part, tout en permettant l'obtention de produits aux caractdres morphotechniques
semblables. Dans le cas du nucl6us de la figure 15, on observe que le bloc est de morphologie
6troite, trds certainement oblongue. Dans ce cas, I'alternance discontinue est privil6gi6e
notamment en fin de chaine opdratoire (sur la surface A), puisqu'une sdrie de trois premiers
6clats ont tout de mOme 6t6 d6bitds aux d6pens de la surface B (en gris fonc6). L'ouverture
d'un second pdle et son exploitation en alternance avec le premier est bien visible gtdce aux
supports remontds. Il est certain qu'ir ce stade d'exploitation, ce nucl6us parait 6tre
caract6ristique d'une conception de d6bitage oi les surfaces sont hidrarchisees (une surface de
d6bitage opposde d une surface de plan de frappe).
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Figure 16 : remontage d'un nuclEus Quina de la couche 5 de
Scladina.
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Le nucldus presque entidrement remontd (figure 16) constitue un bon exemple de la
souplesse adaptative de la gestion volum6trique Quina.

De conception Quina, la gestion des surfaces de ce nucl6us est ici quelque peu
diftrente de celle habituellement reconnue. En effet, trois surfaces de ddbitage sont exploit6es.
Dans un premier temps, on observe I'exploitation d'une surface par des enldvements ddbitds
selon des plans de fracturation subparalldles (surface 1A, figure 17). A partir de celle-ci, une
sdrie d'enldvements est obtenue aux d€pens de la surface B. Jusque ld, nous restons dans une
exploitation classique. Dds ce moment, le tailleur change de gestion : au lieu de tourner de la
surface A pour trouver un angle addquat pour un nouvel enldvement sur la surface B, le tailleur
rdoriente la surface B (faisant pivoter son nucl6us). Il d6bite, i partir de I'extr6mit6 distale d'un
ndgatif de la surface B, une nouvelle s6rie d'enldvements selon des plans de fracturation sub-
paralldles sur une seconde surface A (paralldle d la premidre,2A). A partir de cette nouvelle
surface, l'exploitation de Ia surface B continue sans modification (utilisation de plans de
fracturation s6cants), mais e partir d'un plan de frappe oppos€. Aprds une seconde s6rie
d'enldvements sur la surface 2A,le tailleur va d nouveau faire pivoter le nucldus et ddbiter, d
partir des n6gatifs d'enldvements ant6rieurs sur la surface 1A, une s6rie r6currente sur B. Ce
nouveau plan de frappe inclin6 va permettre I'obtention d'une dernidre #rie r6currente, selon
des plans de fracturation sub-paralldles sur lA.

La structure g6om6trique du nucldus reste identique malgr6 ses diverses r6orientations
car chacune des deux surfaces planes (lA et 2A) a 6t€ exploitde en alternance avec la surface
B. Afursi, une surface plane (surface A) est opposde d une surface inclinde (surface B) formant

un double diddre asym6trique d'angle ferm6, comme dans le cas de I'ouverture de deux p6les

opposds.

D. S6quence d'amdnagement

Cette s6quence de trarsformation est trds peu reprdsent6e dans cette matidre premidre
locale. Seuls environ 6,5 % de I'industrie ont 6td am6nag6s en outils (environ 28 Yo des 6clats
sup6rieurs d 2 cm). Le type le plus frdquent est le racloir (voir Moncef ce volume). La
retouche 6cailleuse scalariforme participe de fagon discrdte i la transformation du tranchant.
Pour cel4 sont sdlectionnds les supports pr6sentant les caractdres morphomdtriques les plus
prononcds (courts etlou larges etlou 6pais). Nous retrouvons li un comportement classique des
industries de type Quina (Bourguigncn 1997).

SYNTIIESE

Cette 6tude, bien qu'essentiellement qualitative, a montr€ les affinitds techniques entre
une partie de I'industrie de Sclayn (industrie en silex local) et les industries moust6riennes
classiques frangaises de type Quina. Les caractdres techniques qui concrdtisent I'appartenance
de ce groupe d'objets A une conception de d6bitage Quina sont perceptibles sur divers 6l6ments
de la chaine op6ratoire de production.

o Les supports sont techno-morphologiquement comparables, courts larges et
6puis, d talons lisses, larges et inclinds (avec une bonne repr6sentation des talons lisses d
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pans, ddmontrant la rdcurrence des sdries sur les deux surfaces du nucl6us). Ils sont souvent
asym6triques. Cette asymdtrie est due d la pr6sence d'un dos cortical. Ces derniers,
fr€quemment envahissants, sont typiques et parfois associds d un talon diddre asymdtrique,
assurant la < double alternance > (de la lat6ralisation des s6ries r6currentes sur chacune des
surfaces et exploitation de chacune d'entre elles).

o Les drnerentes categones oe supports sont comme cans les senes rangarses

typiques6 en pourcentage 6quivalent, ce qui t6moigne du caractdre recherch6 des supports
Les diftrentes catdsories de supports dans les senes frangaises

corticaux (l6gdrement plus nombreux). Ces pourcentages sont 6galement dus d la matrice de
matidre premidre de d6part (bloc, plaquette, 6clat) ainsi qu'd la modalitd Quina (continue,
discontinue). Dans le cas de Sclayn or) les blocs dominent, une altemance continue dans
I'exploitation des surfaces sera privil6gi6e et les 6clats corticaux seront proportionnellement
plus importants qu'dr Petit-Puymoyen oir de gros 6clats ont servi comme nucl6us.
L'ouverture de plusieurs p6les d'exploitation sur le nucldus augmente d'autant plus la
production de support corticaux.

o Les nucl6us sont, dans la majoritd des cas, caractdristiques d'une conception de
ddbitage Quina. La gestion des surfaces, I'une par rapport d I'autre, montre bien une
alternance dans lexploitation. La structure du nucl6us est respect6e, comme en t6moignent
les diddres asym6triques d'angle ferm6 du plan d'intersection entre les detx surfaces.
N6anmoins, l'ouverture de plusieurs p6les modifie fortement la morphologie finale des
nucldus (il ne reste que trds rarement une plage corticale ddcentr6e sur la surface B du
nucl6us). Cette structure t6moigne, pour I'obtention des supports recherch6s en fortes
proportions, de I'alternance des plans de fracturation diftrents sur chacune des surfaces.
Ces plans de fracturation subparalldles dans un cas et sdcants dans I'autre sont d6celables d
la fois sur les nucl6us (figures 6 e 10 et 12) et sur les talons des supports (figures 13 a 16).

Les similitudes mises en dvidence d partir de cette 6tude qualitative permettent
d'identifier pour I'industrie de Sclayn, un mode de ddbitage oir la gestion volum6trique est celle
reconnue pour le Moust6rien de type Quina.

CONCLUSIONS

Au terme de cette 6tude, il convient de souligner des informations assez inhabituelles
pour une industrie oi le ddbitage Quina est prdsent :

1. Sa coexistence avec diff6rentes chaines op6ratoires de production

La rdpartition en plan comme en projection des diffdrents modes de production (D.
Bonjeaq ce volume) confirme leur coexistence dans un m6me niveau arch6ologique.

En ce qui concerne le d6bitage Levallois, (grds BruxellierL phtanite et silex de Spiennes
ou campanien), les 6l6ments pouvant 6tre rattach6s i ce mode de production sont, comme dans
tous les sites Quin4 import6s. Cet apport de produits finis, voire retouch6s, n'est jamais trds

6 Exerrple : d la Quina, 47 Yo des produits sont corticaux et 4l Yo non corticaux.
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important. Dans tous les cas, il ne peut 0tre question ici d'une chaine opdratoire r6alisde in situ

contrairement aux ddbitages clactonierl discoide et Quina rdalisds par les occupants de la

couche 5 d f int6rieur de la grotte.

La coexistence de plusieurs modes de production au sein d'un m€me assemblage

lithique n'est pas inconnue au Pal6olithique moyen; il semble m6me que le ddveloppement des

dtudes technologiques ait multiplid leur identification. On connait maintenant de nombreux
exemples de d6bitage laminaire de type Paldolithique supdrieur associ6s d un ddbitage Levallois
(industries du NorJ de h France, ptr exemple, Seclint et Saint-Germain-des-Vauxt,) ou i un

sch6ma op6ratoire de fagonnage (Micoquien de Vinneuf). Par ailleurs, sur quelques sites or)
I'on observe une vari6t6 de matidres premidres (siloL qvartz etlou quartzite), des systdmes de

d6bitage diffErents sont dgalement attestds en association. C'est le cas par exemple i Mauranl0,
et d La Borderr. L'exemple de Sclayn ne fait donc que compl6ter cette liste et enrichir la

variabilit6 observ6e. Ndanmoins, il faut souligner qu'il n'existe aucun exemple i notre
connaissance, or) le d6bitage Quina est ainsi repr6sent6. Au dela de son association avec
d'autres modes de ddbitage, il n'est pas quantitativement majoritaire, ce qui est d'autant plus

original.

Comment peut-on expliquer cette vari6t6 de modes de ddbitage dans lindustrie de
Sclayn ? S'agit-il de compldmentaritd, et si oui de quels types ?

I La compl6mentaritd fonctionnelle entre les diverses matidres premidres,
lorsqu'elles sont localement accessibles, hypothdse avanc6e par Geneste et Turq (1998), est
ici d prendre en consid6ration. D'autant que la faune, domin6e par le chamois indiquerait une
cbasse orient6e et pourrait laisser supposer des activitds de traitement des carcasses
importantes (Simonet 1992, Patou Mathis et Moncel sous presse). Ces diff6rentes activit€s
pourraient ndcessiter des outils, voire des mat6riaux diff€rentsl2, chacun d'eux pouvant
rentrer dans des sequences opdratoires diversifi6es de < boucherie >.

I Par contreo la compldmentarit6 entre les diftrents mode de d6bitage semble
moins manifeste puisque, que ce soit le d6bitage Quina clactonierl ou discoide, ils sont tous
trois orientds vers la production d'une gamme de supports atrx caractdres morpho-
technologiques analogues : 6pais, courts, assez larges et d section souvent asym6trique.

De fait, les systdmes de ddbitage orient6s vers la production de supports 6pais (Quina
discoide et clactonien) pr6sentent des ressemblances entre eux. Ils semblent constituer un
groupe avec des affinit6s dans la finalit€ technique qui se distingue des productions de supports
minces du Levallois. Ceci peut donc laisser supposer, cornme c'est le cas pour les industries de
ddbitage Levallois, une variabilit6 typologique (Moust6rien de type Ferrassie et Moust6rien
typique) mais 6galement une variabilitd li6e d la fonction du site (habitat, atelier de taille,

7 Tuffieau et al. 1985 : Revillon et Tufteau 1994.
8 Revillon et Cliquet 1994.
e Gouedo 1994.
ro Jaubert 1993,1994.
rr Jaubert et al. 1990.
12 Caracteres physiques des matdriaux (duret6, r6sistance) et structure (morphologie, dimension et masse)
(Genestes Turq op. cit.).
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activites sp6cialis6es...). Nous pourrions ainsi observer et admettre, pour le Moust6rien de type

Quina plusieurs types d'industries :

I des industries de ddbitage Quina mais de facids non Quina : industries
caract6ris6es par un d6bitage de conception Quina mais oir les supports n'auraient pas 6t6

repris en racloirs Quina et demi-Quina (ou du moirn pas suffisamment pour rentrer dans la

d6finition de F. Bordes). Ces assemblages pouraient, dans certains cas, d6finir un facids

d'atelier de taille ou une occupation d activitd de taille dominante (cas de certairs niveaux de
Combe-Capeller', de Petit-Puymoyento). Mais cela pourrait dgalement refl6ter une

variabilit6 li6e d une sp6cialisation fonctionnelle du site : types d'activitds domestiques etlou
techniques ndcessitant d'avantage un autre type de tranchant que celui obtenu par retouche
6cailleuse scalariforme (exemple des denticul6s et encoches clactoniennes de Cornbe
Capellet5) ;

I des industries non Quina mais de facids Quina : d6bitage de conception autre que

Quina, mais pr6sentant un certain nombre d'outils i retouche 6cailleuse scalariforme
atyprque et dans une moindre mesure typtque (cas du pied de roche de Iotonl6) ;

I enfn des industries Quina de facids Quina : d6bitage et retouche caract6ristiques
(cas de tous les gisements Quina classiques).

L'assemblage lithique attribud au ddbitage Quina de Sclayn potrrait donc se rattacher
au premier groupe : I'industrie de ddbitage Quina pr6sente un fort pourcentage de produits
bruts (outils : 6,5 o/o), rxt pourcentage assez important de nucl6us (9,7 oA de la phase de
production). Par ailleurs, parmi les racloirs prdsents, peu sont transform6s par une retouche
dcailleuse scalariforme (Moncel, ce volume). Ndanmoins, cette industrie possdde d'autres
particularit6s qui rendent son attribution culturelle difficile, puisque le ddbitage Quin4 bien que
pr6sent, n'est pas majoritaire.

2. Son anciennet6 dans la chronologie du Pal6olithique moyen en Europe

La ddtermination Quina de la production en silex local de la couche 5 de Scladina
permet d'avancer, si de nouvelles datations ne viennent pas infirmer la ctronologie
actuellement propos6e (aux alentours de 130.000 ans B.P. t 20 K.Att), qu" dds le stade
isotopique 5, toutes les caract6ristiques du d6bitage Quina sont d6jd en place. Celles-ci ne

13 Les auteurs concluent, d'un point de vue technologique, que I'exploitation a des affinit6s avec les industries

Quina ; ndanmoins, sur un plan tlpologique, les industries sont plut6t proches d'un Moustdrien typique riche en
encoches et denticules. Ce site, implantd sw un gite de matiere premiere se caracterise par un faible
pourcentage d'outils. Par contre, les nucl6us atteignant 7 Yo de I'assernblage (soit 9 % de la phase de production)

dans le niveau I.lE; 15,7 o/o de I'industrie (soit 21,5 yo de la phase de production dans le niveau I.2.B (Dibble et
Lenoir 1995 ; Dibble et Lenoir 1997).
la Niveau c.2, oit I'on note de nombreux p€rcuteurs, aux c6t€s de nucldus en proportions jamais 6gal6es dans les

series que nous avons dtudi6es (10 % de la production) et de produits b'ruts deux fois plus nombreux que les

supports retouch6s (Bourguignon I 997).
tt Niveau I.lD par exemple, ori le groupe des encoches et denticul6s atteint 45,9 % dominant celui des racloirs

31,4 yo (parfois d retouche ecailleuse scalariforme, IQ large : I1,5) (Dibble et Lenoir op. cit.).
16 Bourguignon 1997 ; Bourguignon et Meipen i paraifie.
r7 Otte et al. 1988 : Gewelt et al. 1992.

211



L. BOI.JRGIITGNON - LE DEBITAGE OI-]INA

subiront aucun changement fondamental jusqu'i l'dpanouissement du facids Quina
(majoritairement stade isotopique 3).

Cette anciennet6 europdenne du d6bitage Quina avait d6jd 6t6 proposde pour les
industries de conception Quina du site de Cova Negrar8 en Espagne, bien que moins anciennes
(ddbut du stade isotopique 41e1. La grotte Scladina repr6sente donc la fonne la plus ancienne
de d6bitage Quina connu d I'heure actuelle en Europe.

En dehors de I'identification d'une appartenance chrono-culturelle de l'industrie de la
couche 5 de Scladina, la coexistence de diftrents sch6mas op6ratoires dans I'occupation suffit
d ddmontrer la complexitd des industries du Paldolithique moyeru dds leur apparition. La
diversit6 des m6canismes intellectuels n6cessaires d ces activit6s de taille illustre une nouvelle
fois les qualitds cognitives de I'Homme de N€andertal.

It Les niveaux initialement ddfinis comme Para-Charentiens et Quina initial de ce site ont 6t6 reexamin6s et
interpr&es comme caract€ristiques de la conception volumdtrique Quina (Bourguignon 1997).
re Villaverde Bonilla 1983.
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INDUSTRIE LITHIQUE DE LA COUCHE 5

Marcel OTTET

Miraculeusement pr6servd dans son int6gralit6, I'ensemble de la couche 5 fut scell6 par
une double couche de limons et de calcite. Les divers remontages r6alis6s en diftrentes roches
attestent de I'homog6n6it6 des 6l6ments rdpartis dans la nunse caillouteuse. Ces remontages
r6unissent d la fois toute l'6paisseur, dans sa dispersion verticale, et toute la surface dans sa
distribution horizontale. La constitution de cet ensemble lithique apparait ainsi comme
"syng6n6tique" aux ddp6ts (form6 avec lui). Cependant, le sol d'occupation th6orique, foul6
par les n6andertaliens, se plagait quelque part au sein de cette masse en cours de formation,
bien qu'il n'apparaisse plus aujourd'hui comme un horizon distinct. Il ne correspondait donc pas
i un 6v6nement s6dimentaire mais e un moment quelconque durant un processus, continu par
ailleurs. Certains 6l6ments lithiques ont donc pu p6n6trer dans ce cailloutis ouvert par simple
glissement ou par pi6tinement. Scell6e en haut corrme en bas, cette industrie relativement
faible possdde le mdrite de la coh6siorl d'Otre bien dat6e et d'avoir 6t6 fouill6e avec la m6me
m6thode, avec un tamisage 6quivalent sur une grande surface. En outre, la grande varidtd des
roches employ6es ais6ment reconnaissables, facilite les remontages et permet la ddtermination
des aires g6ographiques d'origine.

Ainsi, la garrme des m6thodes employ6es permet-elle d'en saisir le rapport aux critdres
m6caniques pr6sent6s par chaque matdriau et d "l'6tirement" dans I'espace dont certaines
mdthodes tdmoignent. S'il nous est donnd un jour de comprendre le sens des mdthodes
moustdriennes et de leur emploi, ce sera fatalement au travers de cas aussi d€taill6s que celui
de Sclayn Le seul facteur traditionnel n'importa probablement pas dans le choix des critdres
techniques, mais leur mise en 6vidence particulidre s'y trouve ici facilitde par la relation aux
mat6riaux. L'impression dominante e$ donc celle d'une grande maitrise et non d'un
ddterminisme traditionnel limit6. N6anmoins, la tradition du groupe perce, notamment au
travers du style technique, reconnu par exemple dans la confection des racloirs, si proches des
tendances occidentales : p.ls de traitement bifacial, par exemple, ni de retouches plates. La
combinaison du Levallois, du Quina et du Clactonien (au moins !) montre combien ces
mdthodes dtaient maitris6es et d6ploy6es, le cas 6ch6ant, selon les besoins et les disponibilit6s.
A cet 6gard, la relation ternaire entre qualit6 des mat6riaux" 6loignement des gites et
6laboration mdthodologique est 6clairante. Le raffinement mdthodique ne nous apparait que
lorsque l'6loignement poul traiter de tels mat6riaux I'exige ! Un mat6riau plus proche ou plus
abondant ne requiert pas de tels investissements en habilet6, bien qu'ils soient potentiellement
contenus, comme Sclayn le prouve, dans la r6serve technologique disponible par le groupe.
Ainsi, saisir des ensembles consid6r6s d travers leurs roches locales, forcdment les plus
abondantes, conduira toujours d une r6duction artificielle des capacit6s d'un groupe. Et si ces
"facids" aussi librement ddfinis, variaient i travers le temps au m6me emplacement, c'est que les

t Service de PrChistoire, Universitd de Lidge, 7 place du XX Aott, Bdt. Al, 84000 Liege.
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flux d'approvisionnement ont vari6 dans le m6me rapport et selon des 6vdnements ext6rietrs au
site, ant6rieurs d leur abandorL "en amont" donc d toutes les opdrations qui nous sont
finalement accessibles. L'exemple des quartzites de Sclayn est dloquent i cet 6gard : locau:<,
ingrats mais abondants, leurs vestiges s'imprdgnent de toutes les possibilitds, en proportions
variables, du Levallois au Clactonien le plus sommaire.

Sch6matiquement, trois situations se distinguent, dquivalentes arrx trois gammes
gdndrales des techniques. Les roches les plus 6loign6es (80 km), silex campanien et phtanite,
apparaissent d Sclayn en bout de chaines opdratoires, par les 6clats trds 6labords seuls, mais
aussi par les outils raffinds qui en sont tir6s et les nombreuses esquilles de mise en forme,
provoqu6es par ces amdnagements secondaires. On atteint ainsi un "maximum" des capacitds
de maitrise des mat6riaux, mais cette aptitude se trouve r6serv6e aux roches de qualit6
supdrieure dont seuls les 6l6ments trds 6labor6s "mdritent" le transport d longue distance,
comme si cette seule matidre "mdritaitu cet investissement technique. Trds limitee
numdriquement d la fouille, cette composante risquait fort de "disparaitre" dans les d6comptes
de nagudre, voire dans les fouilles de jadis (particulidrement les petits dclats de retouches). Les
m6langes 6tant impossibles d Sclayn, il ne s'agit pas non plus de l'6volution de I'une ou I'autre
"tradition" ou industrie. La seconde cat6gorie, dite "r6gionale" est form6e des silex
Maestrichtiens, afleurant d une trentaine de kilomdtres de la grotte. L'essentiel de I'outillage y
est associ6, de mOme que les chaines op6ratoires les plus compldtes parmi les plus longues. Ici,
les blocs sont amends d peine dbauch6s (les remontages le montrent), puis ils sont "mis en
forme" afin d'en utiliser le maximum de matidre premidre. Cette economie de cirence
s'explique par la distance et la pr6ciosit6 de tel matdriau. Mais I'intensitd de son emploi
n'interdit pas I'aspect approximatif de son utilisation, directement congue pour les supports
d'outils massifs et d'usage courant. Une attitude mddiane se trouve ld illustrde, entre le
ddploiement technique raffind du Levallois et I'extraction aventureuse d'6clats quelconques qui
seraient inefficaces et requerraient un retour frdquent aux gites rdgionaux. L'aptitude du
"tailleur moyen" consistait donc d prdfagonner I'outil spdcifique sur un bloc disponible d port6e
de la main. Ces enldvements "centripdtes" et ces 6clats "d dos naturel" en rdsultent cornme
produits de la m6thode "Quina".

L'essentiel du reste des roches taill6es se trouve aussi compldtement repr6sent6, mais
fournit peu d'outils, en mOme temps que les techniques y semblent al6atoires, destin6es aux
produits d'usage rapide et sommaire.
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ORIGINE ET HISTOIRE DE LIASSEMBLAGE OSSEUX DE LA COUCHE 5

COMPARAISON AVEC LA COUCHE 4 SUS.JACENTE, NON ANTHROPIQUE

Maryldne PATOU-MATHI S'

L'6tude taphonomique des restes fauniques de C42, niveau non anthropique (absence
d'artefact lithique) a permis d'obtenir un "r6ftrentiel". En efFet, pour mieux saisir ce qui s'est
passe durant la formation de la couche 5, anthropique (pr6sence de nombreux.artefacts), et de
restituer, autant que faire se peut, ce qui est rdellement le fait des activit6s humaines, il faut
ddgager de I'ensemble, les pidces osseuses celles pouvant avoir une autre origine. Ceci est
indispensable, surtout dans le cas de la grotte Scladina, ayant servi de repaire de carnivores d
de trds nomb'reuses reprises durant tout le remplissage (aux Ursid6s, aux Canid6s et dans une
moindre mesure aux Hy6nid6s et aux Must6lid6s). Ceci est t6moignd par : le pourcentage 6levd
de carnivores (en NMIc , 63,50/o en C4 et 69,2Yo en C5), la grande diversit6 des espdces (24 en
C4 et 22 en C5, sans compter les lagomorphes et les rongeurs), le nombre 6lev6 de carnivores
(54 en C4 et 63 en C5) et le nombre relativement petit d'Ongul6s (31 en C4 et 28 en C5).

LES SPECTRES FAUMQTIES

Le ddficit en restes osseux, estimd d partir des rapports NMcA.{RDI, est ldgdrement plus
important en C5 (4,9 en C5 et 4,4 en C4). L'analyse des pourcentages relatifs des espdces
(Tableau I) a permis de mettre en dvidence, qu'exceptd le Renne, tous les autres Cervid6s sont
plus abondants en C4 qu'en couche 5. Le Daim est I'espdce la mieux repr6sentde en C 4 et le
Cerf 6laphe en C5. Globalement les Cervid6s sont mieux repr6sentds en C4, de m6me que les
Ursidds, les Vulpinds, le Chat sauvage, I'Aurochs (absent en C5), le Chevaf le Sanglier, Ia
Martre et le Putois (absent en C5). Par contre, le Rhinoc6ros laineux" le Mammoutlu les petits
Bovid6s (Chamois et Bouquetin), les Caninds (Loup et Cuon), la Hydne, le Blaireau et la
Panthdre (absente en C4) sont plus nombreux en C5. Ces diftrences de repr6sentation peuvent
s'expliquer soit par I'existence en C4 d'un environnement plus forestier, sous un climat plus
climent et plus humide, soit par une origine et une histoire diff6rentes des deux assemblages,
notamment la venue de I'Homme en C5, voire une combinaison des deux. L'abondance en C5
de certaines familles de carnivores (Canin6s, Hy6nid6s, Fdlidds) a probablement amplifid
I'apport de proies dans le site et la destruction plus importante du mat6riel osseu6 d'ot le
ddficit 6lev6 en ossements (hormis cerx des ours des cavemes).

I Laboratoire de Prdhistoire du Musium National d'Histoire Naturelle, Institut de Paldontologie Humaing I rue
Rend Panhard, 75013 Paris, France ; GDR l05l du CNRS.
2 La couche 4 a fait I'objet d'une dtude archdozoologique par Claire Letoumeux, dans le cadre d'un DEA sous
notre tutorat scientifi que.
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LE POURCENTAGE RELATIF DES ESPECES EN FONCTION DE LEUR POIDS

Partant du fait qu'il existe une 6troite relation entre le poids du pr6dateur et celui de ses
proies, nous avons regroup6 dars des classes les Ongulds ddterminds (classes ddfinies i partir
des r6ferences utilisees par C. Gu6rin, 1984, pour tracer lhistogramme des masses du
diagramme ecologique). Pour plus de justesse, nous avons tenu compte de l6ge et, quand cela
a 6t€ possible, du sexe des individus (Tableau II). On constate qu'en C4 ce sont les animaux
entre 10 et 45 kg (classe D) et entre 100 et 200 kg (classe F) qui sont les mieux repr€sentds,
alors qu'en C5 ce sont ceux des classes E (entre 45 et 100 kg). En outre, ceux des classes G et
H (ayant un poids supdrieur e 200 kg) sont deux fois plus nombreux dans la couche 5 que dans
la 4. D'aprds les informations dthologiques sur les carnivores, les Vulpines ne peuvent chasser
une espdce, de poids sup6rieur d 15 kg. La Panthdre, chasseur solitaire, ne s'attaque pas i une
proie supdrieure d 100 kg. L'Orns brun (peu chasseur) et le Lion chassent un gibier d'tur poids
inferieur d 200 kg. La Hydne et les Caninds (notamment le Loup), lorsqu'ils chassent en meute,
peuvent tuer un animal de plus de 600 kg. Les individus de poids supdrieur ((rhinocdros adutte)
ne peuvent donc avoir 6t6 abattus que par lT{omme ou avoir 6t6 'charognds". Pour tenter
d'€claircir lorigine des espdces prdsentes, produits d'une chasse ou d'un "charognage", nous
avons analysd la conservation de leurs 6l6ments anatomiques.

CONSERVATION DU SQUELETTE POST-CRA}IIEN PAR RAPPORT AU
SQUELETTE CRANIEN

Globalement, les os du squelette post-crdnien, que ce soit pour les carnivores ou les
herbivores, sont moins bien conserv6s en C5 (64% du NRDt de tous les grands mammiftres)
qu'en C4 (71,6%). En C4 et en C5 les pourcentages relatifs des os du squelette post-cr6nien
sont supdrieurs i ceux des ossements du squelette cdphalique, exceptd en C4 pour le Sanglier,
le Mammouth et le Putois et en C5 pour le Cheweuil, le Bouquetin, le Sanglier, le lv{ammouth,
lTsatis, la Hydne, le Blaireau et la Martre (Tableau III). Plusieurs espdces ont mOme un
pourcentage des os du squelette post-c6phalique sup6rieur d 75 (du NRDI de I'espdce), en C4 :
le Cheweuil, le M6gac6ros, le Chamois, le Bouquetirl I'Aurochs, le Rhinoc6ros, le Cuon, le
Renard roux, la Hydne, le Chat sauvage, le Lion et la Martre; en C5 : le Chamois, le Chevaf le
Loup, le Chat sauvage et le Lion. Exceptd pour le Renne, le Cheval, le Loup et le Chat
sauvage, la conservation des os du squelette post-cdphalique est meilleure en C4 qu'en C5. Les
restes du squelette crAnierS quelles que soient les espdces, sont essentiellement des dents. Il n'y
a pas de difErence de conservation entre les petits et les grands Ongul6s, contrairement d ce
qui a 6td observd dans les repaires de hydnes par R. G. Klein et K. Cruz-Uribe (1984).

ANAIYSE DE LA CONSERVATION DES OS DU SQUELETTE POST-CRANIEN

Les os de I'autopode (carpiens, tarsienso m6tapodiens, phalanges, sdsamoides) sont des
6l6ments peu nutritifs. Ils sont dans I'ensemble (chez les herbivores comme chez les carnivores)
bien conserv6s, surtout en C4 (ils reprdsentent, chez les Ongul6s, 96,70/o des restes du
squelette post-crdnieq pour 61,50 en C5). Ce sont les seuls 6l6ments reprdsentant le
M6gac6ros, le Renne, le Sanglier, le Lion et le Blaireau en C4 et en C5, le Bouquetin, le
Cheweuil, la Panthdre et le Chat sauvage. Les os de I'autopode sont plus rares chez le

282



M. PATOU-MATHIS - ASSEMBI..AGE OSSEUX EN COUC}IE 5

Rhinoc6ros en C4 (0) et en C5 (22,2%) et le Daim en C5 (40%). Les plus petits os, du carpe et
du tarse, sont rares.

Les os du squelette axial (sterndbres, vertdbres, c6tes, cartilages costaux) et les os
coxaux, sont des 6l6ments correspondant d des parties riches en viande, mais ces quartiers,
chez les grandes et grosses espdces, sont 6galement difficilement transportables entiers.
Plusieurs fragments de ces 6l6ments sont demetr6s dan-s le lot des esquilles indetermin6es. De
plus, en C5, nous avons d6nombrd : 1 fragment de sterndbre, 51 fragments de c6tes, 22
fiagments de vertdbres et 3 fragments d'os coxal qui n'ont pu Otre attribu6s avec certitude d une
espdce (aucun de ces restes n'appartient d un grand ou gros herbivore). Ceci nuance les
donn6es relatives d la conservation des os du squelette axial. Cependant, globalement, cela ne
modffie pas le fait que ces 6l6ments sont trds faiblement reprdsent6s dans les deux assemblages
(un peu mieux en C5 et chez I'Ours des cavernes, le Loup et le Renard commun). Ils sont
prdsents, chez les espdces autres que les Ursidds, en C4, chez le Cerf (2), le Cheweuil (2),le
Cheval (l), le Rhinoc6ros (seuls 6l6ments conservds, 4), le Daim (2 fragments d'os coxal), le
Renard (10), I'Isatis (6), les Vulpinds inddterminds (4), la Martre (1), le Loup (12) et le Cuon
(1) et 56 fragments non attribu6s sp6cifiquement (1 de sterndbre,54 de cdte et 1 d'os coxal).
En C5, ils ont 6t6 identifids chez le Cheval (3), le Rhinocdros (2),le Chamois (2), les Cervid6s
inddtermin€s (1),le Cerf (2), le Loup (30) et le Renard commun (5). Ceci suggdre, entre autre,
que la grotte a servi de repaire ir I'Ours des cavernes, au Loup et probablement au Renard
cornmun et i la Martre.

Chez les Ongul6s, les os des ceintures (scapula et coxal) et les os longs (hum6rus, radius-
ulna, femur et tibia) sont porteurs de viande et contiennent, pour ces derniers, de la moelle ; ce
sont des 6l6ments extr€mement nutritifs. Globalement, ils sont rares (20,7Yo du NMET et
30,2yo NME PC, en C4 et 21,2 et 3l,9yo en C5) voire absents cornme pour le Renne, le
Sanglier, le M6gacdros et le Rhinoc6ros en C4, le Bouquetin et le Cherneuil en C5. Rappelons
que le Mammouth en C4 et C5 et le Sanglier en C5 n'ont laiss6 que des restes dentaires. Pour
ces espdces, il parait improbable qu'elles aient 6t6 chass6es ; un "charognage" avec accds tardif
d la careasse a 6t6 vraisemblablement pratrqu6. Notons toutefois que pour les grosses espdces
(Rhinocdros et Mammouth), de beaux morceaux de viande peuvent 6tre pr6lev6s sur une
ddpouille sans pour cela n6cessiter le transport des os attenants (hypothdse d retenir
6ventuellement pour une intervention de I'Homme en C5). Parmi les autres espdces, le
Bouquetin et le Cheval en C4 et le Renne et le Cheval en C5 sont les plus pauwes en os
porteurs de viande ; l'Aurochs et le Daim en C4 et le Daim et le Chamois en C5 sont les plus
riches. Except6 chezle Daim en C4 et le Chamois en C5, les 6piphyses spongieuses sont rares
(Cert Chamois, Aurochs en C4 et Cheval Rhinoc6ros, Cerf et Daim en C5), voire absentes
(Chevreuil, Bouquetin et Cheval en C4 et Renne en C5). Ces donn6es confirment I'intervention
des carnivores, notamment des Canid6s et leur r6le majeur dans lhistoire des assemblages. En
C4, 10 os longs sont complets, 2 de Chamois, I de BouquetnetT de Daim; 12 sont conserv6s
sous forme de cylindres diaphysaires, 1 de Cert 3 de Chevreuil et 8 de Dairn Par contre aucun
os long entier ou de cylindre n'a dt6 d6couvert en C5. Ceci met en 6vidence I'intervention de
I'Homme et son r6le prddominant dans I'origine et I'histoire de certaines espdces de la couche 5,
ainsi que I'existence d'alternances d'occupations de la grotte par divers animau* avant et aprds
le passage des Pr6historiques.
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POURCENTAGE DE SURVIE DES ELEMENTS A}IATOMIQUES ET DES
UMTES SQUELETTIQUES CIfiZ LES ESPECES LES PLUS $ONDA}{TES

Chez le Renard commun, I'unitd correspondant aux os de la partie supdrieure du
membre post6rieur est la mieux conserv6e en C4 et celle du memb,re ant6rieur en C5, devant
celle du squelette crdnien (Tableau IV). D'aprds les pourcentages de survie des diftrents
6l6ments on peut sugg6rer, pour les deux couches, que les renards ont creus6 leur terrier dans
la grotte et que certains y sont morts (cl tableau IV et figure I in M. Patou-Mathis, dans cet
ouwage). En C4, les os de renards ont 6t6 plus fortement alt6r6s qu'en C5, notamment par des
Canid6s.

Chez le Loup, en C4 et en C5, le squelette crdnien est le mieux reprdsentd, devant le
squelette axial et la partie supdrieure du membre ant€rieur (Tableau IV). D'aprds les
pourcentages de survie des diftrents 6l6ments on peut sugg6rer, pour les deux couches, que
les loups ont habitd dans la grotte et que certains y sont morts (cl tableau III et figure 1 in M.
Patou-Mathis, dans cet ournage). Les os de loups ont 6t6 relativement peu endommag6s par
I'action de leurs congdndres ou par d'autres prddateurs.

En C4, chez le Cerf 6laphe, le squelette crdnien et les phalanges sont les parties
dominantes, les 6l6ments de la partie supdrieure du membre post6rietr sont mieux conserv6s
que ceux du membre antdrieur (Tableau IV). On peut dmeffre lhypothdse d'une chasse (pour
un individu) et d'un "charognage" avec accds rapide d la carcasse et avec transport dans la
grotte de certaines parties, voire d'un adulte entier pour I'individu chass6. En C5, c'est la partie
sup6rieure du membre ant6rieur qui est la mieux conserv6e, aprds le squelette crdnien (Tableau
IV). On peut supposer que les cerfs ont 6te chas#s et transportds jusqu'i la grotte sous la
fonne de quartiers et d'un individu entier (intervention possible de I'Homme).

En C4 comme en C5, le Chamois a laissd principalement des os des membres (Tableau
IV) mais, en C4, il n'y a pas d'os du squelette axial conservd et ce sont surtout des phalanges
qui sont trds bien repr6sent6es. En C4, seuls certains morceaux ont d.td apportds dans la grotte,
except6 pour un individu, alors qu'en C5 les animaux semblent y avoir 6t6 transportds entiers
(intervention de I'Homme , cf. tableau V et figure I in M. Patou-Mathis, dans cet ouwage).

Les 6l6ments anatomiques du Daim, en C4 et en C5 et quelle que soit I'unitd d laquelle ils
appartiennent, sont conservds dans des proportions voisines, exceptd ceux du squelette axial
d6ficitaire, voire absent, comme en C5 (Tableau IV). En C4, les os de la partie sup6rieure du
membre antdrieur sont mieux repr6sent6s que cerx du membre post6rieur, en C5, c'est
I'inverse. On peut envisager que les daims de la C4 ont 6t6 chassds et transportds dans la
grotte, en morceaux, voire en entier pour un adulte. Ceux de C5 apparaissent comme r6sultant
plutdt d'un "charognage" avec un accds d la d6pouille relativement tardif

AGE ET SE)(E DES ANIMATIX, ESTIMATION DE LA SAISON DE MORTALITE

Le tableau V r6capitule les donndes relatives d I'Age et au sexe des individus ddtermin6s.
On constate que certaines espdces ont au moins un repr6sentant dans chacune des classes
d'6ge ; c'est le cas de I'Ours des cavernes en C4 et C5 (dominance des jeunes et des vieux), du
Loup (dominance des vieux) et du Rhinocdros laineux en C5 (dominance des adultes dans la
force de l'6ge). Le Sanglier, le Cheweuil, le Cheval et le Chamois en C4, la Hydne et le Cheval
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en C5 n'ont laissd que des ossements appartenant d des individus juvdniles ou vieux. Ce profil
attritionnel de la cotrbe d'Age caract6rise soit une mort "naturelle", soit une chasse sdlective
comme peuvent la pratiquer les loups et les hommes. Le Mammouth n'est reprCsentd, en C4 et
en C5, que par des sujets jeunes, de m6me que le M6gac6ros en C4. Le Bouquetin et le
Blaireau en C4, le Cuoq le Cheweuil et le Renne en C5 ne sont que de vieux individus. Les
adultes sont relativement abondants chez le Cerf et le Daim en C4, chez le Chamois et le
Rhinoc6ros laineux en C5. Dans plusieurs cas, la mise en 6vidence de mAles et de femelles a pu
€tre frite, notamment en C4 : Cheweuif Chamois, Sanglier; alors que pour d'autres espdces
seuls ont 6td d6terminds des mAles ou des femelles, comme pour le Cerf et le Cheval en C4
(respectivement mAle et femelle), le Daim et le Cheval en C5 (respectivement m6le et
femelle ?). Ces r6sultats seront utiles lors de la discussion au zujet du mode d'acquisition de ces
animaux et de leurs pr6dateurs ou charognards potentiels.

Certaines espdces ont fourni des restes de lactdales ou de bois, qui nous ont permis
d'estimer la saison durant laquelle ces animaux sont morts. EnC4,le jeune cerf est mort en 616,
les deux cerfs m6les entre juillet et janvier, les deux jeunes daims en automne et I'adulte m6le
en automne-hiver, le trds jeune aurochs en pdriode estivale, le jeune sanglier ainsi que le jeune
cheval et un jeune renard, en 616. Un bois de chute de Renne appartenant d une femelle ou d un
jeune mAle a 6t6 ddcouvert dans cette couche, il a pu 6tre collect6 frais en juin-juillet. On
constate une convergence vers la p6riode 6t6-automne. Rappelons que les Ursidds ont hibernd
i plusieurs reprises dans la grotte, ce qui empOchait probablement I'installation d'autres
carnivores durant ces p6riodes hivernales. En C5, les deux jeunes cerfs sont morts entre juin et
ao0t et le cerf mdle adulte sans bois, en hiver. Un bois de chute d'un cerf mAle adulte a pu 6tre
collectd frais en janvier-fewier. Les deux jeunes chamois (8-11 mois et 17-24 mois) sont morts,
en hiver pour lun et entre octobre et juin pour le second, le renardeau et le louveteau sont
morts en 6t6. A part pour les faons et les jeunes carnivores, ces donn6es convergent vers la
pdriode hivernale. Ce qui laisse d penser que les ours des cavernes ont ddsertd la grotte
Scladina durant un certain temps, permettant ainsi linstallation d'autres occupants, comme
I'Homme par exemple. Ld encore ces informations seront prises en compte lors de la discussion
relative d la question "qui a fait quoi ?"

CARACTERES EXTRINSEQUES OBSERVES SUR LES OSSEMENTS

Les ossements sont peu dtdr6s, leus surfaces sont bien conservdes. Les agents climato-
6daphiques sont peu intervenus. En C4, seules des traces de MNO2 ont 6t6 observdes (sur 8
os). En C5, des marques correspondant d des ph6nomdnes de percolation ont 6t6 relevdes sur
5l os (de Loup, dTsatis, d'Ours des cavernes, d'Ours b'run, de Chamois, de Bouquetin et de
Cerf;. Le weathering rfa affect6 que 4 os. Les plantes n'ont laisse de vermiculation que sur un
os de panthdre (d6couvert en limite de terrasse).

o Les os alt6r6s par les carnivores

EnC4,13 os portent des stigmates dus d des morsures de carnivores. Leur 6tude atteste
I'intervention de la Hydne (sur un os de renne, un os de jeune m6gac6ros, un os d'aurochs, deux
os de cheval et un os de daim), de Canin6s, Loup etlou Cuon (str un os de cerf, deux os de
chamois et deux os de daim), de Vulpinds, Renard courmun etlou Isatis, eVou de Must6lid6s
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(sur un os de cerf et un os de cheweuil). Des traces typiques de ctrarriage i sec par les Ursid6s
ont 6galement 6te observ6es sur un os de cerf et un os de chamois. L'intervention de ces
animaux est aussi attestde par les surfaces de fracture de nombreux os longs, les cassures
correspondent i une fragmentation due au pi6tinement. La pr6sence de cylindres diaphysaires
confinne le r6le majeur que les carnivores, notamment les Canid6s, ont jou6 dans l'6tat de
conservation du matdriel ossetx. Il y a eu alternance d'occupation du site par I'Ours des
cavemes et d'autres carnivores qui y ont apport6 des restes de carcasses. Cette alternance est
peut-0tre saisonnidre, periodes hivernales pour les ours et estivales pour les autres ?

En C5, un os de loup, un os d'ours des cavernes3, un os de trds jeune cerf et dix esquilles
d'espdces ind6termin6es4 portent des morsures de Hydne ; deux os de chamois, un os de daim
et six os de loup ont 6t6 rongds par des Canin6s; un os de laptrU ,rn os de chamois, deux os de
cerf, un os de renard, un os de loup, deux os de panthdre et neufos d'ours des cavernes sont
porteurs de marques dues aux Vulpinds etlou aux Must6lidds; huit os d'Ours des cavernes et
une esquille d'espdce inddtermin6e ont 6t6 rong6s par un ou des carnivores que nous n'avons pu
identifier. Ce qui fait au total 48 os. Des nurques de charriage d sec par les Ursid6s ont 6t6
identifi€es sur une esquille indeterminde, un os de rhinocdros adulte, trois os de renne, un os de
daim adulte et deux os de cerf adulte. Li encore il y a eu alternance d'occupation du site par les
ours des cavernes et des pr6dateurs comme lTlomme et les Canid6s.

Le pourcentage des os rongds par rapport au nombre total de restes est de 0,63 en C4 et
2,3 en C5 (ce dernier chifte est nettement sup6rieur d celui de C4, mais il faut tenir compte
des notes 2 et 3).

o Marques anthropiques en C5

Aucune marque d'origine anthropique n'a 6t6 observ€e sur les ossements de C4.

En couche 5, des stries de boucherie sont pr6sentes sur 36 os: un de Loup, un de
rhinoc6ros nouveau-n6, un de Cerf, deux de Dairn, un de Cheval, six d'Ongul6s inddterminds et
24 de Chamois (cl figure 3 in M. Patou-Mathiso dans cet ouwage). Des impacts de
fracturation sont pr6sents sur 4 os : un de Cheval et trois d'Ongul6s ind6termin6s. De plus, 11
esquilles d'espdce ind6termin6e et un os de renne sont calcinds totalement ou partiellement
comme ce dernier. Deux 6clats diaphysaires d'os long, un de Cheval et un de grand herbivore
ind6termind portent des stigmates d'utilisation comme "retouchoir". Au total, 54 os prouvent
I'intervention de I'Homme, soit 2,6 %o dtr NRT. Un des deux os de daim porte d la fois
I'empreinte d'un croc de Loup ou de Cuon et une strie rdsultant de I'action d'un outil lithique.
Ceci prouve I'intervention postdrieure du Canid6, sans doute attir€ par les d6chets abandonnds
par I'Homme.

3 En C4, les ossernents d'Ours des cavernes n'ont pas &6 dtudi€es du point de we taphonomique.
4 En C4,les esquilles inddtermindes n'ont pas etd dtudids du point de vue taphonomique.
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HYPOTHESES RELATIVES A L'ORIGINE

ET A L'HISTOIRE DES INDIVIDUS ESTIMES

Donndes dco-6thologiques des camivores

Les prddateurs, autres que lHomme, n'ont pas tous le m€me comportement alimentaire
et cyn6g6tique. Certains chassent en solitaire : I'Ours brun (peu chasseur), le Renard cornmun,
I'Isatis, la Panthdre, le Chat sauvage, le Lynx et parfois le Lion (lorsqu'il est 696). D'autres
pr6ftrent chasser en meute : la Hydne, le Loup, le Cuon. La taille des proies est en relation

avec celle des pr6dateurs lorsque ceux-ci chassent en solitaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils
chassent en meute, le gibier peut alors €tre beaucoup plus gros. Aprds avoir tu6 I'animal,

certains carnivores le consomment sur place, c'est le cas de la Hydne, du Loup, du Cuor; de
I'Ours brun, du Renard, de I'Isatis, du Lion; d'autres comme la Panthdre, le Lynx, le Chat

sauvage, trainent leur proie vers une cachette (arbre, grotte). Parfois, aprds avoir consomm6
une partie de I'animal abattu, certains carnivores transportent des morceaux de carcasses dans

leur iepaire, c'est ce que font, notamment, la Hydne et les Canidds (pour nourrir leurs petits).

Dans une gtotte-repaire, les restes dherbivores prdsents peuvent donc provenir soit de
proies tu6es et apport6es entidres, notarnment par les F61id6s, soit de morceaux de carcasses

d'espdces tu6es ou charognees, par exemple par des Hy€nid€s. Ce qui rend donc ddlicate
I'attribution d'une proie i son prddateur, ce dernier pouvant 6tre diftrent du consommateur
secondaire (celui qui a apport6les morceaux dans la grotte). D'autant plus que les charognards
peuvent se saisir de restes d'animaux morts "naturellement" et peuvent donc 6tre les

"ott.o**uteurs 
primaires (un accds rapide d la carcasse ouwe la possibilit6 de prdlever les

meilleurs morceiux). L'6thologie mais aussi l'6cologie des espdces peuvent nous fotrrnir de
pr6cieuses indications. Des carnivores forestiers (Lynx, Ours brurU Chat sauvage, Martre)

chasseront plutdt des espdces forestidres ou de lisidres de for€ts (ChevreuiJ" Daino, Cerq

M6gac6ros, Sanglier, Aurochs). Les carnivores airnant les paysages i reliefs (Cuoq Panthdre),

choisiront de prdference des espdces rupicoles (BouquetirU Chamois). De m6me, d'autres

carnivores, bien qu'ubiquistes comme le Loup, les renards, la Hydne, le Liorl s'attaqueront de
pr€ference d des proies vivant dans des espaces d6couverts (Renne, Cheval, jeunes rhinoc6ros,
jeunes mammouths).

Les hyines sont des chasseurs nocturnes qui, en meute, peuvent tuer des proies allant
jusqu'd 600 kg, voire plus. Elles pr6ftrent les espaces d6couverts de type steppique.
Lorsqu'elles ont abattu une proie, elles la consomment en partie sur place et peuvent en

emporter quelques morceaux dans leur tanidre. Un peu moins de20 % de leur alimentation leur

est fournie pardes charognes, celles-ci pouvant €tre des restes de trds gros animaux. Elles ne

se privent pas de numger les cada'nes de leurs congdndres. Leur gibier pr6ftr6, compte tenu de

leur 6co-6ihologie, sont les rennes, les chevaux, les jeunes rhinocdros et nullnmouths. Elles

sont de grandes consommatrices d'os, qu'elles fracturent, rongent et m6me parfois avalent pour

en r6gurgiter les fragments particulidrement indigestes (les ossements ont alors une forme bien

caractdristique).

Les loups chassent en meute des proies pouvant atteindre dix fois leur propre poids. Ils

selectionnent leur gibier, b6tes juv6niles (60 % des Ongulds tu6s par ces carnivores sont des
jeunes), affaiblies (i la sortie de I'hiver par exemple) ou malades. Ubiquistes, leur territoire de

chasse couvre tous les biotopes avec une l6gdre pr6ftrence pour les espaces ouverts. Ils

consomment leur proie sur place mais ils peuvent ernporter quelques morceaux dans leur

287



M. PATOU-MATHIS - ASSEMBI..AGE OSSEUX EN COUCHE 5

repaire, notarnment pour nourir leurs petits. Les loups sont 6galement amateurs d'os frais
ayant conserv6s encore un peu de viande, ils les rongent et 6vident les os longs pour en extraire
la moelle. Leur gibier pr6fdr6 sont les Cervidds, les petits Bovidds et parfois les jetrnes
sangliers, chevaux et aurochs. Ils pouvaient donc, d I'occasion, s'attaquer, s'ils 6taient en grand
nombre, i de trds jeunes rhinocdros et mammouths. La densit6 des loups est fonction de celle
de ses proies, ils sont de bons indicateurs de I'abondance des troupeaux dherbivores.

Les cuons sont plus forestiers que les loups et aiment les milieux i relief mod6r6. C'est le
cas i Sclayn Ils chassent, dgalement en groupe, de prdfdrence de petits Bovid6s rupicoles
cornnrc les chamois et les bouquetins et les petits Cervid6s. Ils consomment leur proie sur
place, mais eux aussi peuvent transporter quelques morceau( de carcasse dans leur repaire.
Comme les loups, ils rongent les os et mangent la moelle contenue dans les os longs.

Les renards chassent en solitaire, surtout des petits vert6br€s, lagomorphes et rongeurs,
mais ils peuvent s'attaquer i des faons, des cabris, ainsi qu'd des marcassins. Ils sont plus
omnivores que le Loup mais tout aussi ubiquistes. Ils consomment leur proie sur place, parfois
ils en ramdnent dans leur terrier quelques morceaux. Ils creusent des terriers dans des abris,
parfois ils profitent d'un terrier creus6 par des blaireaux (c'est 6galement le cas des putois, des
chats sauvages et des lapins de garenne). Ils rongent les os et profitent de charognes et de
d6chets abandonn6s, notarrment par les loups.

Les ours bruns sont omnivores et peu enclins d la chasse. Les mAles hibernent seuls ou
en compagnie de quelques autres mAles, d'octobre d mars et de pr6ference dans une grotte.
Casaniers, ils reviennent au m6me endroit chaque ann6e. A la mi-janvier les femelles mettent
bas dans un abri. Les oursons ont pour ennemi le Loup qui peut les tuer lorsque la mdre est
partie ir la recherche de nourriture. Les ours n'aiment pas un froid trop rigoureux et vivent de
pr6f€rence dans un environnement boise oir coule une rividre. Lorsqu'ils chassent, en solitaire,
ils s'attaquent principalement aux Cervid6s et aux petits Bovidds qu'ils consomment sru place,
eux aussi peuvent transporter quelques morceaux de leur proie dans leur repaire, notarnrnent
pour nourrir leurs petits. D'aprds les donn6es pal6ontologiques et les analyses biog6ochimiques
isotopiques, les ouns des cavernes dtaient des v6g6tariens.

L'6co-6thologie des lions des cavernes est, de fait, mal connue. Ils apparaissent comme
6tant des animaux d'espaces ouverts, plutOt d caractdre steppique. IIs devaient, en r6ference
aux lions actuels, chasser en groupe des proies pouvant ddpasser 300 kg : chevaux, jeunes
Bovin6s, jeunes rhinocdros et mammouths. Ils consommaient leur proie sur place. On ne peut
exclure qu'ils se r6fugiaient dans des abris, notamment durant la mauvaise saison et lorsqu'ils
devenaient vieux (mAles solitaires).

Les panthires vivent de pr6ference dans des milieux d relief mod6r6, au pied desquels
coule une rividre. Espdce solitaire, la Panthdre chasse du gibier de poids moddr6, Cervidds (un
cerf mAle d un poids limite) et petits Bovid6s. Elle traine sa proie entidre dans une cachette
(arbre, grotte, abri rocheux) pour la consommer en plusieurs fois.

Les chats sauvages, animaux de for0t et de relief moddr6 d proximit6 d'une rividre, et les
Must6lid6s ne s'attaquent qu'd des proies de poids inferieur d 10 kg (lagomorphes, rongeurs et
pour le Chat sauvage et quelquefois la Martre, d des faons, de petits artiodactyles). Il n'est pas
rare que le Chat sauvage meure de frim durant les hivers neigeux.
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HypothCses

D'aprds I'ensemble des donn6es analysdes pr6c6demment et des informations exposdes ci-
dessus, qintre catdgories, concernant l'origine des restes osseux, peuvent 6tre d6gag6ls :

l- ils peuvent provenir d'animaux tuis et apportds entiers dans la grotte,par I'Homme (en
C5), la Panthdre ou le Chat sauvage (e lynx n'a laissd aucun reste permettant de reconnaitre sa
pr6sence dans I'environnement immddiat de Sclayn) ;

2- ils peuvent rdsulter d'animaux chass6s ou de "charognages" avec accds rapide aux
carcasses, dont seuls certains morceaux ont 6td apport6s dans la grotte, par I'Homme (en C5),
la Hydne, un Canidd ou I'Ours brun;

3- ils peuvent provenir de "charognages" avec accds tardif aux carcasses, dont seuls
quelques bas morceaux ont 6t6 transport6s dans le site, par exemple par la Hydne ;

4- ils peuvent appartenir i des d'animaux morts dans la grotte (Ursidds, Canid6s).

Par consdquent, nous pouvons formuler quelques hypothdses concernant le mat6riel
osseux de Sclayn.

En C4

Les Ongul6s chass6s par des carnivores (cat6gories I ou 2) sont : les deux jeunes
aurochs (le trds jeune ayant dt6 tu6 en 6td), un cerf mAle adulte (tu6 entre juillet et janvier, par
une panthdre ?, catdgorie 1), les deux cheweuils adultes (un m6le et une femelle), les huit
daims (deux jeunes tuds en automne et six adultes, dont un m6le tu6 en automne-hiver par une
panthdre ?, catdgorie l), les trois chamois (dont un jeune et deux adultes, un mAle et une
femelle, un de ces deux adultes aurait 6t6 tu6 par une panthdre ?, cat6gorie 1) et trois chevaux
(dont un trdsjeune tud en 6td).

Les Ongul6s chassds ou "charogn6s" par la Hydne ou un Canin6, Loup ou Cuon,
(catdgorie 2) sont : le bouquetin mAle 6gd et trois cerfs (dont deux jeunes, morts en 6td et un
mAle adulte mort entre juillet et janvier).

Les Ongul6s "charognds" par la Hydne (catdgorie 3) sont : les trois sangliers (le trds
jeune est mort en ete),le trds trds jeune mammoutlq le renne adulte, le jeune mdgacdros,
I'aurochs adulte et le rhinoc6ros adulte.

En C5

Les Ongul6s chass6s par I'Homme (catdgorie I ou 2) sont : les six chamois (dont deux
jeunes, un tu6 en hiver et I'autre entre octobre et jurn, cat6gorie l), un cheval 696 (cat6go ie 2),
un cerfmdle adufte (tud en hiver, catdgorie 1).

Les Ongulds chass6s par des carnivores (cat6gories I ou 2) sont : trois cerfs dont deux
jeunes (tuds en 6t6) et unjeune cheval.
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Les Ongul6s chass6s ou "charogn6s" par lHomme, la Hydne ou un Canid6 (cat6gorie 2)
sont : les trois jeunes mammouths, les cinq rhinoc6ros, les deux daims et le renne adulte (plut6t
par un carnivore).

Les Ongulds "charogn6s" par la Hydne (cat6gorie 3) sont : les deux sangliers, les deux
bouquetins et le cheweuil.

CONCLUSION

En comparant les donn6es et les analyses des matdriels osseux de C4 et C5, on constate
que durant le ddp6t de C5, comme en C4, la grotte 6tait un repaire de carnivores, ours des
cavernes et Canid6s. Elle a 6galement €t6 un lieu de passage pour des F6lidds, des Hydnidds et
des Must6lid6s. La pr6sence en C5 de certains Ongul6s ne rdsulte pas de I'action des hommes,
par exemple les profils de conservation de leurs 6ldments anatomiques et ceux de leurs dges
sont identiques ou proches de ceux obtenus en C4. C'est le cas du Sanglier, du BouquetuU du
Daim, du Renne et du Cheweuil. Les carnivores, en C5, apparaissent intrusifs (ils sont morts
dans le site ou ont 6td chass6s ou "charogn6s" par des carnivores, voire leurs propres
congdndres). Seule, la pr6sence d'une strie de d6pouillement sur une phalange de Loup suggdre
une intervention humaine sur un camivore. Les Prdhistoriques ont, soit tu6 un loup, soit
r6cup6r6, dans la grotte mOme ?, une foumre sur une carcasse fraiche. Le Chamois, en C5, est
la seule espdce dont nous pouvons, sans conteste, attribuer les restes d des produits de chasse
par lTlomme. Cependant, il a dgalement pu intervenir sur des mammouths et des rhinocdros
(collecte de viande et de morceaux de carcasses) et sur au moins un ced un daim et un cheval
(animaux chassds ?, seul le cerf parait avoir €t6 apportd entier d la grotte). La d6couverte de
restes de Ndandertalien dans la couche 4, qui n'a livrd aucun artefact lithique, met en 6vidence
la possibilitd d'apport, dans une grotte, par un carnivore, de parties de squelette humain
(individu dont la mort a pu 6tre naturelle ou provoqu6e, tu6 par un pr6dateur).
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ESPECES c5 volNRtX c4 %/NRDr C5 7olNMlct @l ohlNillct

hruus elaphus 1 . 4 2.3 4,4 4.7
Dama dama 0,8 10.9 2.2 9,4

Rarpifer tarandus 0,6 0.3 1 , 1 1 .2
Capreolus capreolus 0,2 1 ,5 1 . 1 2.3
Megalxeros giganteus 0 0.1 0 1 .2
Ceruid6s ind6termirfrs 0.6 0,05
Rupicapn rupicapn 7.4 1 , 1 6,6 3,5
Capn ibex 0.4 0,3 2,2 1 .2
Sus scrofa 0,3 0,5 2.2 3,5
fus pimioenius 0 0.7 c 3,5
Eguus (caballus) 0.8 0,€ 2,2 3.5
Bos/Equus 0 0.05
C.;el do nta a nti o u itat i s 1 . 7 o,2 5,5 1 .2
Mammuthus primirenius 0,8 0,05 3.3 1 . 2

Sous-Total HERBIVORES 15 18.9 30,8 36.4
Ursus spe/aeus 66.3 45,5' 37.4 35.3'
Ursas arcfos 1 ,1 6,2 ? t 4,7
Ursus sp. 0 19.4

Crocuta crocuta spe/ea 0,6 0,5 3,3 1 ,2
Canis lupus 8,€ 3.1 8,8 4,7

Quon sp. 0.4 0,1 1 . 1 't.2

Vulpes vulpes 3,6 3,7 5,5 4,7

\lopex lagopus 0,6 1 ,3 2,2 4.7
Vulre{Nowx 0 0,3
Panthen (Led spelea 0,s 0.05 1 , 1 1 .2
Panthen patdus 0.4 0 2.2 c
Fels si/vesfris 0,05 4,4 1 . 1 2,3
Meles meles o,2 0,1 2.2 1 .2
Martes martes 0,05 0,2 1. ' l 1 ,2
Mustella cf rl.ttorius c 0,05 0 1 .2
Camivqes in#termin6s 1 . € 0
Sous-Total CARNIVORES 85 81,1 69.3 63,5

Tableau | : pourcentages relatifs des espdces de grands mammifdres pr6sentes dans les
couches 4 et 5 de la grotte Scladina; par rapport au nombre de restes d6termin6s
!9la]9!.ent (NRD0 et par rapport au nombre minimal d'individus de combinaison totate(NMlcT).
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ESPECES C5%Gr 4oh Cr G5 % PCr 4%PCr

hruus elaphus 4,4 4 55.5 6C

Dama dama 37.5 25.6 62.5 74.4

Rarpifertara,dus 36,{ 50 63,6 5C

Caoredus cauedus 75 20.6 25 79.3

l,iegala@rcs giganteus 0 c 0 10c

Ruoicaon rupicapn 17.4 14.3 82.6 91.5

Capn ibex 7',1,4 16.7 28,€ 83,3

Sus scrofa 100 66.7 0 33,3

Bos primioenius c c 0 10c

Equus (caballus) 25 4.4 75 55.€

@l&nta antiquitatis 71 c 29 10c

Mammuthus oimkrenius 10c 10c 0 c
Sous-Total HERBIVORES 36 zt,4 64 72,G

Crocuta crocuta spe/ea 7a 2C 25 8C

Canis lupus 24,4 4C 75,6 6C

Cuon so 28,e c 71.4 10c

Vulpes vulpes 39,7 23.4 60,3 76,7

Alopex lagopus 66.7 42.3 33.3 57.7

Panthen (Leo) spelea o,z 0 93,7 10c

Panthera pardus 28.e 0 71.4 c

Felis s/vesfns c '12,5 10c 87.f

Meles meles 66.i 50 33.3 50

Martes martes 10€ 0 c 100

Mustella cf putoius c 100 c 0

Sous-Total CARNIVORES 35,G 30.3 64.4 69,7

TOTAL 36 28.4 64 71,G

Tableau lll : pourcentages relatifs des restes crdniens (Cr) et post-craniens (PCr) des
espdces de grands mammifdres pr6sentes dans les couches 4 et 5 de la grotte Scladina.



POIDS CLASSE c4 c5
>10<4li D 32.3 25

>45-<100 E 22.6 28,6

>100-<200 F 29 14.3

>200-<1000 G 12,9 17,8

>1000 H 3,2 14.3

Tableau ll : pourcentages relatifs, en fonction de leur poids (en Kg), des espdces de grands
mammifdres pr6sentes dans les couches 4 et 5 de la grotte Scladina (classes d'aprds C.
Gu6rin, 1984).

El6ments Renard Louo Cerf Chamois Daim

Sq. Crinien 4,2141,9 31.9/25,8 31.2t46.1 15120,6 28.5135.7

Sq. Axial 15.1/8.1 21.3t17 6.2,3.8 0r1.9 8.3r0

M. Ant 18.44.2 21.3t14.9 15,6t19.2 30131.8 22.9121.4

M. Post 37.9r19.3 14.9r8.8 18.7t11.5 30r28 13.2,28.6

Phalangee 4.516.4 10.6/33.3 28.1t19.2 25t17,7 27tl4.3

Tableau lV : pourcentages relatifs des grandes unit6s anatomiques du Renard commun, du
Loup, du Cerf, du Chamois et du Daim des couches respectivement 4 et 5 de la grotte
Scladina (d'aprds le Nombre Minimald'El6ments, NME).
M. Ant. : Membre Ant6rieur; M. Post. : Membre Post6rieur; Sq.
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ESPECES Couchc Jennc SubAd./Ad.TJ Adultc Ad. vieur N.B.
Cervus elaphus c4 I de l-2 mois 3 ans 8'et  l0 'ans *2 mdles
Cemus elaphus c5 2 et 27 mois I m6le I
Dama dama c4 l < 5 e t l 8 n 4 2 I m6le Ad.
Dama dama c5 |  < l l  a n l / 2 l r r fernelle ?
Ransifer tarandus c4 I A4 s,I, Mile
Rong,ifer tarandus c5 I
Capreolus capreolus c4 I de 4 ansr I m6le ? r femelle ?

Capreolus capreolus c5 I
Vesaloceros sisanleus c4 I
Rupicapra ruDicaDra C4 l < d 1 6 - 1 8 m . 2i rl M6". I Fem
Rupicapro rupicapra C5 2 < d 2 a n s I de 3-5 ans 3 de 9-15 ans I Mdle Ad ?
Caora ibex C4 I M6le ?
Caora ibex c5 I I
Bos primisenius C4 I T.J. et I J. e t l A 4 s , L
Jus scrofa c4 I de 4 mois 2* rl M6,, I Fem,
lus scrofa C5 I I M6le
huus (caballus) c4 I de 34 mois l d e 5 a n s I 15-20 ans 2 Fernelles Ad.

Equus kaballus) C5 I I
C oe I odonta ant i q u i tat i s C4 I
Coe lodonta antiquitatis c5 I N.N. 2 I

Vammuthus orinisenius c4 I T.T.J.
Vammuthus primigenius c5 l T . J . e t 2 J
Ursus spelaeus C4 X X x x Dom. J.. Ad as€
Ursus spelaeus c5 I N.N. et l l  J 4 t 7 au moins 3 M6"
Ursus arctos C4 X x
Ursus arctos c5 2
irocuta crocuta sDelea C4 I

Crocuta crocuta sDelea c5 I de l-2 ans 2
ianis lunus c4 2 2* r I M6- et I Fem.

ianis lupus C5 l < d l a n 2 4
luon sp. C4 l A d . s . L
luon sp. c5 I

Vulpes vulpes C4 2 I
Vuloes vuloes C5 I  < d  I  a n I 3 I Fem. Ad.

4lopex lagopus c4 I 3 * rl M6- et I Fem.

4lopet lagopus c5 2
Panthera (Leo) spelea c4 I Ad, s, I,
Panthera (Leo) spelea c5 I

Panthera pardus c5 I I

Felis silvestris C4
Felis silvestris c5 I Ad, s,l,
Veles meles C4 I M6le ?
Veles meles c5 2
Vartes martes c4 l A d . s . t
Vartes martes C5 I
Vustella cf putorius c4 I

Tableau V : ige et sexe des grands mammiferes presents dans les couches 4 et 5 de la
grotte Scladina.
Ad. :Adul te;  Dom. :  Dominance; Fem. :  Femel le;  m. :  mois;  Ma. :  M6le;  N.N. :  Nouveau-
n6 ; T.J. : Trds Jeune ; X : pr6sent.
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LES ESPECES CHASSEES ET CONSOMMEES

PAR L'HOMME EN COUCHE 5

Maryldne PATOU-MATHISI

La couche 5 a liw6 relativement peu de restes osseux, g},6yo d'entre eux ont pu 6tre
d6termin6s (tableau I). Lg spectre faunique est diversifi6 (tableau i;, il .orr"rpond, pogr cette
region septentrionale de lEurope, d un assemblage caractdristique de lEemien (au sens large),
la formation de C5 serait donc contemporaine du stade isotoplque 5. Les 

"rf""r 
forestidres

sont dominantes (63,8% en NMIc) et les animaux rupicoles bien repr6sent6s (l1,7vo en
NMc). Le climat apparait continental, avec des hivers frais et des 6t6s temp6rds et hunrides, de
type interglaciaire (Eemien au sens strict) ou interstadiaire (St Gerrnain l;. I," paysage 6tait
mixte avec des espaces bois6s bien d6velopp6s, notamment dans I'environnemenf ittr-eaiut a"
la grotte, sur les pentes et dans le vallon ori devait couler en pennanence une rividre. Le d6pot
de la couche 5 semble s'6tre form6 sous un climat plus frais et plus sec que durant h depoide
la couche 4 sus-jacente. L'abondance des carnivores, en especls et en individus, confirme la
cl6mence du climat sous lequel de grands troupeaux dherbivores pouvaient trouver facilement
de la nourriture.

LES CARMVORES

Les restes de carnivores appartiennent d douze espdces. Ils sont trds abondants dans la
couche 5 de Sclayn (tableau I) ; 1575 ossements, correspondant d au moins 63 individus, ont
dt6 ddtermin6s, soit 84,2yo du NRT et 67,70/o du NMcT. Parrni ces restes, 35 n'ont pu €tre
attribu6s avec certitude d une espdce, ce sont : 15 fragments de cdtes (2 d'ourson ?, I de
carnivore de taille moyenne et 12 de petite taille); 5 fragments de vertdbres (d'ours ?, 4 de
jeune et une pathologique appartenant vraisemblablemenf d un individu senile); 13 fragments
de dents Q dicidtnles, I pathologique appartenant probablement d un otlrs sdnilej et 2
fragments d'os (un morceau d'ilion et une phalangine de petit Canidd ?). A tous ces restes de
carnivores, il faut ajouter 56 d6ciduales provenant d'ourson de 2dme ann6e venus hiberner avec
leur mdre dans la grotte. D'aprds ces dents, le nombre d'oursons est estim6 d au moins 14.
Douze espdces de carnivores ont 6td identifides (tableau I). Parmi elles, I'Ours des cavernes
domine en nombre de restes (78,2yo du NRT de carnivores) et en nornbre minimal d'individus
(53,9yo du NMcT de carnivores). Puis, ce sont le Loup et le Renard conrmun, les espdces les
mieux repr6sent6es. Les autres carnivores n'ont 6td identifi6s qu'd partir.de quelques ossements
appartenant d 3 individus au plus (tableau I). Les Ursidds et les Canidds sont les familles les
mieux repr6sentdes, en NR et en NM.

I Laboratoire de Prdhistoire du Musdum National d'Histoire Naturelle, Institut de palCurtologie Humaine, I rue
Rend Panhard, 75013 Paris, France : GDR l05l du CNRS.
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L'analyse de ces donn6es, grande diversitd spdcifique des carnivores et abondance de
leurs ossements et individus estimds, conduit d deux renuuques (l) : la grotte de Sclayn a 6td
utilis€e cornrn€ repaire par plusieurs de ces espdces, notamment I'Ours des cavernes, (2) le
peuplement en gibier devait 6tre important aux alentotrs de la grotte, ce qui semble confirm6
pax un climat et un environnement frvorables lors de la formation de la couche 5 (nombre de
proies/nomb're de pr6dateurs). L'abondance d'Otrs des cavernes et sachant que les mAles (dont
la pr6sence est attest6e, entre autre, par des os p6niens) et les femelles avec leurs oursons de
ldre eVou de 2dme annde nhibernent pas ensemble, souligne des venues successives durant un
temps relativement long. Il est probable que, durant cette p6riode, d'autres carnivores sont
venusi en dehors des hivers, peut-€tre attir6s par les cadavres des animarx morts lors de leur
hibernation Cependant, les grottes d ours "en fonction" sont fortement impr6gn6es de I'odeur
de ces grands carnivores, ce qui peut en dissuader d'autres de les utiliser cornme repaires, ce
qui semble Otre confirm6 par le peu d'ossements prdsentant des marques de charriage i sec,
nurques typiques laissees par les all6es et venues de ces Ursid6s (8, aucun de carnivores).
Nous proposons donc, comme hypothdse, que les ours des cavernes ont occupd la grotte de
Sclayn avant que celle-ci ne serve de repaire (au sens strict, ce qui est diftrent d'un simple lieu
de passage) d d'autres camivores, notamment des Canidds, et dhabitat i I'Homme, ce qui
correspondrait n h base de la couche 5. Ceci reste i confirmer par I'analyse spatiale.

L'analyse de la conservation des 6l6ments anatomiques (cl M. Patou-Mathis, dans cet
ouwage) rapport6s aux carnivores met en 6vidence un fort ddficit des ossements, m6me pour
I'Ours des cavernes (rapport entre le NR et le NMIc). Par exemple, la Martre et le Chat
sauvage ne sont reprdsentds que par un seul reste (tableau I). Les espdces rares, comme la
Panthdre, la Hydne des cavernes et le Chat sauvage, ont 6t6 identifi6s uniquement d partir d'os
de I'autopode (cf. M. Patou-Mathis, dans cet ouwage). De m6me I'Isatis, le Lion et I'Ours brun
s6 laiss6 essentiellement des restes de cette m6me partie du squelette (respectivement 2/4,
l2ll5 et l0/11). Une des explications possibles est I'apport de morceaux de carcasses par des
carnivores, notamment les Canidds et la Hydne, et de la ddt6rioration d'une grande partie de
ces ossements par les carni'rores eux-m€mes (les Canid6s et surtout la Hydne sont des grands
consommateurs d'os). Cette hypothdse est renforcde par I'observation de nurques de crocs et
de rongements sur 29 os d'espdces appartenant d cet ordre. Sept os de loup et I d'ours des
cavernes ont 6t6 rong6s par des loups ou des hydnes. Deux os de panthdre, I de loup, I de
renard commun et 9 d'ours des cavernes portent des marques dues d I'action de Vulpin6s ou de
Must6lid6s. La pr6sence de charognes a sans doute attir6 nombre de carnivores, c'est
probablement une des raisons de leur passage dans la grotte. Pour les espdces plus abondantes,
lOurs des cavernes, le Loup et le Renard commun, I'analyse de la conservation des 6l6ments
squelettiques, notamment du post-c6phalique (tableaux II, ilI et IV et figure l); de mOme que
l'6tude des dges, avec une dominance des jeunes et des vieux chez I'Ours des cavernes et des
individus dg€s chez le Loup (voir le tableau dans I'article pr6c6dent), confirment lhypothdse de
I'utilisatiorU par ces trois carnivores, de la grotte de Sclayn cornme repaire. Les ossements de
carnivores ont subi peu de modifications dues aux agents climato-6daphiques ; seule I'action de
I'eau (ruissellement et percolation) a alt6r6 le matdriel osseux (40 des restes attribu6s d cet
ordre). Un os de panthdre porte des vermiculations, nnrques dues aux radicelles de plante, il a
6t€ d6couvert en terrasse. L'ensemble des ossements est trds fragmentd, il nY q i I'exception
d'un tibia d'ours brun et de deux radius d'ours des cavernes, P6 d'os longs entiers. Cette
fragmentation r6sulte de pidtinement et de I'action de hydnes et de Canidds. On observe, sur
une phalange proximale postdrieure de loup, une strie r6sultant de I'action d'un outil tranchant.
Il est probable qu'elle a 6t6 produite par lT{omme lors de la r6cupdration de la foumne (sur
rure d6pouille ?). Les Pr6historiques ont-ils chassd quelques carnivores pour leur foumre ? La
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question demeure. Il est, en effet, trds difficile dans un repaire de camivores de d6gager
vdritablement ce qui est d0 d I'Homme.

LES FIERBIVORES

Parmi les herbivores, qui repr6sentent ls,P du NRT et 30,lYo du NMcT, seul le
Chamois a laiss6 un nombre signfficatif de restes (tableau I).

La famille des Cervid6s, aprds celle des petits Bovidds, est la mieux repr6sentde avec
quatre espdces reconnues i partir de 69 restes appartenant d au moins huit individus (figure 2).
Le Cerf, le Dairn, le Renne et le Cheweuil, pr6sentent un ddficit important en ossements. Les
deux dernidres espdces ne sont reprdsent6es que par des dents et des os de I'autopode (d
I'exception d'un fragment de tibia pour le Renne). Ces restes ont 6t6 rapport6s d un renne 696
et d un chevreuil trds dg6. Trois os de renne portent des traces de charriage A sec. Nous
proposons comme hypothdse que ces deux espdces ont 6t6 chass6es ou "charogn6es" par des
prddateurs autres que I'Homme (Hydne ou Canid6s). Ceci peut 6galement €tre propos6, d'aprds
la nature des 6l6ments conserv6s et les marques de carnivores qu'ils peuvent prdsenter, pour le
jeune daim (de moins d'un an et demi), le trds jeune cerf (d'environ deux mois), le jeune cerf
(d'environ 27 mois) et le cerf 696. Toutefois d'aprds la conservation des os du squelette,
I'intervention de I'Homme ne peut €tre totalement exclue. Quant au cerf mAle adulte dans la
force de l'6ge et au daim adulte, une chasse par I'Homme est envisag6e. Une c6te de cerf, une
scapula et un calcan6um de daim portent des stries rdsultant respectivement d'un
decharnement, d'une ddsarticulation scapulalhumdrus et d'une ddsarticulation tibio-tarsienne.
La pr6sence de dents lact6ales de cerf a permis de d6duire que les deux juv6niles sont morts
durant la periode estivale (616). Un bois de chute adulte, collect6 soit par I'Homme, soit par un
carnivore, notamment la Hydne, induit une p6riode diftrente, hivernale (les bois tombent en
janvier-ftwier). Le cerf adulte dans la force de l6ge correspondrait i un mAle sans bois, il
aurait donc 6t6 abattu en p€riode hivernale.

Parmi les Bovid6s d6terminds, on note I'absence des Bovinds et la faible repr6sentation
du Bouquetin (tableau I). Ddtermind d partir uniquement de dents et de deux os de I'autopode,
et en I'absence de marques anthropiques, les deux individus (un aduhe et un adulte dg6) de
cette espdce apparaissent r6sulter d'un "charognage" par des carnivores, notamment la Hydne.

Il en est probablement de mOme pour les deux sangliers identifids grdce d des dents
(tableau I).

Le Cheval est dgalement peu abondant (tableau I). Certains de ses restes tdmoignent de
I'intervention de lTlomme (fracturation anthropique d'un mdtapodien III adulte, stries sur un
fragment de diaphyse d'os long adulte (cheval ?) et au niveau du col d'une cdte ayant conservd
sa t€te, et prdsence d'un fragment diaphysaire prdsentant des rnarques caractdristiques des
pieces d6nomm6es "retouchoirs"). LTIomme a chass6 au moins le cheval adulte 696, et
rapport6 au campement quelques morceaux de la carcasse. Le poulain a 6t6 identifid gr6ce i un
seul os (un ulna). Son origine demeure incertaine, des carnivores, comme la Hydne, ont pu tuer
cet individu et rapporter dans la grotte quelques morceau)L La trds grande raretd des
ossements pourrait s'expliquer par la destruction d'autres 6l6ments par ce carnivore (grande
fiagilit6 des ossements juvdniles).
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Le Rhinocdros est relativement bien repr6sent6, surtout en estimation du nombre
d'individus (tableau D. Un ftmur gauche de nouveau-nC porte sur sa frce dorsale, juste au-
dessus de la protubdrance lat6rde, une strie courte et profonde, produite lors de la
d6sarticulation coxo-f€morale. Les autres restes sont essentiellement des dents, entidres ou
fragmentees. Ces rhinoc6ros ont-ils 6t6 chas#s ou "charognds" par lTlomre, par d'autres
prddateurs ou par les deux selon les individus estim6s ? Au regard des 6l6ments dont nous
disposons, nous ne pouvons rdpondre i cette question. Il en est de m€me pour les mnmrrloutbs
(tableau I), qui n'ont livr6 que des fragments de ddfense ou de jugales de jeunes individus.

Le Chamois est lherbivore le mieux repr6sent6 (48,8yo des restes dherbivores et 2l,4Yo
du nombre minimal dherbivores). Presque tous les 6l6ments du squelette sont pr6sents (tableau
V). La conservation des diff6rentes parties squelettiques est proche de celle observde pour le
Renard commun (figure 1). La pr6sence d'os fragiles, notamment juvdniles, de fragments
spongieux, partie particulidrement apprdci6e des carnivores, la raretd des os porteurs de
nunques laiss6es par ces derniers (3, soit 2, 6yo des os, action de Canidds) et I'abondance
relative de ceux prdsentant des stries d'origine anthropique (24, soit plus de 20% des os)
attestent le r6le majeur de lTlomme. L'6tude de 1'6ge des chamois (deux jeunes un entre 17 et
24 rnois et un entre 30 et 36 mois, un adulte jeune entre 3 et 5 ans et 3 adultes de plus de 9
ans, dont deux trds 6gds) met en 6vidence I'absence d'animaux dans la force de lfue (5-9 ans).
Lhypothdse qui peut Otre formulde est I'abattage, durant lhiver, d'individus appartenant i rure
ou plusieurs petites hardes compo#es de jeunes et de femelles (aucun os, de m€me que la
cheville osseuse n'atteste la pr6sence de rn6le). Des collectes, i la fonte des nelges (fin de la
p€riode hivernale), de chamois morts (actuellement, en montagne, la mortalitd des chamois est
6lev6e durant cette saison) para?t peu probable. Elles auraient ndcessitd une strat6gie d'attente
et de rapiditd d'accds artx carc.rsses, il faut arriver avant d'autres prddateurs, qui eux-m6mes, i
la sortie de lhiver, sont i la recherche de nourriture. Soulignons que durant la p6riode
hivernale les chamois recherchent des lieux boises et de basse altitude. Ils sont alors plus faciles
d chasser. Les chamois ont 6t6 rapportds entiers au campement pour y €tre depec6s.
L'abondance des stries de boucherie nous a permis de reconstituer le mode de traitement de
cette espdce par les Prdhistoriques (figure 3). Le nombre important de stries rdsultant du
ddcharnement suggdre le pr6ldvement de viande crue. Ce d6charnement important explique
peut-Otre le ddsintdr€t des carnivores pour les restes appartenant i cette espece. Tous les os
longs ont dtd fractur6s pour en extraire la moelle. La peau a dgalement 6t6 rdcup6r6e (stries de
d6pouillement sur un fragment crinien et d la base d'une cheville osseuse), ainsi que des
tendons. Ainsi, seul le Chamois montre un traitement complet par les Prdhistoriques, ce qui
confirme sa pr6dation par ces derniers. De plus, d'aprds ces observations, on peut dmettre
I'hypothdse d'une exportation (vers un camp de base ?) par les Pr6historiques, de viande
d6coup6e en morceaux et peut-Otre s6ch6e ou fum6e.

DISCUSSION

La grotte de Sclayn est, durant le d6p6t de la couche 5, avant tout un repaire de
carnivores. L'Ours des cavernes en a 6td le principal occupant, la prdsence d'os portant des
marques de charriage d sec et de fragmentation due au pidtinements, permet de dire qu'ils sont
venus avant mais aussi aprds quelques passages d'autres carnivores. Il est int6ressant de noter
qu'aucun os de chamois ne porte de telles marques. LTIomme serait peut-Otre venu aprds que
I'Ours des cavernes ait d6laiss6 la grotte (vers le milieu ou le sommet du remplissage). Ce que
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semble confirmer Ia saison d'abattage des chamois : p6riode hivernale, p6riode dhibernation de
ce grand carnivore. Pat contre, les Canidds sont apparemment venus, attirds par les charognes
d'ours mais 6galement, d d'autres moments, par les ddchets abandonnds par les hommes ou
d'autres pr6dateurs (Loup, Renard ...). La Hydne a semble-t-il jou6 un rdle mineur dans cet
assemblage (quelques restes et quelques nrarques laiss6es surtout sur des os de loup et d'ours
des cavernes). Apparemment, elle s'est install6e dans la grotte avant I'occupation humaine.
L'impact de I'Homme sur ce site est relativement modeste. A part pour le Chamois, chass6 par
lTlomme, l'origine des autres herbivores d6terminds est difficile d 6tablir. D'aprds notre analyse,
seule pour un cerf adulte, un cheval dgd et peut-Otre un daim adulte, lhypothdse d'une chasse
peut €tre avanc6e avec une certaine probabilitd. L'intervention des Prdhistoriques est cependant
attest6e $u un reste de loup (r6cup6ration de 1a foumue) et un os de rhinoc6ros nouveau-n6.
La collecte de morceaux de carcasses sur des charognes de gros mammiGres, comme les
rhinocdros et les mammouths, animaux tu6s par d'autres prddateurs ou morts "naturellement",
peut alors €tre envisag6e. La grotte de Scladina s'ouwe dr flanc de frlaise, elle est accessible
aprds avoir grimp6 sur une pente relativement forte (4%).Ce qui ne facilite pas la mont6e
d'animaux de forte taille (effet transport), d'oir probablement I'apport de morceaux d'animaux
d6pec6s sur le lieu d'abattage (Cheval et Daim ?) ou issu d'un "charognage" (Rhinoc6ros et
Mammouth, sur lesquels on peut pr6lever de la viande sans pour cela emporter d'os). Les
N6andertaliens de Sclayn ont donc surtout recherch6 une ou des petites hardes de chamois
(espdce locale) composdes de femelles et de jeunes, et ce durant la pdriode hivernale. Ils ont
abattu principalement de jeunes et de vieux individus, peut-Otre moins aptes d fuir. tes
animaux ont 6t6 rapportds entiers dans la grotte pour y €tre trait6s. Toutes les parties
utilisables ont 6t6 rdcup6rdes, i des fins alimentaires : viande, moelle, mais aussi non
alimentaires : peau, tendons, come ?

Au w de ces rdsultats, nous avangons I'hypothdse que la grotte de Sclayn a" lors de la
formation de la couche 5, servi, durant un temps relativement court (une saison hivernale ?), de
halte de chasse aux chamois.
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ESPECES NR NMIc Jeunes

Cervus elaohus 27 4 2

Dama dama 16 2 1

Ranqifer tarandus l l 1 0

Capreolus capreolus 4 1 0

CervidEs ind6termin6s 11

Rupicapra rupicapra 1 3 8 6 z
Caora ibex 7 2 0

Sus scrofa 6 z 0

Equus (caballus) 1 6 ? 1

Coelondonta antiquitatis 31 5 l N N

Mammuthus orimiqenius 16 3 3

TOTAI HERBIVORES 283 28 9 dont lNN

Ursus spelaeus 1?32 34 12 dont 
' l  NN

Ursus arctos z1 3 0

Crocuta crocuta spelaea 1Z 3 1

Canis luous 150 I 1

Cuon sp. 7 1 0

Vulpes vulpes 6 8 5 I

Alopex lagopus 1Z 2 0

Panthera (Leo) spelaea 1 6 1 0

Panthera pardus 7 2 0

Felis silvestris 1 1 0

Meles meles 3 2 c
Maftes martes I 0

Carnivores ind6termin6s 35

TOTAICARNIVORES 1  5 7 5 63 1 5 d o n t l  N N

Laqomorphes 13 z 0

NRDVNMIcT 1871 93 24 dont 1 NN

NRDa 1 1 0

NRI 85

NRT 2066

Tableau | : D6nombrement des espdces pr6sentes dans la couche 5 de la grotte Scladina ;
NMlc = Nombre Minimal d'lndividus par combinaison; NMIcT = Nombre Minimal d'lndividus
par combinaison Total; NN = Nouveau-N€; NR = Nombre de restes; NRDa = Nombre de

Restes d6termin6s anatomiquement; NRDI = Nombre de Restes D6termin6s totalement;

NRT = Nombre de restes Total.



ELEMENTS ANATOMIQUES NR NMlc AGE

Os du Crdne

H6mr-Maxil laire

H6mi-Mandibule

Dent Sup6rieure lsol6e

Dent lnf erieure lso!6_9

Dent lnd€termin6e lsol6e

2 5

4

,2?
1 0 3

! 8 1
79

+

23

l (

? J/2 Ad.

1  J /1  Ad.

2 J/7 Ad.

5  J /1  8  Ad.

5 J/22 Ad.

Juqales lact6ales isol6es Jeunes

Canines lact6ales isol6es 2B* Jeunes

TOTAL CRANIEN 446r 33r 11  J * /?2  Ad

Sterndbre

Vertdbres

7
1 1 q

A
t

_ 7
5

1

2 J/2 Ad.
1 l/9 ^d.
1 J/4 Ad.

Adulte
' I  

NN/z Ad.

C6tes

Sacrum

267

1

Coxal 5

Total Restes So. Axial 394 9 1 NN/zJl6Ad

Scapula 1 I

z

1
1

Jeune

1 J/1 Ad.

1 J/2 Ad.

Adulte

HqmQrug

Radius

3
5
1Ulna

Total Restes M. Ant. Sup. 1 0 3 1 J/2 Ad.

F6mur 6 5

1 1

Adultes

Adultes

Adultes

Tibia b

Patel la 1 4

Fibula 1 1 6 Adultes

Total Restes M. Post. Suo. 37 l 1 Adultes

Carpiens 21 4
^

1 0

t Jltsl1plzt!
A{{tes

2 J/8 Ad.

M6tacarpiens 1 3

s9
7 1

Tarsiens

M6tatarsiens 1 0 Adultes

Phalange Proximale 68 5 1 NN/4 Ad

Phalange Interm6diaire 38 5 1 J/4 Ad.

Phalange Distale 45

20

4

1

I J/3 Ad.

AdulteS6samoides

M6tapodiens lnd€termines 7

Phalanqes Ind6termin6es

Total Restes Autooode 342 l 5 1 NN/2JI1 zAd

Os o6nien 3 3 Mdles Adultes

TOTAL POST-CRANIEN 786 r 6 1 NN/2JI1 3Ad

TOTAL 1232* 34* 12  J /22Ad

Tableau ll : Conservation des 6l6ments anatomiques d'Ours des cavemes, en nombre de
restes (NR) et en nombre minimal d'individus par combinaison (NMlc), pr6sents dans la
couche 5 de la grotte Scladina; * = les dents lact6ales appartenant d des oursons venus
hiberner avec leur mdre ne sont pas prises en compte, de m€me que dans le calcul du
NMlc, ces oursons n'6tant pas morts dans le site; Ad = Adulte, J = Jeune; NN = Nouveau-
N6.
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ELEMENTS ANATOMIOUES NR NMlc AGE

Os du Crdne 0 0

H6mi-Maxil laire 2 1 Adufte

H6mi-Mandibule 6 5 Adultes

Dent Sup6rieure lsol6e 13 5 Adultes

Dent lnf6rieure lsol6e 1 8 5 Adultes

rOTAL CRANIEN 39 7 Adultes

Sterndbre a
I 1 Adulte

Vertdbres

C6tes

22 4 1 J/3 Ad.

1 1 Adulte

Coxal 6 3 1 J/2 Ad.

Total Restes Sq. Axial 30 4 1 J/3 Ad.

Scapula 2 2 1 J/1 Ad

Hum6rus 2 2 SubAd./1Ad

Radius J 2 Adultes

Ulna 9 4 1 J/3 Ad.

Total Restes M. Ant. Sup. r6 4 1 J/3 Ad.

F6mur U 0

Tibia 2 1 Adulte

Patella 0 0

Fibula 1 Adulte

Total Restes M. Post. Sup. 3 1 Adulte

Carpiens

M6tacarpiens

0 0
q 3 Adultes

Tarsiens 6 4 1 J/3 Ad.

M6tatarsiens

fhalanse Ploliqq!9

Phalange lnterm6diaire

5 2 Adultes

23 2 Adultes

t 1 2 Adultes

Phalange Distale 1B 2 Adultes

S6samoides 0 0

Total Restes Autopode 72 4 1 J/3 Ad.

TOTAL POST-CRANIEN 121 4 1 J/3 Ad.

TOTAL 1 6 C 8 1 J/7 Ad.

Tableau lll : Conservation des 6l6ments anatomiques de Loup, en nombre de restes (NR)
et en nombre minimal d'individus par combinaison (NMlc), pr6sents dans la couche 5 de la
grotte Scladina;Ad = Adulte, J = Jeune; SubAd. = Sub-Adulte.
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ELEMENTS ANATOMIOUES NR NMlc AGE

Os du Crdne

H6mi-Maxil laire

Hgmj-Mand!bgle

Dent Sup6rieure lsolee

Dent lnf6rieure lsolee

0
1
A
T

1 2

1 0

0

1

3

+

5

Adulte

Adultes

Adultes/ 1 F
1 J /4  Ad/1F

TOTAL CRANIEN 27 5 1  t / 4  L A / 1 F

Vertdbres

Cotes

Coxal

3
0
2

I

0
1

Adulte

Adulte

Total Restes Sq. Axial E
J Adulte

Scapula

Hum6rus

Radius

Uina

0

2

5

4

0

I

2

4

Adultes

Adultes/ 1 F.

Adultes

Total Restes M. Ant. Sup. 1 1 4 Adultes

Fgmur

I  tL ) ta

Patella

Fibula

I

a

0

0

2 Adultes

Adultes

0
0

Total Restes M. Post. Sup. + 7 Adultes

Carpiens 1

6

7

2

3

0
1

Adulte

Metacarpiens

Tarsiens

M6tatarsiens

I

4

1

Adultes/ 1 F

r J/3 Ad.
Adul te

Phalange Proximale

Phalange Interm6diaire

Phalange Distale

2

0
I

1 J/1 Ad.

Adulte

56samoides 0 0
M6taoodiens Indetermines 1

Total Restes Autopode 2 1 4 r J/3 Ad.
TOTAL POST-CRANIEN 4 1 5 J i3  Ad i1F .

TOTAL 68 5 J/3  Ad/1F.

Tableau lV : Conservation des 6l6ments anatomiques de Renard, en nombre de restes

(NR) et en nombre minimal d'individus par combinaison (NMlc), pr6sents dans la couche 5

de la grotte Scladina; Ad = Adulte; F. = FoetuSi J = Jeune.
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ELEMENTS AMTOMIOUES NR NMlc AGE

Sheville osseuse 2 I Adulte

Cs du Crdne 0 0
{6mi-Maxillaire 1 I 17-24 mois

{6mi-Mandibule 6 3 3 Adulteg

Adultes)ent Sup6rieure lsol6e B 4

)ent Inf6rieure lsol6e 7 4 1 J/3 Ad

TOTAL CRANIEN 24 5 1 J/4 Ad.

Sterndbre 0 0
Vertdbres 0 0

COtes 0 0
2Coxal 2 Adultes

Total Restes So. Axial 2* 2* Adultes*

Scapula q

8

3
4

Adultes

1 J/3 Ad.Hum6rus

Radius 10 5 1 J/4 Ad.

Ulna 6* 5 2 J/1 Ad.

Total Restes M. Ant. Suo. 29 6 2 J/4 Ad.

F6mur o 2 1 J/ l  Ad.

Tibia 7 4 2 J/2 Ad.

Patella 0 0
00s mall6olaire 0

Total Restes M. Post. Sup. 13 4 2 Jiz Ad.

Carpiens

M6tacarpiens

9
12
l r
t l

3

5
A
a

5

2

Adultes

1 J/4 Ad.

2 J/2 Ad.Tarsiens

M6tatarsiens 1 4

4

1 2

2

? J/3 Ad.

M6taoodiens lnd6termin6s

Adultes

Adulte

Phalange Proximale

Phalange Interm6diaire

Phqlqnge Dlstale

56samordes

5

1

1

1

Adulte

Adulte

Total Restes Autopode 70 6 2 J/4 Ad.

TOTAL POST-CMNIEN 1 1 4 6 z J/4 Ad.

TOTAL 1 3 8 6 2 J/4 Ad.

Tableau V : Conservation des 6l6ments anatomiques de Chamois, en nombre de restes
(NR) et en nombre minimal d'individus par combinaison (NMlc), pr6sents dans la couche 5
de la grotte Scladina; Ad = Adulte; J = Jeune.
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IMPLICATIONS PALEOENVIRONNEMENTALES ET PALEOALIMENTAIRES

DE L'ETUDE ISOTOPIQUE

DU NEANDERTALIEN DE LA COUCHE 4

Herv6 BOCHERENS et Daniel BILLIOUT

Le r6gime alimentaire des Hominidds fossiles est toujows d6licat d reconstituer avec
pr6cision. Sauf cas exceptionnels, seuls des fragments squelettiques et des artefacts lithiques
sont prdservds dans les sites archdologiques, ce qui limite grandement la vision que I'on peut
avoir de la vari6t6 des ressources alimentaires potentielles et des proportions dans lesquelles
elles ont 6td 6ventuellement consomm6es. Pour le cas qui nous intdresse dans cette 6tude,
I'humain fossile de la couche 4 de la grotte Scladina attribu6 d un Ndandertalien (Otte et al.,
1993 ; Toussaint et al., sous presse), u1s difficult6 suppl6mentaire tient au fait que les restes
squelettiques ont 6t6 trouv6s dans une couche non anthroplque (Otte et al., 1993 ; Patou-
Mathis, ce volume). Aucun indice du rdgime alimentaire de cet individu ne peut donc €tre
fourni par l'6tude arch6ologique de la couche 4. Seule une liste d'espdces de mammGres
contemporaines de cet hominidd peut 6tre dress6e, ce qui permet d'6tablir un dventail de proies
potentielles et le type d'environnement aux alentours du site. Dans uo tel contexte, une
approche bas6e sur la biog6ochimie isotopique des restes osseu( a 6td envisag6e pour tenter
d'apporter des informations sur le r6gime alimentaire de cet individu.

BIOGEOCHIMIE ISOTOPIQUE DU COLLAGENE

ET RECONSTITUTION DU REGIME ALIMENTAIRE D'HUMAINS ANCIENS

La composition isotopique en carbone et en azote 6u ssllagdne osseux et dentaire des
mammiftres est directement li6e d celle de la composante prot6ique de leur alimentation
(DeNiro et Epstein, 1978, 1981 ; Ambrose et Norr, 1993 ; Tieszen et Fagre, 1993). Ainsi, des
individus ayant consommd une alimentation dont la composante protdique pr6sentait une
diffErence sensible dans sa composition isotopique en carbone etlou en azote pr6senteront une
diftrence similaire dans leur ssllagdne. Pour des os extraits de fouilles archdologiques, il sera
possible d'6tablir I'existence de telles diffdrences alimentaires si le collagdne est encore
suffisamment bien conserv6. Deux conditions sont donc n6cessaires pour pouvoir appliquer
I'approche biog6ochimique d des restes osseux anciens : conservation du collagdne et existence
de ressources alimentaires d compositions isotopiques contrastdes. Une 6tude prdalable de la
faune permet de v6rifier ces deux points. La pr6sence de collagdne dans les restes squelettiques

I Laboratoire de Biogdochimie Isotopique, Universitd P. et M. Curie, CNRS-INR{ UMR 7618, 4 Place
Jussieu 75 252 Paris cedex 05, France.
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fossiles est testde par une analyse de la quantit6 d'azote pr6sente dans les ossements. En effet,
cette quantitd d'azote refldte la quantit6 de collagdne encore pr6sent dans les os anciens
(Bocherens et al., 1997U 1997b). La vdrification de l'6tat de conservation des caractdristiques
isotopiques de ce coll4gdne rdsiduel se fait en vdrifiant que les teneurs isotopiques obtenues sur
des echantillons d'espdces animales aux r6gimes alimentaires connus, sont cohdrentes avec les
rdsultats obtenus sur des repr6sentants actuels ou fossiles des m6mes espdces (Bocherens, solrs
presse). Cette 6tape permet dgalement d'dtablir des groupes isotopiquement diftrents au sein
de la faune, et donc d'estimer les sources alimentaires isotopiquement discernables,
potentiellement accessibles aux hominid6s du site.

Les diff6rences de teneurs isotopiques qui vont nous int6resser concernent les couples

d'isotopes suivants ' 1lg1l2g 4 15}.I714p. Comme les variations de teneurs isotopiques
mesurdes dans la nature sont toujours faibles, ces variations sont exprimdes sous forme de

613C et 615p2. Dans un contexte environnemental du tlpe de la grotte Scladina milieu
continental dEurope occidentale, les contrastes isotopiques que I'on peut escompter d partir
d'autres 6tudes du m6me tlpe sont une diffdrenciation entre v6g6tation forestidre "ferm6e" et

de prairie "ouverte", avec des valeurs de 613C sensiblement plus basses pour les plantes de
milieu ferm6 que pour celles de milieu ouvert en raison de leffet canopde (van der Merwe et

Medina l99l ;Rodidre et a1.,1996). Comme les animaux refldtent dans leurs tissus les 6l3C

de leur nourriture, les valeurs de 613C du ssllagdne des individus dont lalimentation provient
d'un sous-bois forestier seront sensiblement plus basses que celles d'individus dont

I'alimentation provient d'une prairie ouverte. Pour ce qui est des teneurs en l5N, des
difl6rences existent entre les plantes en fonction de certaines caractdristiques des sols

(Nadelhofer et Fry, lgg4). Comme les animaux s'enrichissent en 15N par rapport d leur

nourriture (leurs 615N sont de 3 d 4 %o plus 6lev6s que cerrx de leur nourriture : Minagawa et

Wadq 1984), ls gsllagdne d'herbivores pr6sente des valeurs de 615N sup6rieures de 3 it 4 oln

par rapport i celui des plantes qu'ils consomment, tandis que celui de carnivores pr6sente des

valeurs de 615N supdrieures de 3 d 4 96 par rapport i celui des herbivores dont ils se
nourrissent. Cet enrichissement peut 6tre plus marqud en milieu aride (Heaton et al., 1986 ;
Amb'rose, l99l; Grticke et al.,1997). Pour ce qui est des humains, lew collagdne pr6sentera

un 613C similaire d celui de la moyenne des prot6ines de leur alimentatiorq tandis que le al5U
de leur collagdne sera plus 6lev6 de 3 d 4 060 par rapport i la moyenne des prot6ines de leur
nourriture, d'oi provient leur azote. Pour r6sumer, il est th6oriquement possible de distinguer

dans un milieu continental du type de celui de la grotte Scladina par les 6l3C et 615N du
gsllagdne les origines suivantes pour les prot6ines alimentaires : vdg6taux de sous-bois
forestier, v6g6taux de prairie, viande dherbivores forestiers, viande d'herbivores de prairie
(figure 1), d partir du moment of une calibration a dtd effectude par rapport aux herbivores et
carnivores du site 6tudiC. La pr6sence de protdines provenant de poissons d'eau douce est

2hnotation"deltauestlasuivante:6FX=(Re"u"t1rJR*ftrens-1).1000(96o),otXdCsigreNouC,Eddsigne

15 ou 13 respectivement, et R correspond aux rapports isoopiques lsN/l4N et t3C/r2C respectivernent. Les

rdfdrences internationales sont le carbonate PDB pour 6l3C et I'azote afinosphdrique pour 615N. Une valeur
positive de 6EX cmrespurd au cas oir l'dchantillon est enrichi en isotope lourd par rapport i la r6f6rence, tandis
qu'une valeur n6gative de 6EX exprime au contraire le cas of l'dchantillon est appauwi en isotope lourd par
rapport A la rdf€rence.
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dgalement reperable, car ces poissons prdsentent g6n6ralement des valeurs de 613C phs basses
que celles des animaux terrestres et des valeurs de 615N phs dlevdes (Dufour et al., sous
presse). Chez les trds jeunes individus de mammiftres, y compris d'humains, les 615N sont
sensiblement plus 6lev6s que ceux des adultes de la m6me population en raison de la

consorrxnation de lait, enrichi en 15N par rapport d la nourriture des adultes (Fogel et al.,
1989). Cependant, cet effet s'estompe avec l'6ge et le collagdne osseux d'individus d'une
dizaine d'anndes, dge d la mort, estimd pour le Ndandertalien (Otte et al., 1993), ne refldtent
plus cet effet (Katzenberg et Pfeiffer, 1995).

C'est d partir de ces bases th6oriques qu'a 6t6 engagde l'6tude biog6ochimique des
restes osseux de la grotte Scladina. Une premidre 6tape a consist6 d dtudier par cette approche
les restes fauniques de la couche la moins ancienne prdsentant un matdriel abondant et
homogdne, la couche 1A. Les rdsultats de cette premidre 6tude ont montrd que le mat6riel
examine 6tait tout a fait favorable d une telle 6tude et ont fait I'objet d'une publication
(Bocherens et al., 1997 a).

MATERIEL DE LA COUCHE 4 ETUDIE

Un 6chantillonnage de d6part de 57 fragments'osseux ou dentaires a 6td effectud ir
partir de I'ensemble du matdriel ost6ologique r6colt6 dans la couche 4 de Sclayn. La teneur en
azote de I'os total a 6t6 mesurde par un analyseur 6l6mentaire carbone-azote Carlo Erba
NAl500 sur 5 mg de poudre d'6chantillon. Des 6tudes pr6cddentes ont montr6 que la quantit6
6s s6llagdne prdservde dans un os fossile pouvait €tre estim6e grAce d cette teneur en azote
(Bocherens et al., 1997a, 1997b). Parmi ces dchantillons, seuls ceux pr6sentant une teneur en
azote sup6rieure ir 0,4 7o (c'est d dire environ le dixidme du contenu en azote d'un os frais) ont
6t6 retenus pour I'extraction du collagdne. Les r6sultats des analyses effectu6es sur de tels
dchantillons appartenant d des espdces sdlectionn6es pour I'interprdtation pal6oalimentaire, c'est
d dire des espdces herbivores ou carnivores, sont pr6sent6s dans le tableau I, ainsi que les
r6sultats obtenus sur un fragment d'os de 50 mg pr61ev6 dans la cavit6 dentaire de la premidre
molaire supdrieure droite dans le fragment de maxillaire sup6riew (SCLA 4A - 2).

METHODE D'EXTRACTION ET D'ANALYSE ISOTOPIQUE DU COLLAGENE

En raison de la faible quantitd de mat6riel osseux humain disponible pour I'extraction de
collagdne, une optimisation de la technique d'extraction 6tait n6cessaire. Le protocole standard
utilisi pour I'extraction du collagdne d'os 

'pl6istocdne 
est bas6 sur les propri6t6s de

s,olubilisation selective des difErentes fractions d'un os fossile dans des solutions chimiques
(Longm, l97l). Un os fossile contient en plus de l'dventuel collagdne rdsiduef souvent alter6,
d'autres matidres organiques telles que des acides humiques, et une phase mindrale constitu6e
de carbonate hydroxylapatite et d'6ventuels min6raux transport6s ou pr6cipit6s dans la porosit6
de I'os, tels que des argiles ou de la calcite. Comme le collagdne natif est une moldcule
relativement insoluble i froid, l'6limination de ces phases contaminantes se fait par passage
dans une solution d'acide chlorhydrique (HCl) molaire, suivi du passage dans une solution de
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soude (NaOH d 0,125 M) pour dliminer les acides humiques, puis g6latinisation (Bocherens ef
al., 1991, 1997a). Cette technique est rapide et n'apporte pas de contamination organique,
mais elle peut d6truire le collagdne fragilise. Il a 6td remarqud que le passage dans une solution
de soude provoque une solubilisation d'une partie du collagdne et une baisse du rendement
d'extraction (Chisholrn et a1.,1983 ; Boutton et a1.,1984 ; IGtzenberg, 1989). Sur un certain
nombre d'dchantillons osseu( de la couche 4, ainsi que des couches 2 et 3, une comparaison a
6t6 effectu6e entre les rdsultats d'extractions utilisant la soude ou ne I'utilisant pas. Il est apparu
que le rendement d'extraction sans utiliser la soude est au moins 6gal, mais le plus souvent
deux d trois fois plus 6lev6 qu'en utilisant la soude (figure 2). Il est cependant n6cessaire de
v6rifier que le collag6p extrait sans NaOH n'est pas rest6 contamind par les 6ventuels acides
humiques qui n'auraient pas 6t6 dlimines par le traitement simplifid. Une comparaison des
teneurs en carbone et en azote de collagdnes extraits de fossiles de Sclayn avec et sans soude,
avec celles de collagdnes extraits d'os actuels, est pr6sent6e sur la figure 3. Il apparait
clairement que les pourcentages d'azote et de carbone de tous les dchantillons varient dans la
m6me gamme (N>13%, C>35%) et que leurs CA.{ atomiques sont compris entre 2,9 et 3,6,
valeurs considdrdes cornme reprdsentant 6u ssllagdne non alt6r6 (DeNiro, 1985). Une

comparaison des 613C et des 615N dg ssllagdnes extraits avec ou sans soude d partir des
m€mes dchantillons (figure 4) montre que la diffdrence entre les deux valetrs reste comprise

dans I'erreur analytique (t0,1 960 pour 6139 etL0,2 96o pour S15I.0. Il est donc clair que la
suppression du traitement par NaOH augmente significativemeot le rendement d'extraction
sans modifier sensiblement la qualit6 biochimique et isotopique 6u ssllagdne extrait. La plupart
des 6chantillons, y compris le N6andertalien, ont donc 6td extraits sans utiliser le traitement d la
soude. L'analyse isotopique a 6td r6alis6e par combustion d'un milligramme de collagdne dans
un analyseur 6l€mentaire carbone-azote Carlo Erba NA1500 connectd d un spectromdtre de
nusse isotopique VG Sira 10 (Bocherens et al., sous presse). L'analyseur 6l6mentaire permet la
mesnre pr6cise des teneurs en carbone et aznte de l'dchantillon. Les abondances isotopiques

sont exprimdes sous forme de 613C et 6l5N et lerreur analytique est respectivement de
+0,1 960 et+0,2i6o.

QUALITE DU COLLAGENE

La qualitd chimique du collagdne extrait des dchantillons fossiles est estimde par ses
teneurs en carbone et en azote (Ambrose, 1990) et par le rapport CA.{ (DeNiro, 1985). Tous
les dchantillons analys6s ont fourni un collagdne dont les rapports CA.[ sont compris entre 2,9
et 3,6 (figure 5). Dans certains cas, les teneurs en carbone et az.ote sont infdrieures d celles
mesurdes sur du collagdne extrait d'os actuels, mais m€me dans ces cas, les teneurs sont
sup6rieures aux valeurs limites proposees par Ambrose (1990) pour des 6chantillons de bonne
qualitd isotopique : 5,5 YoN et 15,3 % C. Seul un dchantillon (SC13200) prdsente des teneurs

l6gdrement inferieures, mais le CA.{ est 6gal i 3,2, et les 613C et 615N de cet dchantillon sont
compris dans la gamme de I'espdce (Tableau 1).

La v€rification de la qualitd isotopique 61u ssllagdne extrait peut 0tre faite en

considdrant les 6ventuelles d6rives de 613C et 615N au sein d'une espdce en fonction de la
quantitd de collagdne conserv6e (Fizet et a1.,1995). Comme le nombre d'individus, par espdces
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analys6es, est relativement limite pour la couche 4 de Sclayn, les variations de la diff6rence

entre le 6l3C et 6l5N du collagdne d'un individu par rapport d la moyenne de son espdce ont
6td consid6r6es (figure 6). Il apparait clairement qu'aucune tendance significative n'est prdsente

pour les 613C et 615N en fonction de la quantitd de collagdne perdue.

Au vu de ces donn6es, les signatures isotopiques des collagdnes extraits des ossements
fossiles sont consid6r6es comme n'6tant pas significativement diftrentes de celles enregistr6es
par les individus vivants.

REGIME ALIMENTAIRE DU NEANDERTALIEN

Les 613C et 615N du collagdne extrait des fragments squelettiques de diftrentes
espdces de la couche 4 de Sclayn sont pr6sent6s sur la figure 7. Les individus apparaissent

relativement groupds selon leur espdce ou leur groupe trophique. Les 613C sont plus bas pour
Ies herbivores et les ours des cavernes que pour les carnivores et le N6andertalien, seuls les

6l3C des carnivores et des chevaux ne sont pas significativement diftrents (test-t de Student,

Tableau 2). Les ours des cavernes, les chevaux, les daims et les carnivores pr6sentent des 5l5N
significativement diftrents entre eux (Tableau 2), bien qu'il y ait un recouwement des gammes

de valeurs pour les daims et les carnivores (figure 7). Le N6andertalien pr6sente b 6l5N b
plus 6lev6 (tableau 1, figure 7). L'environnement v6g6ta1d ldpoque du d6p6t de la couche 4 est

consid6r6 comme forestier (Cordy et Bastin, 1992). Les 613C de Ia faune refldtent cet

environnement forestier, notamment par comparaison avec les 6l3C des mOmes groupes
trophiques pour la couche 1A (Bocherens et al., 1997a), oi I'environnement est une steppe
ouverte (Cordy et Bastin, 1992). La figure 8 pr6sente les moyennes et dcarts-types des
collagdnes dherbivores, d'ours des cavernes et de carnivores pour les couches 1A et 4 de

SclayrL les 613C des carnivores pr6sentant une diff6rence moins marqu6e entre les deux

couches que celles des herbivores et des ours des cavemes. Les 6l5N des camivores sont plus
6lev6s que ceux des herbivores (8,9 * 1,0 %o contre 7,2 + I,3 %o) mais la diftrence est moins
grande que celles habituellement mesur6es entre deux niveaux trophiques (3 d 4 %o). Cette

constatation, associ6e au fait que les 613C des herbivores sont nettement plus bas que ceux des
carnivores, suggdre que les carnivores analys6s n'ont pas consommd uniquement de la viande

des herbivores analys6s. D'aprds leurs 6l3C et 615N, il semblerait que les carnivores ont

consommd 6galement de la viande dherbivores de milieu plus ouvert, aux 6l3C de lordre de -

2l %o et aux al5N de I'ordre de 5 d 6 96o, similaires d celles des chevaux SC14300 et SC14500,
ou des herbivores de la couche 1A, en milieu ouvert. Une interpr6tation possible est que les
ossements dherbivores de la couche 4 proviennent de populations d'un milieu forestier proche
du site, tandis que les carnivores ont, au cours de leur vie, consommd des proies de milieu:r
plus 6loign6s de la grotte et plus ouverts, d'oir leurs signatures isotopiques particulidres.

Les 613C et 6l5N du collagdne du Ndandertalien sont assez proches de ceux des
carnivores (figure 7). Ceci suggdre une source de prot6ines isotopiquement similaire i celle des
carnivores, et donc probablement constitude de la viande dherbivores de milieu plutdt ouvert.
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Une source de protdines vegdtales de milieu ferm6 aurait entraind des 613C et 615N nettement
plus bas, similaires d ceux des ours des cavernes (Bocherens et a1.,1994). Deux N6andertaliens
du site de Marillac (Charentes, France), dat6s de 40 000 d 45 000 ans BP, pr6sentaient

6galement des 613C et 6l5N similaires d ceux des carnivores du site (figure 8, Fizet et al.,
1995). Or, ces individus vivaient dans un environnement plus froid et plus steppique que celui
de la couche 4 de Sclayn. Pourtant, il semble que malgrd les nettes diftrences
d'environnements, et donc de ressources alimentaires disponibles, les Ndandertaliens de
Marillac et celui de Sclayn ont favorise la consommation de protdines animales de milieu
ouvert.
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A na  l yse

sc14303
scl4400
sc14500
scr4600

esp i ce

Equus (caballw)
Equus (caballus)
Equw (coballus)
Equus (caballus)

p i i c e

dent sup
dent sup
dP2 sup
phalange I

sc83 57
sc83 125
sc89 10r
sc83 r23

N'  fou i l le  7o  N os Vo C  7o  N  C /N  6 l3C  6 l sN
-/m "/m

35,0 12,6 3,2 -20,5 5,3
28,8 r0,8 3,r  -23,1 7,9
40,0 r4,4 3,2 -2r,1 4,9
40,9 14,9 3,2 -25,r 5,6

chcvaux :

1 , 0
0,5
1 ,6
r , 8

2 , 1
t a
I t L

0,9
1 ,7

40,0
12,0
26,1
40,2
4 l , t
42,6
4 l , 0
38,5
a ) )

35 ,8

rend.
mg.g- l

r5,7
12,4
6r,2
33,2

scl3100
scl3200
scl3503
sc18900
scl9000
scl9l00
scl9200
scl9300
sct9400
scl9600

scl2603
sc2l300
sc2l500
sc2l600
sc20200

Danadana
Danadanu

Darnadann
Danadama
Danadara

Dorudana

Dattadatw

Datmdatra

Danndarna

Danadama

phalange III
phalange III
dent sup
radius
ndius
radius
phalange
phalange
phalange
phalange

sc86 62
sc86 r17
s83 r37
sc85 185
sc83 r23
sc83 69
SC86 87
SC F I5  2
SC83 62
SC86 97

I , t  72 ,3
0,4 n.d.
0 ,8  r  5 , I
1,9 20,9
1,7 12,0
0,9 17,6
r,4 9,6
r , 1  9 , 9
r,8 12,3
I , 8  1 3 , 3

dairns :

moyennc -22,4 5,9
dcart-type I,8 1,2

r4,3 3,2 -23,3 8,2
4,3 3,2 -22,3 7,3
9,1 3,r -24,6 8,6
14,9 3,2 -22,6 9,7
l5, l  3,2 -22,8 7,2
15,6 3,2 -23,9 8,2
14,9 3,2 -2 r ,8 7 ,O
r4,2 3,2 -23,1 7,2
r5,4 3,2 -22,9 6,8
13,3 3,1 -22,4 6,4

moyenne -23,0 7,7
6cart-type 0,8 0,9

s
s
s
s
5

s
s
s

S

s
SCl1603 Ursus spelaew
SCl 1903 Ursw spelaeus
SCl3700 Ursus spelaeus
SCl4003 Ursus spelaeus

phalange I SC83 65
phalangel  SC86 l13
phalange SC86 87
phalange lI SC86 113

herbivores :

76,8 42,6
38,3 40,5
r 6,0 29,4
39,6 35,6

ours des cavemes :

moyenne
ccart-typc

1 ' . )

1,3

15,3 3,2 -23,3 3,7
r 5,0 3,2 -23,t  3,0
l  l ,0  3 , r  -23 ,0  3 ,3
r3,2 3,1 -23,6 4,5

noyenne -23,2 3,6
ecart-type 0,2 0,6

8,8 3,2 -r9,2 r0,3
13,6 3,2 -20,3 8,9
14,6 3,2 -2r , l  7 ,9
r2,3 3,2 -20,r 9,6
t4,2 3,2 -20,2 7,6

moyenne -20,2 8,9
ecart-type 0,6 I,0

sc83 (Fl22)
sc83 r25
sc86 58 3
SC82 9
sc Fl0 84r9

0,8 r  5,0
1 ,2  10 ,4
1 ,2  n .d .
I , 1  n .d .
0,8 r ,7

24,0
37,0
39,5
? ? 5

38,7

Pantlura (Izo) spelaea
C rocuta croc uta spe loe a
C ro cuta croc uta spelae a
Crocuta c roc uta s pel aea
Canis lupus

phalange
m6tatarse
mdtacarpe
canine
mdtacarpe

S

s
S

s
s

SCl8800 Homo neanderlalensis maxillaire SCLA 4A-2 n.d. 62,0 38,7 3,2 -19,9 10.9 s

Tableau 1 : liste des 6chantillons et des r6sultats obtenus pour la couche 4 de Sclayn. Les
rendements sont exprimes en milligrammes de collagene par gramme d'os (mg.g-t). Dans la
demidre colonne, < s > d6signe les 6chantillons dont le collagdne a 6te extrait sans soude.
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613C. 6r5N cheval daim ours des

cavernes

carnlvores

cheval NS,  S NS, S NS,  S

daim NS,  S NS,  S S ,S

ours des cavernes NS,  S NS,  S S ,S

carnivores NS,  S S ,S S ,S

G10
AA

z\
?,o

5

Tableau 2 : r6sultats des tests-t de Student. S d€digne les cas
oU p > o0.os i NS d6signe les cas o0 la diff6rence entre les
valeurs n'est pas statistiquement signifi cative.
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Figure 1: teneurs isotopiques en carbone et
collagdne osseux de mammifdres consommant
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Figure 2 : comparaison des rendements d'extraction de collagdne sur des
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d'extraction.

Q collagdne extrait avec NaOH

(E collagdne extrait sans NaOH

A collagdne extrait d'os actuels

t 4  16
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Figure 3 : comparaison des teneurs en C et N des collagBnes extraits d'os actuels,
d'Echantillons de Sclayn avec ou sans NaOH. Les C/N sont exprim6s en rapports
atomiques. Les valeurs des collagdnes d'os actuels sont tir6es de Bocherens ef a/.
(1ss6).
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Figure 5 : teneurs en C et N de collagdnes extraits d'6chantillons de la couche 4. Les
C/N sont exprimes en rapports atomiques. Les valeurs des collagdnes d'os actuels
sont tir€es de Bocherens ef a/. (1996).
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L' ARC HEOLOGI E, E. R. A. U. L., 7 9, Lidge, I 998 : 329-336.

COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

DES HOMMES ET DES ANIMAUX A SCLADINA

Maryldne PATOU-MATHIST et Herv6 BOCIIERENS2

Les analyses de biog6ochimie isotopique mendes par I'un d'entre nous (voir H.
Bocherens et D. Billiou, dans ce volume) sur des ossements d'animaux et sur la mandibule
humaine d6couverts dans la couche 4 de la grotte Scladina, ont permis de compl6ter les
observations arch€ozoologlques (voir M. Patou-Mathis, dans ce volume). Ces deux approches
sont compl6mentaires. La confrontation des rdsultats obtenus permet de renforcer les
hypothdses paldo6cologiques et pal6oethnographiques, notamment celles relatives aux
comportements alimentaires des animaux et des Hommes. La couche 4 de la grotte Scladina n'a
liw6 aucun artefact lithique. Seul, le fiagment de mandibule humaine, appartenant d un jeune

N6andertalien signale la pr6sence de I'Homme. Tous les restes osseux d'animaux sont donc
d'origine non anthroprque, ils appartiennent d des espdces intrusives ou d des reliefs de repas de
carnivores. Comme les 6tudes arch6ozoologiques I'ont montr6, la grotte Scladina 6tait, durant
cette pdriode, un repaire dUrsid6s et de Canidds of des hydnes, des F6lid6s et des Must6lid6s
ont trds bridvement s6journd (Patou-Mathis, dans ce volume).

DONNEES ARCHEOZOOLOGIQUES

Dans la couche 4, le Daim (tableau I et figure 1) est I'ongul6 dominant et I'Ours des
cavernes le carnivore le mieux repr6sent6 (tableau I et figure 2). En regroupant les espdces
herbivores par affinit6s 6cologiques, on constate que les animaux forestiers sont plus abondants
que ceux d'espaces "semi-ouverts" ou ouverts (figure 3). La pr6sence, parrni les carnivores, du
Cuon, de I'Ours brun, du Chat sauvage et de la Martre confirme I'existence d'une for€t
relativement d6veloppde d proximit6 du site. Le climat 6tait relativement temp6r6 (plus frais en
p6riode hivernale) et humide.

Les donndes dthologiques des carnivores actuels sont rdsumdes dans le tableau II (voir
dgalement M. Patou-Mathis, dans cet ouwage). Le rapport taille de la proie/taille du predateur
est 6galement important (voir M. Patou-Mathis, dans cet ouwage). Il faut rappeler qu'un
carnivore qui chasse en bnde peut s'attaquer d de plus gros herbivores. En tenant compte de
toutes ces donn6es, nous proposons les hlpothdses suivantes. La Hydne peut chasser les
rennes, les chevaux, les jeunes rhinocdros et mammouths; le Loup, les Cervidds, jeunes, vieux
ou rnalades, les petits Bovid6s, les jeunes sangliers, aurochs et chevaux et les trds jeunes

I Laboratoire de Prdhistoire du Mu#um National d'Histoire Natrnelle, I.P.H., 1 rue R Panhard 75013 Paris,
France.
2 Laboratoire de Biogdoctrimie Isotopique, Universitd P. et M. Cwie, CNR$INRA' UMR 7618, 4 Place Jussieq
75252Paris cedex 05. France.
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ou malades, les petits Bovid6s, les jeunes sangliers, aurochs et chevaux et les trds jeunes

rhinoc6ros et mammouths. Les cuons peuvent s'attaquer aux petits Bovid6s (comme les
chamois) et aux petits Cervid6s (comme les cheweuils). Les renards chassent de prdfdrence les
Lagomorphes, les faons, les cabris et les marcassins. L'Ours brun (peu chasseur) choisit plut6t
les Cervid6s et les petits Bovid6s, la Panthdre, elle, peut tuer des Cervid6s et les petits Bovid6s.
Le Lion s'attaquerait prdffrentiellement aux chevaux" jeunes Bovin6s, rhinoc6ros et
mammouths. Le Chat sauvage et la lvlartre pr6ftrent les Lagomorphes et les faons. Quant au
Lynx son gibier est surtout constitu6 de Lagomorphes et de petits Cervidds. Certains
carnivores peuvent 6tre i la fois des pr6dateurs et des consommateurs de charognes (tableau
il).

Dans la couche 4 de la grotte Scladina otr aucun artefact lithique n'a 6t6 ddcouvert, les
restes osseux peuvent avoir deux origines. Ils peuvent appartenir d des individus rnorts dans le
site, c'est le cas notamment des ossements de certains carnivores, comme par exemple les ours
des cavernes, les ours bruns, les Canidds et peut-€tre les Mustdlidds ( ?), ou peuvent provenir
de proies (apportdes entidres ou non) tu6es par un pr6dateur ou charogn6es. D'aprds les
donn€es arch€ozoologiques (voir M. Patou-IvIathis, dans cet ouwage), la Panthdre peut avoir
apport6 (individus complets) dans la grotte le cerf adulte mAle, le daim mAle et un charnois
adulte. LTIydne, le Cuon et le Loup ont pu ramener des morceaux de carcasses, d'animat'r tuds
par eux ou non (dans ce cas avec accds rapide d la carcasse), tels que le bouquetin rnAle aduhe,
les trois cerfs (dont deux jeunes et un mAle adulte). Enfin' des morceaux, de trois sangliers
(dont un trds jeune), du trds trds jeune mammoutlU du renne adulte, du jeune m6gac6ros, de
I'aurochs adulte et du rhinoc€ros adulte, ont pu 6tre amends par des hydnes. Des marques
extrinseques observ6es sur les ossements renforcent ces hypothdses. Des empreintes de dents
de hydne sont pr6sentes sur des os de renne, de mdgacdros, d'aurochs, de cheval et de daim-
Des os de cerl de chamois et de daim portent des marques de dents de loup ou cuon Des
renards etlou des Mustdlidds ont rong6 des os de cerf et de cherneuil. Des loups etlou des
cuons ont 6galement consommd des os de Vulpin6s. L'6tude pal6ontologique (au sens large) a
permis de constater que certains de ces animaux ont 6td abattus en 6td ou en autonrne @atou-
Mathis, dans ce volume).

DONNEES BIOGEOCHIMIQUES

Les abondances isotopiques en carbone et en azote du collagdne extrait des fragments
squelettiques de diftrentes espdces de la couche 4 de Scladina sont pr6sent6es dans le tableau
I et la figure 7 de Bocherens et Billiou (ce volume). Ces donn6es suggdrent une alimentation
basde sur des plantes forestidres pour les daims et deux des chevaux, ainsi que pour les ours
des cavernes, tandis que der.u< des chevaux analysds semblent avoir plut6t consommd des
plantes de milieu ouvert. Pour ce qui est des carnivores (Loup, Hydne et Lion), leurs

abondances isotopiques en carbone et azate suggdrent la consommation de viande dherbivores
de milieu plutdt ouvert, la m€me conclusion s'applique pour le Ndandertalien.
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DISCUSSION

Les interpretations basdes sur les deux approches complCmentaires apparaissent
convergentes d la fois en ce qui concerne les herbivores et les carnivores. En effet, taffnite
dcologique des espdces herbivores indique une pr6ponddrance des formes forestidres, et les
daims montrent effectivement un signal isotopique forestier. Il est intdressant de noter que
parmi les chevaux, espdce classiquement considdr6e comme d'affinite "semi-ouverte", la moiti6
des individus analys6s pr6sentent un signal isotopique forestier. Ceci suggdre que dans nn
environnement d forte composante forestidre, certains individus de chevaux ont pu viwe en
for6t. Les ours des cavernes, les plus nombreux des carnivores, prdsentent dgalement un signal
isotopique nettement forestier. De leur c6t6, les autres camivores analyses montrent, comme
leur 6thologie le supposait (tableau II), des signatures isotopiques refldtant, pour leurs proies,
un milieu beaucoup plus ouvert que celui de la plupart des espdces herbivores d6termindes. Si
I'on considdre que les restes d'herbivores proviennent de proies ramen6es par les carnivores et
non d'individus cherchant abri dans la grotte, le spectre faunique d dominance forestidre pour
les herbivores semble en contradiction avec les donn6es dthologiques et isotopiques qui
indiquent une prddominance de proies de milieu ouvert pour les camivores analysds. Il est
cependant important de garder d I'esprit que les intervalles de temps refl6t6s dans les deux
approches (spectre faunique et isotopes) sont trds diffdrents. Dans le cas des donndes
arch6ozoologiques, il s'agit d'6v6nements ponctuels (tels que I'apport de morceaux de
carcasses dans la grotte) qui ne sont pas forcdment contemporains (au sens biologique) entre
eux; les apports des diftrents animaux peuvent avoir eu lieu i des moments espac6s dans le
temps, et les individus de carnivores morts et fossilis€s dans la grotte ne sont pas forcdment
ceux qui ont apportd les carcasses dherbivores. De plus, les carcasses rapport6es dans la grotte
ont plus de chance d'avoir une origine trds locale. Au contraire, les donndes biogdochimiques
intdgrent pour chaque individu analys6 la moyenne de I'alimentation des dernidres anndes de sa
vie et tous les individus n'ont pas forc6ment v6cu de fagon contemporaine. De plus, les
carnivores ont pu chasser dans des espaces plus ouverts et utiliser la grotte comme repaire
(critdres dthologiques), et donc avoir enregistrd un signal isotopique refl6tant un milieu
diftrent de celui de I'environnement immddiat du site. Ceci est probablement le cas
beaucoup des carnivores qui doivent, pour assouvir leurs besoins alimentaires,
territoire parfois trds 6tendu.

Dans ce contexte, il est intdressant de constater qu'aucun des carnivores analyses n'a
consommd uniquement des individus d'herbivores de for6t, qui devaient viwe i proximit6 de la
grotte. C'est le cas du Ndandertalien. Ceci suggdre un mode de vie impliquant des
d6placements relativement importants entre des zones dcologiques vari6es au cours de la vie de
ces individus, grands carnivores et N6andertaliens. La mobilitd importante de ces
Prdhistoriques a d'ailleurs 6t6 soulignde lors d'autres dtudes, archioznologiques (apport
d'espdces non locales) et concernant I'origine des matidres premidres lithiques (allochtones).
Donc, apparemment, ils pouvaient parfois prdlever leur nourriture dans des environnements
6loign6s de leur campement. Dans le cas du N6andertalien de Scladina le fait qu'il ait 6t6
d6couvert dans une couche pal6ontologlque (la 4, sans vestiges arch6ologiques) suppose
I'apport sur le site de ce dernier par un pr6dateur (homme ou carnivore). Il est donc raisonnable
de supposer, soit qu'il vivait dans un contexte moins forestier que celui entourant la grotte, soit
qu'il consommait des proies prdlev6es dans un milieu plus ouvert.

pour
runcouw1r
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CONCLUSIONS

Cette 6tude montre tout I'intdret de combiner les approches archdozoologiques et
isotopiques sur la faune de sites pr6historiques, les informations fournies par les deux m6thodes
d'analyses 6tant compl6mentaires. Les comportements alimentaires des hommes et des animaux
sont ainsi appr6hend6s d plusieurs 6chelles, temporelle et spatiale, ce qui permet une meilleure
intdgration des diffdrents paramdtres de I'environnement.

3 5 2



ESPECES %NR %Ntlc
Ceruus elaphus 2,3 4.7

Dama dama 10.9 9.4
Ranoifertat,a,dus 0.3 1 .2
Capredus capredus 1 ,5 1 , {

Megalwros giganteus 0.1 1 .2
Cervid6s ind6terminEs 0.05
Rupicapn rupicapn 1 , 1 2 l

Caua ibex 0.3 1 .2
Sus scrofa 0.€ ? c

Bas pimioenius o,7 ? E

Equus (caballus) 0.s ? E

Bo{Equus 0,05
@ldonta antiouitatis 0.2 1 .2
Mammuthus primioonius 0.05 1 .2
Sous-Total HERBIVORES t8.g 36.4

Ursus spe/aeus 45.5' 35,3'
Ursus arcfos 6.2 4.7

Ursus sp 19.4

Ctocuta ctocuta srelaea 0.5 1.2
Canis lupus 3,1 4.7

Ctan sp. 0,1 1.2
Vulpes vulres 3.7 4.7

Alopex lagapus 1 ,3 4,7

Vulpe{Alowx 0,3
Panthen (Leo) spelaea 0.05 1 .2
Felis silyesfns o,4 2,3
llleles mebs 0.1 1 .2
Maftes martes o.2 1.2
tllustella cf outorius 0.05 '1.2

Sous-Total CARNIVORES 81,1 63,5

Tableau l: D6nombrement, en pourcentage, des esp€ces animales pr6sentes dans la

couche 4 de la grotte Scladina (NR = Nombre de Restes; NMlc = Nombre Minimal

d'lndividus, obtenu par combinaison).
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Figure 1 : Pourcentages relatifs des eep0ces presentes dans la couclre 4 de la grotte

Sdadina, en NMlc.
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Ffure 2 : Pourcentages relatifis des espOces pr6sentes dans la coucfie 4 de la grotte

Scladina, en NR.
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Figure 3 : Pourcentages relatifs des esp€ces pr6sentes dans la couche 4 de la grotte
Scladina, regroup6es dans trois grou pes 6cologiq ues.
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ANALYSES SPATIALES



M. Otte M. Patou-Mathis et D. Bonjean (dls.). Recherches au grottes de Sclayn,vol.2,
L' A RC HEOLOGI E, E. R A. U. L., 7 9, Lidge, I 998 : 3 40-37 6.

REPARTITION SPATIALE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

Dominique BONJEAIII

INTRODUCTION

Tous les niveaux sedimentaires de la grotte, y compris la couche 5, ont liw6 un
abondant mat6riel osselD( de carnivores et d'ours des cavernes qui avaient choisi Scladina
comme repaire. Pi6tinements et charriages ont forc6ment perturbe I'agencement des t€moins
anthropiques, du moins dans certaines zones de la grotte et I'analyse de la repartition spatiale
des activit6s dans I'espace domestique dewa donc rev6tir un maximum de prudence quant d
son interprdtation.

La planimdtrie systdmatique de la couche 5 a d6but6 en 1983 et se poursuit encore
actuellement. Aujourd'hui, le sol d'habitat de cette couche est compldtement fouill6 dans la
premidre salle de la grotte et partiellement dans la seconde oi les recherches sont limitees e
gauche, par la paroi rocheuse et i droite, par une berme t6moin. La surface fouill6e totale est
de 145 mdtres carres.

En quinze ann6es de recherche, la minutie de I'entreprise a permis de r6colter 24.741
vestiges munis de leur trois coordonn6es de localisation (dont 14 o/o d'artefacts, 54 o/o de restes
fanniques et 32 %o de vestiges lithiques non anthropiques).

1. Les buts

L'analyse technologique des artefacts a mis en 6vidence I'existence de modes de
ddbitage diftrents, variant selon les critdres mdcaniques propres d chacune des matidres
premidres : grds, phtanite, silex de Spiennes, qvartz, quartzite, chert, calcaire (Bourguignon, ce
volume). Ces variantes dans les processus de ddbitage nous ont amen6 d soupgonner
I'existence de plusieurs occupations successives au sein de la couche 5. Par leur proximitd
stratigraphique, elles n'auraient peut-Otre pas 6t6 discerndes lors de la fouille. La rdpartition
spatiale planimdtrique et les projections altim6triques des artefacts sur les coupes ont pour but
de montrer l'homogdn6it6 de I'industrie au sein de la couche d'occupation et tenter de mettre
en dvidence des concentrations peut-€tre li6es d des activit6s spdcifiques.

2. Le mat6riel analysable

De 1978 d 1982, un sondage de 16 mdtres carrds a 6t6 rdalisd sur la terrasse de la
grotte. Au niveau de la couche 5, un abondant mat6riel lithique y a 6t6 d6couvert. Mais le
mode de rdcolte du mat6riel dans ce cas prdcis, c'est-d-dire la localisation des vestiges par
quart de mdtre carr6, voire par mdtre carr6 (donc, absence de mesure des trois coordonn6es

' Archeologie Andennaise, 339d rue Fond des Vaux, 8-5300 Sclayn.
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pour chaque vestige), ne permet pas de prendre ces artefacts en consid6ration dans l'6tude de
r6partition. De plus, lors de la fouille des deux premidres salles de la grotte, beaucoup
d'esquilles lithiques ont 6t6 r6colt6es au tamisage. Ce matdriel €chappant aussi d la planimdtrie
rigoureuse n'apparait donc pas non plus dans cette 6tude. Au bilan" sur les quelques 13.250
artefacts qui composent I'industrie de la couche 5, seulement 3.281 pidces (: 23.4 %)
possedent leurs trois coordonn6es pr6cises de localisation et figureront dans les plans ci-aprds.

Dans le cas de 1'6tude de r6partition spatiale de certaines cat€gories d'artefacts oi le
nombre de pidces est relativement peu 6levd (les outils, par exemple), les d6couvertes r6alis6es
au tamisage ont 6t6 ajout6es i celles munies de leurs trois coordonndes. Elles ont 6t6 figur6es
arbitrairement au milieu du carr6 (x : 50, y : 50) avec parfois trn l6ger d6calage, en cas
d'existence de plusieurs pidces, afin d'6viter leur superposition graphique. Mais elles ont
toujours 6t6 rejet6es lors des projections altimdtriques, puisque ne possddant pas d'altitude
prdcise.

DISPERSION PLANIMETRIQTJE GENERALE DES VESTIGES

Prise dans son ensemble, la projection de la totalit6 des vestiges est dvidement tronqude
par le nombre de pidces et leurs dimensiorrs ; les esquilles, les fragments et les vestiges entiers
ayant un syrnbole de taille 6gale sur les plans. Toutefois cette projection planim€trique permet
plusieurs renrarques :

o une concentration se nurque nettement d I'entr6e de la deuxidme salle, i la
hautew de la berme stratigraphique longitudinale droite, strtout en ce qui concerne les
vestiges de nature faunique (figure l). Elle n'est, en fait, qu'artificielle car lazone concern6e
a 6t6 I'objet d'un travail plus minutieux des fouilleurs qui visent d rdcolter en planimdtrie la
totalitd des fragments. Cette minutie accrue est apparue quand Scladina est devenue une
grotte 6cole accueillant essentiellement les 6tudiants en arch€ologie de I'Universitd de
Lidge;

. un appauwissement en vestiges se marque nettement le long d'une bande de 9
mdtres sur 1 environ, traversant la partie gauche de la premidre salle selon un ane est-ouest,
depuis le carr6 Gl2, jusqu'au can6 E18. Cette zone se prolonge ensuite le long de la paroi
gauche de la grotte jusqu'au caarf F22. La rarlftrstion (voire I'absence) de vestiges dans
certains carr€s est trds claire surtout dans Ia rdpartition du mat6riel lithique (figure 2), un
peu moins dans celle de la frune (figure l). Cette perturbation provient waisemblablement
d'un remaniement des d6p6ts par le passage d'un flux, voire d'un n6o-karst, dans les
d6p6ts, charriant les vestiges. A plusieurs reprises, en effet, lors des fouilles, des cavit6s ont
6t6 rencontr6es dans les couches 48 et 5. Elles sont souvent combldes d'un fin sediment
limoneux, homogdne et quasi st6rile. Par leur structwe relativement rdgulidre et la nature de
leur comblement, elles n'bnt aucun point de comparaison avec les terriers d'animaux

fouisseurs;

o les carrds H et I en 14 et 15 et G 29 sont des sondages rapides, ayant pour but la

recherche du fond rocheux. La planimdtrie n'y a pas ou peu 6td exdcutee. Les zones Z et A

en29 et 30 sont en cours de fouille ;
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. Au deli du 2T rAne, la raret6, voire l'absence de matdriel lithique, ehHit
distinctement la limite ouest (celle du fond de la cavitd) de la zone d'occupation Le matdriel
lithique r6siduel est trCs 6parpill6 et principalement composd de pidces d'aspect globulaire et
d'esquilles.

REPARTITION SPATIALE DE L'INDUSTRIE LITHIQIJE

1. R6partition des matiCres premiCrcs

Les artefacts ont tout d'abord 6td clas#s selon la nature des rnatidres premidres
constitutives. Les neuf types identifi6s (calcaire, chert, grds, phtanite, qrrart.z., quartzite, silex
campanien, silex de Spiennes, silex maestrichtien) ont 6td regroupds darrs trois catdgories
correspondant aux trois aires principales d'approvisionnement en matidres lithiques: aire
locale, semi-locale et lointaine. La repartition spatiale de ces trois cat6gories, prises
s6par6ment, prdsente quelques concentrations faussees, cette fois, par la taille des artefacts et
surtout par leur nombre trds variable entre les matidres d'origine locale (calcaire, chert, quartz
et quartzite : N : 2360,:72.2 %), semi-locale (silex maestrichtien: N: 894, :27.1 %) et
lointaine (silex campanieru phtanite et silex de Spiennes : N : 23, : 0.7 %). On remarque
toutefois leur dispersion sur toute la surface de la premidre salle et letn rardfrction progressive
dans la deuxidme.

Une concentration nette se nurque au milieu de la premidre salle, quelle que soit
I'origine des mat6riaux, locale (figure 3) et semi-locale (figure 4) ou lointaine (figure 5). Les
artefacts ddcouverts dans la seconde salle sont rarement des pidces de grandes dimensions et se
prdsentent souvent sous la forme de cassons. Les trds rares pidces compldtes recoh6es dans la
partie la plus reculde du gisement (au-dela du 30'mdtre) sont trois nucldus globuleux en quartz
qul, par leur forme et le pendage que pr6sente le sol d'habitat, ont pu Otre facilement entrainds
lors d'un charriage par les animaux. En coupe, les artefacts sont r6partis de manidre homogdne
sur toute l'dpaissetu de la couche, quelle que soit la matidre premidre consid6r6e (figure 6).

2. R6partition morphologique des artefacts

En g6n6ral les nucl6us et les outils sont r6partis sur la totalitd de la surface du sol
d'habitat. Quelques concentrations sont observables mais ne sont jamais exclusives, les nucl6us
et les outils y 6tant toujours repr6sent6s conjointement. Ces zones restent relativement r6duites
et sont, de surcroit, noydes dans la rnasse des dclats et esquilles. Elles ne semblent pas
correspondre d des zones d'activit6 exclusives, cornme c'est souvent le cas dans les habitats
moust6riens. La pr6sence majoritaire des nucldus se nrarque dans trois zones d'extension
relativement reduite (figure '1, zones marqu6es d'un trait plein). Un effet de concentration
similaire est observable pow les outils dans une seule zone, elle aussi peu dtendue (figure 8,
zone marqu6e d'un trait plein). A l'entr6e de la seconde salle et au milieu de la premidre, deux
aires contiennent un taux 6quivalent de nucl6us et d'outils (cercles marquds de tirets, sur les
figures 7 et 8).

Les nucl6us en quartz sont uniform6ment r€partis dans toute la premidre salle ; ceux en
silex maestrichtien ont tendance d se rar6fier vers le fond de celle-ci (figure 9la). Par rapport
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artx nucl6ns en quartz, ceux en silex sont prdsents i raison de 30 Yo dl'erfirfie de la wlle,20 %o
au milieu et 15 Yo seulement dans le fond de celle-ci. Ici aussi, le pendage du sol d'habitat, le
charriage d sec par les animaux et la morphologie g6n6rale des artefacts (les nucl6us de quartz
sont d'aspeci plus globuleux que ceux en silex maestrichtien) sont strement responsables de
cette dispersion.

Des zones de dibitage localisdes ?

La dispersion des quatre cat6gories principales d'artefrcts, c'est-i-dire 1) les nucl6us,
2) les outils, 3) les 6clats non retouch6s et 4) les esquilles/cassons, selon leur expression
num6rique et pond6rale (figures 10 e l3), confirme I'impression d'homog6n6it6 de l'industrie
sur toute la surface de la premidre salle de la grotte avec toutefois une augmentation sensible
du nornbre d'artefacts dans sa moiti6 droite, le long de la paroi nord.

Les esquilles, qu'elles soient consid6r6es selon leur expression num6rique ou ponddrale,
ont un taux moyen de dispersion dans toute la premidre salle, depuis les carrds 13 jusqu'aux
carrds 22. Une trds nette concentration apparait dans la moitid droite de la salle (carr6s G et
I{), en paralldle d la paroi rocheuse mais sans €tre en contact avec celle-ci. La zone de
dispersion des dclats bruts recouwe sensiblement celle des esquilles et des cassons. Seuls les
outils et les nucl6us, par leur nombre plus restreint, pr6sentent quelques concentrations limitdes
d de petites zones. Par mdtre carr6, un taux moyen de reprdsentativitd (en%o pour le nombre et
le poids) a 6t6 6tabli pour chacune des cat6gories d'artefacts. Seuls les mdtres carrds pr6sentant
un taux sup6rieur d la moyenne ont 6te pris en consid6ration pour l'6laboration de la figure 14.

3. R6partition des classes typologiques

Une tentative de rdpartition des outils selon I'origine des matidres premidres n'a
pr6sent6 aucune organisation particulidre (figrue 15), les diftrentes roches 6tant bien
repr6sent6es sur toute la surface de la premidre salle (comme d'ailleurs la rdpartition totale des
matidres premidres I'avait d6jd sugg6r6). En coufre, les outils en silex (maestrichtien et
campanien) sont uniformdment r6partis sur toute la longueur de I'habitat et toute 1'6paisseur de
la couche 5. Par contre, le fond de la salle pr6sente un enrichissement d'outils en quartz et
contient la totalitd de ceux en quanzite (figure 9/b).

Selon leur nature typologique (figure 16), les outils montrent en g6n6ral une dispersion
aldatoire avec 89 racloirs 6parpill6s sur toute la surface du gisement, d I'exception d'une zone
de + 7 mdtres carr6s situde en D et E de 16 t 20. La raretd du mat6riel y est plus nettement
marqude et semble, par la largeur de la zone touch6e, n'6tre attribuable qu'aux seuls
remaniements des d6p6ts par I'eau.

Moins nombreurg les couteaux d dos (14 pidces) et les encoches (24 pidces) semblent
se repartir 6galement sur la m6me surhce avec toutefois une ldgdre concentration le long de
I'axe longitudinal central de la cavit6 (carrds F et G).
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lvlais, les 16 denticulds (2 en qrrartz et 14 en silex rnaestrichtien), par contre, se
rdpartissent en deux aires ddfinies. Ils sont regroupds en derx zones (nurqudes en trait pointilld
sur la figure 16) :

I d'une part, A I'entrde de la grotte, 10 denticulds sont dpartis de D d H et de 12 d,
16 (dont les deux en quartz, en Gl3) ;

I de I'autre, au fond et i droite dans la premidre salle, 6 denticul6s repartis de F i J
et de 19 d21.2

L'6tude de la r6partition spatiale des vestiges fauniques a mis en 6vidence ces deux
m€mes zones oir des os de chamois porteurs de stries de boucherie sont disper#s avec une
plus forte densit6 (voir Patou-l\4athis, dans ce volume). La mise en dvidence d'une relation
directe entre l'utilisation des denticul6s et les travaux de boucherie ne peut €tre dtablie par le
seul fait de I'occupation d'un espace commun. Les trois autres types d'outils, bien que ne
prdsentant aucune concentration particulidre, sont localis6s dans les deux zones considdr€es.
De plus, ces 16 denticul6s n'ont en commun que leur affribution typologique et leurs
dimensions assez similaires (en moyenne : L : 5.4,1 : 3.6, 6 : 1.4 cm). Ils pr6sentent des
variations technologiques trds nettes. Les denx denticulds en quartz sont r6alises dans une
matidre premidre assez homogdne permettant I'obtention d'6clats massifs portant tous des
stigmates de d6bitage nets. La retouche formant la denticulation est abrupte et quasi
perpendiculaire au tranchant. La majorit6 des denticul6s en silex maestrichtien provient d'une
chaine de production de tlpe Quina (8 pidces). Ils sont constitu6s d'un support massif encore
largement envahi de cortex Une retouche variant d'abrupte d semi-abrupte, parfois 6cailleuse
et disposde sur plusieurs rangs fagonne la denticulation. Trois denticul6s sont rdalises sur des
supports plats de type Levallois. Le cortex rdsiduel y est trds r6duit et les retouches sont
abruptes, courtes et in6gulidres dans deux cas. La troisidme pidce est de facture nettement plus
soign6e pr6sentant une retouche plate et couwante de type dcailleuse organis6e sur trois rangs.
Enfin, une entarne corticale i talon cortical a 6t6 retouch6e sur toute sa p6riph6rie avec une
retouche semi-abrupte 6cailleuse et dtagde sur le front du denticuld.

4. R6partition des artefacts selon leurs modes de d6bitage

L'6tude technique des artefacts en silex maestrichtien a montrd I'existence de deux
modes de ddbitage diftrents au sein de I'industrie : trn ddbitage de type Levallois, identifid par

la prdsence d'un nucl6us d 6c1at pr6ferentiel et de nombreux dclats minces et tranchant sur tout
le pourtour et un ddbitage volumdtrique de type Quina, produisant des pidces massives,
asym6triques, souvent d dos. La dispersion en plan, des artefacts produits par ses deux
m{thodes, ne pr6sente aucune concentration significative (figure 17), les 6clats 6tant 6parpill6s
commun6ment sur toute la surface du sol d'habitat. Le silex campanierq dont le ddbitage n'a
pas 6t6 r6alis6 au gisement, a liw6 des artefacts se rattachant 6galement aux deux types de

chaines opdratoires. Les artefacts en quartz ont 6td produits par un d6bitage de type discoide
tandis que les galets de quartzite ont it6 gdrds selon un mode clactonien (Bourguignon, ce
volume). La distribution spatiale des enldvements issus de ces deux modes, mise en paralldle d

2 Il est e not€r que la quasi superposition de deux artefacts au milieu des cands G13 et H15, ne refldte pas d la

realitd mais r6sulte de l'inclusion, pour cette 6tude, des pidces provenant du tamisage. Elles sont donc

arbitrairement situdes au milieu de leur carr6 de ddcouverte et cr6ent ainsi de petites concentrations artificielles.
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celle des produits Quina et Levallois en silex, accentue encore I'aspect homogdne et
synchronique de I'ensemble (figure l8).

Les projections altimdtriques de ces artefacts sur les coupes ont potr but de d6terminer
ou non I'existence de niveaux successifs d'occupation contenant soit des produits Levallois,
soit des produits Quina. Face d un sol d'habitat de grande envergure et compte tenu du fait que
tous les dclats ne sont pas identifiables avec prdcision comme appartenant d I'un ou I'autre
mode de gestion, le nombre de carr6s analysables est restreint. De plus, nous avons choisi de
ne faire figurer ici que les coupes reprdsentatives, c'est-d-dire, contenant au moins deux
artefacts Quina et deux autres Levallois. Les carrds Gl1 d G25 ont 6t6 les plus propices pour
cette 6tude car ils prdsentent une richesse particulidre en artefacts ai#ment attribuables.

La projection altimdtrique des artefacts provenant des carrds < G > (figure 19) nous
confronte, de surcroit, d un probldme d'6chelle entre la longueur de la coupe longitudinale
(plus de 15 mdtres) et l'6paisseur de la couche 5 (quelques dizaines de centimdtres). Il a 6td
ndcessaire de fausser l'6chelle des proportions entre ces deux paramdtres, en exagdrant la
hauteur par rapport d la longueur, afin que la figure devienne lisible. Le profil de la couche 5
est d6limit6, pour chaque carr6, d'une part par les altitudes d'apparition et de disparition du
niveau sedimentaire, telles qu'elles ont 6td mesur6es lors de la fouille (trait noir sur les figures),
d'autre part par I'altitude des premiers et derniers artefacts ddcouverts en planimdtrie (trait gris
sur les figures).

L'examen des projections altim6triques sn les coupes longitudinales de la grotte 6tablit
clairement, pour les carr6s G13 e Gl7 (figure 20) et G20 e G21 (figure 21), que les artefacts

Quina et Levallois sont commundment r6partis dans toute l'dpaisseur de la couche; ils sont
aussi bien pr6sents au sommet, qu'au milieu ou qu'd la base de celle-ci. Aucune des deux
populations ne masque syst6matiquement I'autre ; les deux types technologiques se recouwant
en alternance selon I'endroit. Les projections sur les coupes transversales fournissent des
r6sultats similaires (figures 22 et23).

5. Les remontages

Certaines matidres premidres de la couche 5 se pr€tent plus ai#ment que d'autres aux
remontages par leurs particularit6s min6ralogiques.

Le quartzite, ddbitd au gisement, est riche en oxyde de fer et pr6sente, d'un galet i
l'autre, des diffdrences de teintes trds nettes permettant de rassembler les artefacts constitutG
d'un m6me bloc. Le silex maestrichtien gris mat contient souvent de petites veines blanchdtres
dont les formes originales facilitent le rapprochement des 6clats devant se superposer. Le silex
campanien n'est reprdsentd que par une soixantaine d'artefacts r6duisant le nombre de
manipulations et frcilitant les possibilit6s de remontage.

Par contre, le qvartz et le chert, par leur nature particulidre, emp€chent le
positionnement pr6cis des 6clats les uns sur les autres. A chaque percussion, des petits

fragments se ddtachent le long du plan de fracture et modifient la morphologie des stigmates
du d6bitage, les bulbes n'6tant plus les < images miroirs > des contre bulbes. Les artefacts en
calcaire sont sous repr6sent6s car seuls ont 6t6 conserv6s les produits pr6sentant de nets
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stigmates de ddbitage. A ddfaut de disposer de la totalitd des produits en calcaire, aucun
remontage n'aEtE possible i ce jour.

Plusieurs remontages ont 6t6 rdalises sur le silex rnaestrichtien et le quartzite, matidres
premidres d6bitdes i la grotte, ainsi que sur le silex campanierl d'origine lointaine, qui a 6t6
apport6 au gisement sous la forme de produits finis mais dont la cbaine opdratoire s'y est
poursuivie par un rdaffitage intensif des outils et par le red6bitage d'un 6clat massif, d la
manidre d'un petit nucl6us.

Le remontage des dclats de quartzite a permis la reconstitution quasi compldte de
quelques galets de Meuse et ainsi de mieux comprendre leur gestion (voir Moncel
Bourguignon" ce volume).

Sur le graphique (figure 24), les remontages sont illustres par des traits reliant les
artefacts num6rotds comme suit :

o un num6ro d'ordre est attribu6 au remontage ;

o la pidce centrale du remontage (souvent le nucl6us) est appelde << a >>, les
6clats s'y remontant, ( b, c, d >>, en s'6loignant du noyau ;

o quand plusieurs s6ries d'6clats se remontent sur des c6tds opposes du
nucl6us et sans avoir de contact entre elles (particulidrement dans le cas du
d6bitage Quina), les produits sont not6s << bl, cl, dl ;4, c2, d2 >>.

A. R6partition spatiale des remontages

Les liaisons entre les artefacts remont6s se font parfois sur de longues distances
(jusqu'i sept mdtres). Elles cournent la totalit6 de la surface de la premidre salle de la grotte,
mettant en relation toutes les zones qui pr6sentaient de l6gdres concentrations de nucldus et
d'outils (comparaison des figures 7, 8 et 24). La structure g6n6rale des liaisons en planim6trie
est homogdne et s'organise principalement le long de I'axe longitudinal de la cavit6. Ces
liaisons sont observables dans les deux sens, vers le fond et vers I'entr6e de la grotte.

B. Projections altim6triques des remontages

L'analyse de la rdpartition altim6trique des artefrcts remont6s permet plusieurs
observations. Les liaisons s'effectuent dans toute 1'6paisseur de la couche d'habitat quelle que
soit la matidre premidre considdrde (figure 25). Les liaisons entre les artefrcts de quartzite
semblent superpos6es d celles r6alisees sur le silex maestrichtien (figure 26) mais cette
impression est tronqude par le frit du petit nombre de pidces remontdes. Les produits
provenant de ces deux matidres premidres sont r6partis de manidre homogdne sur toute la
longueur et dans toute l'dpaisseur de la couche (figures 27 et28), par dessus et par dessous les
liaisons.

Certaines liaisons en chaine d'artefacts distants en plan et en altitude permettent
d'observer, au sein de la couche, des relations ascendantes et descendantes (figure 29).
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CONCLUSIONS

La majoritd des artefucts d6couverts sont situds d I'entr6e et dans la premidre salle de la
grotte, d6terminant I'extension de la zone d'occupation par I'Homme.

Prise dans son ensemble, I'industrie de la couche 5 ne semble pr6senter, en planimdtrie,
aucune concentration nette d'artefacts, que ceux-ci soient analys6s selon les matidres premidres
constitutives, selon leur morphologie g6n6rale ou selon leur typologie quand ils sont retouch6s.
Seuls, les denticul6s sont r6partis dans deux zones pr6cises qui correspondent assez nettement
aux concentrations d'os de chamois portant des traces de boucherie (voir Patou-Mathis, ce
volume), sous I'auvent actuel de la grotte et dans le fond de la premidre salle, sur Ia droite.

Les produits issus de modes de ddbitage difdrents (discoide, clactonien, Quina et
Levallois) ne pr6sentent pas de localisation prdcise dans I'espace, ni ne s'isolent les uns des
autres. Les liaisons entre les artefacts remontds, r6alisds dans les diff6rentes matidres
premidres, s'6parpillent et s'entrecroisent sur la surface totale de I'habitat. Les activit6s
op6r6es sur le site, tels le ddbitage des 6clats et le fagonnage des outils, bien que concentrdes le
long de Ia paroi droite de la cavit6, ne semblent pas avoir 6td nettement ddlimitdes.

Toutes les projections altim6triques s'accordent pour confirmer I'homogdnditd de la
dispersion verticale des artefacts dans toute l'dpaisseur de la couche, quelles que soient les
roches constitutives, les variations typologiques, morphologiques et m6triques. Les liaisons
entre les enldvements remontds traversent toute l'dpaisseur de la couche, parfois m€me sans
aucun ddplacement latdral. Aucune phase de sddimentatioru stdrile en artefacts, n'est
observable au sein de la couche 5. mOme d l'6chelle d'un seul mdtre carr6. Aucun 6l6ment ne
peut donc dtayer l'hypothdse de I'existence d'occupations humaines successives, d moins que,
d'une part, elles ne soient trds rapproch6es dans le temps et d'autre part, n'ayant donn6
naissance qu'd des niveaux de faible amplitude. Mais cela n'a 6tE ni d6celable d la fouille ni
d6terminable par I'analyse du mat6riel lithique.

Au w de ces observations, il nous semble correct de consid6rer les artefacts de la
couche 5, quelle que soit la matidre premidre considdrde, comme appartenant d un seul
ensemble homogdne et donc d'6tre contemporains. L'habitat de la couche 5 s'apparente donc d
une occupation unique et d'assez courte dur6e.
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Figure 1 : r6partition spatiale de tous les vestiges osseux de la couche 5
(N = 12.389).
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Figure 3 : r€partition spatiale des artefacts en matidres premidres locales :
cafcaire, chert, quartz et quartzite (N = 2360, = 72.2o/o).350
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Figure 4: r6partition spatiale des artefacts en matidres premidres semi-
locales : le silex maestrichtien (N = 894, = 27.1 o/o).
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M. Ofte, M. Patou-Mathis et D. Bonjean (&s.). Recherclzes aw gtottes de Sclayn, vol.2,
L' ARC HEOLOG I E, E. RA. U. L., 79, Lidge, 1 998 : 377 -395.

ANALYSE SPATIALE DES OSSEMENTS DE LA COUCHE 5

Maryldne PATOU-MATHIST et Ignacio LOPEZ-BAYONP

INTRODUCTION

L'€tude de la rdpartition spatiale, notamment horizontale, des ossements, lorsque celle-
ci est possible (voir les remarques ci-dessous), est riche d'informations. En amont elle permet
de conforter la validit6 des interprdtations temporo-spatiales (par I'analyse taphonomique), en
aval de mettre en valeur I'existence d'aires d'activit6s anthropiques lides au traitement et d la
consommation des animaux.

De nombreuses difficultds surgissent lorsqu'on veut dtudier la repartition spatiale d'un
matdriel arch6ologique :

a) la premidre est relative d la notion de sol, la plupart du temps, surtout pour les
gisements en grotte ou sous abd nous n'avons pas e frire d un niveau bien individualisd
correspondant d un seul sol d'occupation, mais d un palimpseste. Si I'on peut d6terminer, lors
des fouilles ou lors de la construction de profils, des couches bien distinctes, il en va tout
autrement pour les sols d'occupation P. Villa (1976) donne les conditions suivantes pour avoir
un sol: un niveau mince, stratigraphiquement isol6 ; une densit6 moyenne de mat6riel; une
surface 6tendue, un recouvrement rapide du niveau et un matdriel fiais, non remani6, non
ddplac6. Comme l'6crit cet auteur, le sol demeure souvent en prdhisoire, un moddle th6orique.

b) la deuxidme difficult6 vient du frit que les processus de perhubation dans un
gisement sont importants. Rappelons bridvement les principaux agents perturbateurs (Patorl
1e84) :

o sur la rdpartition verticale : les animaux fouisseurs, parce qu'ils creusent des terriers
(Blaireau, Renard, Lapnu...); les vers de tene (Atkinsory 1957); les racines des plantes
(Courtin, 1975); les fentes de dessiccation ou de gel; le pi6tinement des hommes ou des
animaux (Courtin et Villa 1982 ; Stockton, 1973); le creusement, postdrieurement au d6p6t
6tudi6, de fosses, de foyers ou de sdpultures ; ...

I laboratoire de h6histoire du Museirm National d'Histoire Naturelle, I.P.FL, I rue R Panhard 75013 Paris,
France ; GDR 1051 du CNRS.
2 Service de Prdtristoire de I'tlniversitC de Lidge, 7 Placn du )O( Ao0t, bAt. Al, 4000 Lidge.
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o sur la repartition horizontale : les d6placements des homrnes ou des animaux; le

ruissellement ; les inondations ; ...

. sur les rdpartitions verticale et horizontale : la solifluxion; la
I'affaissement des couches ; la microtectonique ; ...

De plus ces perturbations s'installent d'une fr,gon indgale sur toute la surfrce, certains
endroits peuvent Otre plus perturb6s que d'autres. En ce qui concerne le mat6riel ossetD( il faut
ajouter d ces ph6nomdnes les processus physico-chimiques qui peuvent ddtnrire ou altdrer

fortement les ossements, seulement dans certaines zones de la fouille. C'est pourquoi avant
toute analyse spatiale, on doit imp6rativement rdaliser une 6tude taphonomique et confronter
les r6sultats avec ceux fotrnis par les autres disciplines (sddimentologie, micromorphologie,
...). L'6tude des surhces osseuses, les remontages lithiques, osseux ou de tous autres objets,
sont de bons indicateurs de ddplacements 6ventuels.

c) La troisidme difficult6 r6side dans le fait quil existe toujours une diffdrence entre la
r6alit6 (6tat dans lequel les hommes ont laiss6 le site au moment de leur ddpart) et le moddle
propose par le pr6hisorien, comme en tdmoigne ldtude men6e au Camp de Millie par

Bonnichsen en I979.Il frut en effet rechercher la validit6 des interpr6tations : les associations

des types d'objets, lesquels et pourquoi; siguification des espurces vides, aires de circulation;
les relations spatiales, d une m€me hauteur on peut avoir selon les zones de la fouille, deux sols
diff6rents pas toujours observables; les relations temporelles, comme la 6crit Bordes (1975)

"15 ans ne se voient p6", il peut y avoir rdutilisation des struchres Par un group€

culturellement diffdrent; que repr6sente la surfrce fouillde par rapport i la surfrce rdellement
occup6e par les Pr6historiques; une couche mince riche en vestiges signifie-t-elle que

loccupation a 6t6 unique et intense ou que la vitesse de #dimentation a 6t6 rapide; sur de
vastes surhces (> 50-100m2), les concentrations observ6es sont-elles contenrporaines ?

Tout ceci nous conduit i une grande prudence potu les interpr€tations. Cependant
I'analyse spatiale peut se frire d diftrents niveaux de prdcision qui exigent diff6rentes
conditions de validitd. Le seul "pr6requis" indispensable est I'inddpendance et I'isolement
stratigraphique du niveau 6tudi6 (Villa ibid.). Si les conditions suivantes sont dgalerent
remplies : connaissance exacte de I'extension de la fouille; mat€riel archdologique
moyennement dense et absence de perturbations majeures, I'analyse spatiale peut Otre r6alis6e
(Vill4 ibid.). Si I'individualisation de sols d'occupation n'a pu 6tre frite, on peut toutefois
constater la permanence d'une organisation dhabitat : foyers, ateliers de taille eUou de
boucherie, aires de circulation, zone de ddchets ...

Pour r6aliser des analyses spatiales, lors de l'6tude de matdriel osseux, nous avons d€fini
une m6thodologie qui prend en compte : la topographie du site, la paleo6cologie, les analyses
taphonomiques, les densitds relatives des matdriels et les remontages (Patou-Mathis, 1995).
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REPARTITION SPATIALE DES OSSEMENTS

DE LA COUCHE 5 DE SCLADINA

La couche 5 de la grotte Scladina rdpond partiellement aux conditions formuldes par P.
Vrlla (ibid.): individualisation stratigraphique du niveau 6tudi6 ; mat6riel moyennement dense
et connaissance de I'espace fouilld par rapport i I'espace potentiellement occupd par les
Pr6historiques. Par contre, la grotte Scladina a servi d plusieurs reprises de repaires de
carnivores, Ours des cavernes et Canid€s et de nombreux autres prddateurs y ont sejourn6 plus
ou moins bridvement (voir Patou-Mathis, cet ouwage), ce qui a entrain6 de nombreuses
perturbations (voir les remarques pr6c6dentes). Dans ces conditions, il est donc extr€mement
difEcile de d6terminer des aires d'activit6s d I'int6rieur de lespace domestique.

Pour nous rendre compte de I'impact de ces ph6nomdnes, nous avons rialisd des plans
de densit6 de cat6gories d'objets : restes osseru( (en totalit6) ; restes determinds (total, par
espdces ou par groupes d'espdces, en fonction de leur nrasse par exemple, par 6l6ments
anatomiques en fonction de leur potentiel alimentaire) ; restes indetermines (totaf par classe de
taille) ; restes porteurs de marques d'origine anthropique (stries, impacts de fracturation, os
br016s). Puis nous avons 6tudi6 les positions relatives des ossements (par cat6gorie) par rapport
dr celles du mat6riel lithique.

La r6partition verticale des ossements (figure 1), met en 6vidence : un pendage
prononc6 des pidces, vers I'intdrieur de la grotte et lexistence d'une fosse dans les carr6s EIF-
15116. Celle-ci correspond probablement d une ou des bauges d Ours des cavernes.

R6partition horizontale des ossements

La figure 2 correspond d la r6partition horizontale de tous les restes osselx
taxonomiquement ddtermin6s (les ossements ind6termin6s se distribuent de fagon analogue,
leur distribution, par sa haute repr6sentativit6 numdrique, pose des probldmes de lisibilit6
graphique ; c'est pour ceci que nous avons d6cid6 d'6laborer des graphiques moins denses mais
dgalement pertinents). Ainsi, la figure 2 montre I'existence : d'une zone vide en IVI-14/15 qui
correspond d un sondage antdrieur et de deux zones de plus faible densit6,, enE-l7ll8 et F-15.

A. Ossements de carnivores

Globalement les ossements de carnivores, bien que rdpartis sur toute la swface fouill6e,
sont plus abondants du cdtd gauche de la grotte, bandes E et F. 34 restes des carnivores
d6termin6s (Blaireau, Ours brun et Ours des cavernes, Renard cornmun, Loup, Panthdre,
Hydne et Lion des cavernes) ont 6td d6couverts en terrasse. Ce sont essentbllement des
ossements de loup (6l6ments anatomiques diversifi6s) et d'ours des cavernes (cdtes et vertdbres
principalement). Quels que soient I'espdce et l'6l6ment anatomique considdr6s, on note une
grande dispersion al6atoire des restes ossetx. Pour les espdces les mietrx repr6sent6es, en
dehors de I'Ours des cavernes (figure 3), soit le Loup et le Renard cornmun, on remarque tme
r6partition trds voisine de leurs restes (figure 4).
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La densit6 des ossements d'ours des cavernes est plus forte au fond de la grotte et
autour de la fosse (figrres 5 et 6), donc plus frible i I'entrde qu'au fond de la grotte et en
Gl9/G20. Les restes cr6niens et les os longs se rdpartissent indiff6remment. Par contre, les os
de I'autopode sont groupds par petits paquets de 5-7 pidces et les rotules concentrdes dans les
car6s F-G/18-19-20. Les vertdbres et les cdtes sont mieux repr6sent6es, respectivement dans
les carr6s Dl5 (prds de la paroi gauche), FWE20 (au centre de la grotte, vers le fond) et Hl3,
H20. En tenant compte de I'age des individus (figne 5), les trds jeunes et les sdniles sont plus
nombretx vers I'entrde de la grotte, alors que les individus dans la force de I'dge sont plus i
I'intdrieur.

Nous avons effectud 38 remontages (figure 6) qur, selon leur type, sont plus ou moins
sfirs. Le "recollage" est le plus certain, vient ensuite la restitution articulaire dentaire,
I'appariement, la restitution articulaire et lassociation. Cinq "recollages" ont 6t6 rdali#s : un
ulna droit (en G15) et deux coxau( gauches (en Fll et en El8) de loup ; une cdte (en E12 et
Fl2) et une vertdbre thoracique (en D16 et F20) d'ours des cavernes. Trois restitutions
articulaires dentaires ont et6 retrouv6es : P3 et P4 inftrieures droites (en D17 et G16), II etI?
inftrieures gauches (en El4 et Fl2) et C infdrieure droite sur hdmi-mandibule droite (en G21 et
H20) de Loup. Douze appariernents ont pu Otre effectu6s : deux h6mi-mandibules (en G15 et
G17) et deu,r Ml inferieures (en Fl l) de renard conrmun ; deux hemi-maxillaires (en Fl4 et
G14), deux canines inferieures (en Dl6 et G14), deux PMI supdrieures (en Gl1 et Gl4), deux
cubitus juvdniles (en E20 et G10) et deux tibias (en F22 et H19), de loup ; deux scaphoides de
lion des cavernes (en Fl3 et Gl0) ; deux Ml inferieures d'ours brun (en I22); qt;e;tre rotules
d'ours des cavernes (en Gl8 et en F12). Quahe restitutions articulaires ont 6td possibles : un
talus et un calcaneus gauches de loup (en F13 et G19) ; trois fois deux os du tarse d'ours des
cavernes (en G9 et El6, Ell et F22,Dl6 et G20). Enftt, qruforze associations sont proposees
entre : deux premidres phalanges (en Dl6), deux deuxidmes phalanges (en F17 et Fl8), deux
troisidmes phalanges (en F19), 5 vertdbres (en E14, F19, D16, Dl6 et Fl3), de loup ; deux
ldres phalanges (en Dl7 et 116), deux m€tatarsiens (en El6 et El7), deux m6tatarsiens (en
Hzl), trois os longs, pathologiques, du memb,re post6rieru (en D14, H16 st El7) et trois
vertdbres pathologiques (en F19, Fl9 et Gl5), d'ours des cavernes. A ceux-ci il faut ajouter de
nombreux "recollages" de c6tes et vertdbres d'ours des cavernes. Ils ont tous 6t6 faits d partir
de fragments decouverts dans le m€me carrd, ce qui traduit une fragmentation post-
d6positionnelle str place de ces 6l6ments (due aux pidtinements ou au poids des #diments).
Ces remontages mettent en 6vidence un ddplacement anarchique des pieces (sans orientation
pr6cise) et ce, sr:r des distances relativement grandes (plusieurs mdtres). Ces r6sultats
tdmoignent des allees et venues rdpdtdes de carnivores, notamment des ours des cavernes et
confirment I'utilisation, par ces demiers, de la grotte corrlme repaire.

B. Ossements dherbivores

Les ossements dherbivores sont dispers6s sur toute la surfrce fouill6e de la grotte.
Cependant, contrairement aux restes de carnivores, on note une plus forte densitd du c6td
droit, dans les bandes G, H et I (figrre 7). Quinze pidces ont 6t6 ddcouvertes en terrasse (une
de rhinocdros, deux de bouquetiru une de daino, une de cheweuil, quatre de cerf, une de
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Cervid6 ind6termin6 et cinq de chamois). Les restes osserrx des espdces les plus rares
(Bouquetin, Sanglier et Cheval) sont disperses. Ils sont un peu plus nombreux dans les bandes
F et G (figure 7). Les ossements des grands mammifdres (Mammouth et Rhinocdros) sont pour
les proboscidiens plus abondants dans les bandes F et I, tandis que les ossements de rhinocdros
se distribuent dans les carr6s D et I (figure 7). On obsenre une fragmentation sur place des
dents de ces deux pachydermes (due atx pi6tinements ou au poids des s6diments). Les restes
de Cervid6s (Cerq Dainn, Cheweuil et Renne) sont dispers€s principalement vers I'entrde de la
grotte et dans les bandes E, F et G (figure 7).

Les ossements de chamois sont concentrds principalement dans la bande G. Les restes
cr6niens se trouvent en plus gand nombre au fond de la grotte (17 n 22) et vers la droite
(bande G et II). Alors que les 6l6ments anatomiques des membres antdrieurs ont 6td retrouv6s
surtout vers I'entr6e. Les autres os du squelette sont plus disperses, mais toujours plus
nomb'reux dans les bandes G et H.

Nous avons effectu6 38 remontages (figure 8). Douze "recollages" ont pu 6tre r6alis6s :
un radius droit (en I22 et I21), un mdtacarpien (en D16 et Hl7), un fdmur juv6nile (en H19),
un mdtatarsien juvdnile droit (en H20) et un m6tatarsien gauche (en D16) de chamois ; une
canine supdrieure de sanglier (en Fll et Gll); une jugale supdrieure de cheval (en G17,4
fiagments); un andouiller de renne (en Gl5) ; une M3 inferieure gauche (en G16), une M3
inferieure gauche (en H19) et une IvB supdrieure gauche (en H13) de rhinoc6ros et une cdte de
cerf (en 1122 etI22). Cmqrestitutions articulaires dentaires ont 6t6 retrouv6es : une Ml et une
M2 inf6rieures droites sur une hemi-mandibule droite (en G19, G19 et El6) et une P4 et une
lv[} infdrieures droites sur une h6mi-madibule droite (en Fl6, G18 et II2l) de chamois et une
lvffl et ld2 gauches de bouquetin (en Gl4 et F11). Douze appariements ont 6t6 faits: deux
h6mi-rnandibules (en G22 et I12I), deux Ml sup6rieures (en G21 et H17), deux M2
sup6rieures (en G17 et 1122), deux omoplates (en H12 et II20), deux hnm6rus (en G14 et
Dl6), deux radius (en G17 et F18), deux scaphoides (en Gl5 et G18), deux capitato-
trapdzoides (en H19 et Hl3) de chamois; deux M3 sup'drieures (en Gl4 et G7), deux M2
supdrieures (en G7 et F11) de bouquetin; deux femurs de daim (enBl2 et G16) et deux I1
infdrieures de cerf (en G16). Neuf restitutions articulaires ont 6t6 rdalisdes : un scaphoide et un
semi-lunaire droits (en Gl1), un scaphoide et un semi-lunaire droits (en Hl2 et H16), un talus
et un calcan6us droits (en G13 et G14), un talus et un calcan6us droits (en Ht3) et une
phalange proximale et une phalange interm6diaire (en G13) de chamois; un talus et un cubo-
naviculaire droits de bouquetin(en Dl5) ; une phalange proximale et une phalange
interrrddiaire de cheval (en Gl8 et G20) et une phalange proximale, une phalange interm6diaire
et une phalange distale de renne (en F14, E19 et El9). Aucune association ne peut 6tre
proposee. Ces remontages, dispers6s, attestent de ddplacements sur des distances parfois
relativement grandes (un peu moins souvent que pour les os de carnivores).
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C. Ossements non d6terminds sp6cifiquement

Les nomb,reux fiagments de c6tes et de vertdbres inddterminds sont majoritairement le
long des parois, surtout la gauche et pour les c6tes en particulier (plus de 650/o) dans les carrds
H-V20-22.

D. Ossements porteurs de caractdres extrinsdques

Les caractdres non anthnopiques, en dehors des morsures et rongements de carnivores,
sont rares et apportent donc peu de renseignements (figure 9). Les ossements porteurs de
rnarques de dents de carnivores (notamment de hydne, voir Patou-Ndathis, dans cet ournage)
sont relativement peu nombreux (figure l0). Ce sont principalement des restes de carnivores,
en particulier de loup et d'ours de cavernes. Toutes ces pidces sont dispersees sur toute la
surface fouill6e de la grotte, avec une plus forte concentration du c6t6 gauche, ce qui est li6 d
la rdpartition spatiale gdndrale des ossements de carnivores.

Les t6moins d'activit6s anthropiques sont : les os br0l6s, les os porteurs de marques de
boucherie (stigmates de percussiorl stries) et les retouchoirs. Ces derniers sont au nombre de
deux, ils ont 6t6 ddcouverts en E16 et Dl6. Douze ossements soff bn016s (10 ind6termin6s et
un tibia de renne). Ils se situent en F6 (2), Fl7, F2l, II22 (3), I20 et I2l (4), soit
majoritairement au fond de la grotte du c6t6 de la paroi droite (figure 10). Cinq os, une
esquille indeterminee, un os de rhinocdros et trois de cheval, pr€sentent des stigmates de
percussion d'origine anthropique. Ils proviennent respectivement des carrds Fzl, Hlz et I22
(3), soit du fond de la grotte, prds de la paroi droite (figure 11). Les os porteurs de stries de
boucherie sont relativement nombreux, ce sont surtout des os de chamois (voir Patou-Mathis,
dans cet ouwage). Ils sont dispers6s avec cependant une plus forte densitd dans deur zones,
une autour de G13 et la seconde vers le fond de la premidre salle de la grotte prds de la paroi
droite. Il ny a pas de concentration particulidre selon le t)?€ d'activiti bouchdre,
dCsarticulation ou d6chanrement.

CONCLUSIONS

Tous les agents biologiques, I'Homme inclus, possedent ou ddveloppent certains
patrons d'agencement de leur espace (habitat, repos, nutritioq d6ftcation, etc...). En tenant
compte des remarques introductives, nous pouvons suggdrer que les ossements de camivores
se trouvent majoritairement plus prds de la paroi gauche et ceux des herbivores de la droite. Il
n'y a apparemment aucune zone d'activit6 bien d6termin6e. Celles-ci ont peut-Otre disparu d
cause des alldes et venues rdpdtdes des carnivores, notarnment de I'Ours des cavernes et des
Canid6s, la grotte leur ayant servi i plusieurs reprises de repaire. Dans ce sens, nous
souhaitons souligner qu'dthologiquement, les carnivores cavernicoles ddveloppent des moddles
d'accumulation de restes osselD( assez limit6s au niveau spatial. Ce fait est particulidrement
observable chez les carnivores grdgaires tels les Hy6nid6s et les Canid6s ; les deux groupes ont
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tendance i accumuler des ossements en zones de densitd lesalis6es de fagon rdgulidre en
bandes. L'un des auteurs a constat6 la prdsence d'une distribution similaire avec conservation
de zones de passage, des aires spdcifiques de repas et de d6ftcation, lors de ses travaux
(toujours en cours) dans la grotte de Karain (Turquie). De plus, les observations de Ofer Bar
Yossef (communication personnelle) sw le comportement des camivores dr la grotte de Kebara
soulignent I'existence de cette contingence comportementale. L'int6ressante 6tude par courbes
de densit6, r6alis6 par M. F. Blasco (1995) d la grotte de Gabasa I concorde avec cette forme
de distribution spatiale. Cependant, d Sclayn on note que les restes de chamois porteurs de
rnarques de boucherie, espdce chass6e et consommde par I'Homme (voir Patou-Mathis, dans ce
volume) sont plus abondants autour de G13 et vers le fond de la grotte prds de la paroi droite.
De nombreux outils, racloirs et denticul€s, ont dgalement 6t6 ddcouverts dans cette dernidre
zone (voir Bonjean, dans ce volume). Nous sommes conscients que, dans une grotte ayant
servi d la fois de repaire de carnivores et d'habitat humain, il est extr6mement difficile de
d6gager une dventuelle structuration de I'espace. N€anmoins la figure 6 montre, chez les
carnivores, une certaine disposition des remontages ostdologiques selon une ligne directrice qui

suit I'axe longitudinal de la grotte tandis que chez les herbivores (figure 8), on constate un

nombre plus 6lev6 de remontages ost6ologiques qui se disposent perpendiculairernent d I'axe

de la cavit€ et se d6veloppent sur une trds courte distance. Dans la figure 11, on voit que les
ossements de chamois (proie anthropique) ayant subi des activit6s de ddsarticulation se situent
essentiellement vers le fond du couloir, alors que quelques pidces assocides A des activitds de
ddpouillement et de d€charnement se localisent d I'entr6e de la cavit6, dans des zones

waisemblablement mieux dclakdes. Dans ce m6me sens, la figure 9 signale une plus grande

quantitd de MnO2 sur les ossements disposds du c6td droit de la cavit6. Nous pensons que

l'6coulement et le comportement de I'eau de ruissellement sont en accord avec la disposition
de la vo0te, ce qui a pu avoir pour consdquence un niveau plus 6levd d'humiditd du cdt6 droit

de la cavit6. Les camivores ayant utilis6 la grotte comme tanidre se seraient installds dans les
zones les plus sdches; les ours ayant un comportement hibernal auraient privil6gi6 les zones

moins 6clairdes et 6loigndes des courants d'air. De cette fagon et malgrd la faible dur6e de

I'occupation humaine dans la cavit€, certains aspects de la distribution et de I'occupation de
I'espace par les groupes anthropiques ont pu €tre sugg6r6s de fagon difrrse dans cette 6tude.

Le fait que I'Homme pr6historique n'a probablement occupd la grotte Scladina que durant une
trds brdve p6riode (voir Patou-Mathis, dans ce volume) peut 6tre dgalement la raison de cette
absence de zones d'activitds spdcifiques (absence rdelle ou t6moins trop furtifs par rapport d
I'impact des occupations animales).
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Figure 6 : les remontages mettent en 6vidence un d6placement anarchique des
piOces sur des distances relativement grandes attestant les all6es et venues
r6p6t6es de camivores. 
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Figure 9: dispersion des ossements pr6sentant des caracferes non
anthropiques, en dehors des morsurcs et rongements de camivores.
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Figure 10: les ossemenb porteurs de marques de dents de camivores
(notamment d'HyOne) sont peu nombreux. Ge sont principalement des restes de
camivonas, en particulier de Loup et d'Ours de cavemes.
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Traces d'activiti anthropique sur les os de chamois
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Figure 11 : les stries de boucherie ont 6t6 observ6es surtout sur les os de
Chamois. Ceux-ci sont dispers6s avec une plus forte densit6 dans deux zones,
I'une autour de G13 et la seconde vers le fond de la premidre salle de la grotte
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REPARTITIONS SPATIALES

Marcel OTTEI, Maryldne PATOU-IVIATHIS2 et Dominique BONJEAI.I3

Dans ce "coussin" formd de cailloutis calcaires, la r6partition horizontale des pidces ne
semble gudre se trouver alt6r6e par des agents post6rieurs aux occupations. L'inconvdnient par
contre, consiste en I'absence de surface horizontale bien d6finie. Donc, les diftrents plans
successivement occupds ont pu int6gralement se supetposer au point d'en devenir
m6connaissables. Par exemple, les aires d'occupations par les animaux et par les hommes furent
assimil6es sur un m€me relev6 de fouilles. Bien davantage, les rejets d'occupations humaines,
6ventuellement successives, seraient compldtement int6gr6es entre elles. Il n'est d'ailleurs pas
garanti qu'une organisation quelconque ait jamais prdvalu dans les reflets d'activitds distinctes
men€es sur le sol. Toutefois, des aires pr6f6rentielles se distinguent, cornme lopposition entre
ossements dherbivores et ceux de carnivores. Ainsi, I'activit6 anirnale semble davantage
concentrde du c6t6 gauche de la salle principale, en opposition au( restes de gibier apport6s
par lTlomme. Plus spdcialement encore, les restes de chamois (s0rement ramends par les
chasseurs) se trouvent concentrds dans le fond, i droite de la premidre salle, oi ils sont
associ6s aux outils denticul6s. Quelle peut €tre la relation fonctionnelle entre ces deux
donndes ? Peut-dtre est-elle indirecte pax la convergence de deux effets, secondaires mais
fondamentaux, qui tiennent en I'intensitd de I'action humaine, sp6cialernent d6tectable, d la fois
sur les ossements de chamois, et sur les denticul6s, reflets d'usage intense su rnatdriarur durs.
Sur le plan purement technique, les aires de repartition manifestent aussi la separation entre les
nucl6us et les outils, 6quivalents probables des activitds de d6bitage et d'utilisation des pidces
fabriqudes. Dans la m€me aire, largement 6tendue, of les outils furent employds, se trouvent
aussi concentrdes les esquilles du frgonnage, montrant qu'elles y furent aussi retouchees. L'aire
de ddbitage, directement opposee y 6tnt aussi beaucoup plus limit€e spatialerent et
concentr6e vers la paroi &oite. De vagues groupes d'objets se reconnaissent donc
approximativement, sans qu'il soit possible d'en saisir le sens ou les agencenrents pertinents.
L'impression gdn6rale laissde est celle du d6placement lat6ral des activitds, donc d'une
confusion dans leurs tdmoignages. Une 6ventuelle concentration spatiale de ces activites
distinctes ne fut, jusqu'aujourdhui, gudre vdrifiee dans les sites moustdriens occidentaux sauf
peut-€tre aux Canalettes (Meignen et aL l993).

I Service de hChistoire, Universitd de Lidge, 7 place du XX Aott, Biit. Al, 84000 Liege.
2 Laboratoire de Prdhistoire du Musdum Natioral d'Histoire Naturellg I.P.H., I rue R Panhard 75013 Paris,
Francc ; GDR l05l du CNRS.
3 Archdologie Andennaise, 339d rue Fond des Vaux, B'5300 Sclayn.
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COMPORTEMENTS DES HOMMES DE SCLAYN

Marcel OTTE r, Maryldne PATOU-MATHIS2,

M.-H. MONCEL3 et Dominique BONJEAI.Ia

<< Un moment limit6 >

L'ensemble constitu6 par la couche g6ologique 5 fut prot6g6 par la double couverture
des limons superpos6s (couche 4A et B) et de la calcite concretionn& i son sommet. Le tout
fut ensuite couvert par les 6normes ddpdts caillouteux du dernier glaciaire (trois d quatre
mdtres d'6paisseur). Une s6rieuse < isolation > stratigraphique protdge donc cet ensemble
ddfini sur une base g6om6trique : la masse caillouteuse calcaire.

Dans ce < coussin > de cailloutis ont pdndtrd diff6rentes cat6gories d'objets que nous
considerons ici globalement car aucune rdpartition significative ne put y €tre distingude. De
plus, les remontages et appariements ne manifestent pas de separation dvidente dans leurs
agencements verticatx.

Aux fins d'analyse, nous avons donc consid6r6 I'ensemble de ces vestiges contenus
comme une entit6 de base.

Le temps de cette mise en place fut donc relativement limit6 et les diftrents agents
paraissent conterryorains de son dlaboration: interventions humaines et animales se passCrent
durant la s6dimentation et leurs vestiges y furent m6l6s de fagon continue.

Il ne fait pourtant aucun doute que nous ayons af[aire ir des 4gents composites que nos
analystes ont cherch6 i distinguer : apports naturels et apports humains po'ssedent parfois des

. stigmates sp6cifiques identifiables.

La position clronologique du ddp6t est aussi relativement bien pr6cis6e puisqu'il s'agit
de la seconde phase tempdrde du dernier interglaciaire, vers 120.000 ans.

t Service de Prdtristoire, Universit6 de Lidge, 7 place du XX Ao0t, Bit. Al, 8-4000 Liege.
2 Laboratoire de Prdhistoire du Museum National d'Histoire Naturelle, Institut de Paldurtologie Humaine, I rue
Reni Panhar4 75013 Paris, France ; GDR l05l du CNRS.
3 Ulvn 99+8-CNnS. Laboratoire de Prdtristoire du Mus6um National d'Histoire Naturelle Institut de
Pal€ontologie Humaine, I rue Rend Panhar4 75013 Paris, France.
n Archdologie Andennaise, 339d rue Fond des Vau:q 8-5300 Sclap.
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( I)es pnocessus combin6s >)

Diff6rents processusi de mise en place se sont trouv6s combinds dans la constitution de
cet ensemble : les apports sddimentaires, animau( et humains. Ajout6s aux alt6rations
taphonomiques ult6rier.ues, ils constitudrent l'6tat actuel de notre information de terrain, lors
de son exploitation arch€ologique initiale. Nous passons ainsi d'une situation active continue,
formant le processus d'enregistrement, ir une situation figde, constituant notre documentation.

Durant ce processus de sedimentation, des 6ldments alors mobiles furent fix€s dans la
position g6om6trique que nous leur connaissons. Dans le m€me moment, diftrentes cat6gories
d'actions 6tal6es dans leur temps propre se figdrent en une sorte de pennanence
< intemporelle >. Cette fixitd et cette permanence occultent, pow une bonne part, les
corqrortements qui furent d l'origine de ces tdmoignages. Certaines de ces < dur6es >>
particulidres ou de ces actions spdcifiques, situdes ( en arnont > chronologique du d6p0t,
purent n6anmoins 6tre reconstitudes, par exemple sur la base des << chaines opdratoires >. Par
exemple encone, des roches ext6rieures d'origines vari6es furent apportees en des moments
distincts et en y comprimant des 6tapes techniques r6alis€es avant ou aprds leur transport d Ia
grotte. Il en va de mdme pour les restes ossertx assembl6s i la grotte, aprds pr6ldvements
ext6rieurs, par I'Homme ou par fanimal

Ainsi" en d6coryosant chacune de ces opdrations, pouvons-nous restituer une
< 6paisseur > chronologique d des 6l6ments aujourd'hui fig6s et intemporels.

L'approvisionnement en mat6riaux 6loign6s (40 krrr, phtanite et 80 knL silex
campanien) implique un investissement consid6rable, en temps de ddplacement, en 6nergie de
transport et, par consdquent, en ra,ffinement technique. Un 6tirement dans l'espace, av6r6 par la
matidre premidre, se trouve donc r6v6l6 par certaines formes d'activitds extdrieures, fossilis6es
au gisement. Les roches de moyenne distance, beaucoup plus abondantes, caract6risent
contraire le d6ploiement d'activitds spdcifiques au site : mise en forme et utilisation
I'outillage (essentiellernent des racloirs). Curieusement, les roches locales ne montrent pas que
I'ernploi de tecbniques sirnples puisque le quartzite par exemple fut parfois mis en forme par
une pr6paration en volume trds soigneuse.

<< Les temps contract6s >>

Selon la rnatidre consid6r6e, des segments de temps diffdrents et des espaces
g6ographiques distincts se sont donc retrouvds combin€s parmi les agencements lithiques. Si
I'on en juge d'aprds les formes d'outils, les gammes d'activit6s n'6taient gudre 6tendues:
essentiellement des racloirs (li6s peut-6tre au traitement des peaux) et des denticulds
(intervenant peut4tre dans le fagonnement des armes de bois) ainsi que la tracdologie I'a
montrd dans d'autres sites moust6riens. Il y eu donc des series de moments ( en amont > i ces
ddp6ts durant lesquels I'intention de se rendre i la grotte 6tait congue et pr6par6e : prdvision
des op€rations techniques i y mener et selections des matdriaux n6cessaires. Les moments << en
aval > de l'occupation (outils emportds) placent donc Sclayn dans un cycle d'installation plus
g6n€ral, 6quivalent i un r6seau d'activit6s et de ddplacements au sein duquel la grotte prenait
sa signification particulidre. De tels rdseaux sont rarement 6tablis car leurs 6l6ments externes
nous nranquent mais le constat global d'une telle emprise sur le paysage au Moustdrien reste
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incontestable. A lui seul, il donne un sens pertinent aux variations techniques si passionn6ment
disputdes entre style, fonction et phase dans une litt6rature d6ji ancienne. Le flash momentand
que Sclayn repr6sente contracte un rapport tempVespace qui s'est ainsi imprdgnd, sur les
matdriaux, par les techniques mises en oeuwe en ce point prdcis. L'inscription dans un systdme
plus vaste oir d'autres de ces << moments >> seraient pergus, en donnerait donc d'autres
variantes, d'autres < dpisodes >>, d'autres << facids >>, ...

<< Les vies rassembl6es >>

Les ossements animaux retrouv6s dans la couche 5 y furent amen6s principalement par
les carnivores de passage d la grotte et par I'Homme qui y s6journ4 chacun d'eux laissant des
stigmates typiques, morsures ou stries de boucherie. Les restes d'ours sont issus de leurs
propres carcasses et sont dus aux morts ( naturelles > (trop vieul trop jeunes). Quant n
I'Homme, il y amena des corps entiers de chamois, trait6s sur place. Une chasse specialisde
dans les escarpements rocheux de Sclayn, fut ainsi effectu6e avant que ce gibier ne soit
ddpouill6, d6coup6 et partage i la grotte. La relation d I'outillage, d6couvert en association
6troite, parait donc dvidente : les stries laissees sur les chevilles osseuses ddmontrent la
rdcup6ration de la peau, traitde ensuite sur place cornme en tdmoignent les abondants racloirs.
Les fr6quentes traces de d6coupes observ6es sur les squelettes de chafiIois peuvent Otre mises
en relations avec les nombreux << couteaux > ou sinples 6clats tranchants, parsemant la m€me
surface. Encoches et denticul6s pourraient plut6t €tre li€s i la fabrication d'armes (6pieux,
sagaies).

Les reliefs anilnaux, abandonn6s par I'Homme dans ce < repaire de chasse >>, ont pu
eux-m6mes, pat l^ suite, attirer les charognards car certains portent des traces de morsures
(renards ou must6lid6s). Ainsi, les actions humaines et anirnales ont-elles pu se trouver
combindes, pr6cisdment parce qu'elles 6taient concentr6es en un lieu et un temps donn6s, les
uns agissant sur les autres, rendant leur distinction aujourd'hui si difficile.

La gamme de la pr6dation s'dlargit avec la prdsence du cheval, dgalement chassd d
Sclayn, mais d'habitat si diftrent de celui du chamois (prairies, steppes) qu'il d6montre d lui
seul les capacit6s adaptatives des chasseurs moust6riens. De plus, ce gibier de grande taille ne
subit pas le transport total du chamois mais fut ddcoupe et #lectionnd avant I'introduction au
site. Les divisions des membres et les nvrques de decoupes suggdrent des m6thodes de
boucherie 6labor6es et adapt6es i cette espdce.

Si les animaux, comme on peut raisonnablement le penser, n'dtaient pas abattus
indiftremment dans le paysage par les Moust€riens, diverses espdces au moins .ntaisnf dans
les pratiques < rituellement admises > par ce groupe d Sclayn: chamois, cheval et certains
cervidds. Modes de chasse, modes de partages et 6l6ments rapportds diftrent totalement d'une
espdce ir I'autre, tout en pr6sentant une coh6rence interne. Des pratiques fossilisdes y

apparaissent ainsi, relativement cette fois, d des comportements d'6tres vivants, pr6lev6s dans
leurs milieux 6cologiques, originels et diversifids. Ces < vies particulidres >> saisies, comprises et
maitris6es furent ult6rieuement integrdes aux gestes techniques et aux activit6s humaines,
men6es dans l'habitat. T6ldscopages donc de temps, d'aires 6cologiques et de formes
d'emprise sur I'animal, la couche 5 de Sclayn illustre la richesse des activit6s humaines et
condense toutes ces emprises en un << 6tat latent > of elles se trouvent contenues. Le fdmur
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isol6 de jeune rhinocdros avec traces de decoupes a pu correspondre i un trophee, r?rnend
seuf prdlevd sur I'animal mort et conserv6 au titre de synrbole. Aucun autre reste ne fut
rapportd d cette espdce, qui ne sernble pas ainsi entrer dans la cat6gorie des gibiers
consomm€s.

< Un 6pisode i Sclayn >

Selon les hasards du rythme sddimentaire, diffdrents dvdnements se sont trouvds
assembl€s mdcaniquement par I'enregistrement de Sclayn. En ce qui concerne I'Homme et son
cornportement, les artefrcts lithiques qu'il a fagonnds et ramends ddmontrent des < histoires >
diftrentes v6cues avant et en dehors du site. Ici, les methodes d6crites classiquement
(Levallois, Quina Clactonien) se trouvent combindes, selon les distances et les catdgories de
mat6riaux, puis r6duites en un seul < ensemble > arch6ologique. Des combinaisons de temps,
d'espaces et d'activitds justifient donc, mieux que tout autre facteur, les gammes d'actions
jou6es sur les roches i Sclayn. Contraction de temps et d'actions, l'dpisode de Sclayn ne donne
qu'une maille au filet tendu sur le paysage mosan au Moustdrien. Ce qui fut apportd est clair,
ce qui fut emport6 I'est moins et se trouve peut-Otre en des sites proches (Goyet, par exemple)
oir des approches compldmentaires restent d mener.

A la rdduction du temps, impos6e i des objets transport6s, s'ajoute la r6duction des
espdces animales, vivant en des proximitds vari6es, saisies dans leurs propres modes de vie,
sortes de paysages i quatre dimensions, aussi exploitds i Sclayn. Ces prdldvements eurent un
but alimentaire incontestable (chamois, chevaux), technique dgalement (peaux, foum.re des
loups) et peut-€tre symbolique (os long de rhinoc6ros). L'emprise fut donc trds large, dtendue
aux modes techniques et alimentaires mais aussi en surmontant les interdits li6s d la chasse de
diverses espEces.

L'ensemble lithique disponible aujourd'hui rend donc cornpte de la mise en oeuvre de
pr6visions, i I'arrivde comme au ddpart des hommes de Sclayrl et de la combinaison de ces
diverses activitds: chasse, nourriture, actions techniques. Le < moment > donc choisi d Sclayn
pour constituer ce d6part fut composite rnais reste cohdrent. Si les roches rares furent
apportdes A des dtapes 6labor6es de leur fabrication" elle ne purent 6tre emportdes de Sclayn, i
ce titre, oi elles sont inexistantes. Il s'agit donc bien d'autres motivations qui justifiaient les
lieu d'origine et de destination du groupe. En d'autres termes, I'impression laiss6e reste celle
d'un flash dpisodique mais integd i un cycle complexe of les 6pisodes compl6mentaires
6taient men6s. C'est le sens dans lequel le terme d' < habitat > moust6rien devrait Otre entendu,
sous une forme d'harmonie entre un vaste territoire et la population qui y v6cut. Mat6riaux,
climats, abris et faune constituaient rdellement, dans ce paysage, I'habitat auquel les hommes
de Sclayn dtaient int6grds. Le < relais > formd pax cette grotte fut employ6 potr des fonctions
limit6es et transitoires, mais il tdmoigne d6jn de h complexit6 pr6sent6e par le rdseau g6ndral.
A titre suggestif, rappelons les sites de plein air, en Belgique moyenne, oi I'abondance de la
roche suscitait des retours, p6riodiques et specialises, aux origines des vastes << ateliers >>,
strrabondamment exploit6s par les archdologues eux-mOmes ! Inversement, les innombrables
ddcouvertes moust6riennes r6alisdes dans les grottes mosanes tissent ce rdseau de I'habitat
humain tel un voile de comportements ethniques. Un coin de ce voile est soulev6 aujourd'hui i
Sclayn
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Intervention des carnivores Intervention de I'homme

Faible intervenlion sur les chamois,
raret6 des marques de crocs.
Sur 138 restes osseux :
- 2 os portent des morsures de
canid6s (lou/cuon),
- 'l os porte des morsures de
vulpin6s ou must6lid6s,
- pr6sence de fragments d'os
spongieux,
- pr6sence d'ossements juv6niles.

chamois 6 chamois chass6e par
I 'homme.
- transport du squelefte
entier,
- traitement complet de
la carcasse,
-24 cut marks,
- fracture des os longs,
- strie sur cheville osseuse,
d'oi r6cup6ration de la
peau.

1 cheval adulte chass6 par un
camivore et 1 jeune (pr6serrce
d'un ulna seul) charogn6 par la
trydne.
- 6piphyses spongieuses rares,
- ossements peu abondants (16
restes),
- 3 fragments du squelette axial.

1 cheval ig6 chaas6 par
I'homrne.
- transport de morceaux,
- 1 cut mark sur diaphyse
d'os long,
- 1 cut mark sur col de c6te,
- frac{ure d'un m€tapodien lll
droit,
- 6clat diaphysaire utilis6
comme retouchoir.

1 jeune daim chass6 par un
camivore.
- d6ficit osseux.
- ossements peu abondants (16
restes),
- 1 os porte des morsures de
canid6s (loup/cuon) pos{6rieures d
la cut mark.

1 daim adulte chass6 par
I 'homme.
- transport de morceaux,
- pr6sence des os les plus
riches porteurs de viande,
- 1 cut mark sur scapufa de
d6sarticulation scapula/
hum6rus,
- 1 cut mark sur calcaneum
de d6sarticulation tibio-
tarsienne.

Charognage de 3 cerfs
(2 adultes et 1 jeune) par les
camivores.
- d6ficit osseux,
- ossements peu abondants (27
restes),
- 6piphyses spongieuses rares,
- 2 fragments du squelette
a,rial.
- 1 os porte des morsures de
hydne, 2 os des morsures de
v ul prinds ou must6lid6s.

1 cerf m6le sane bois
(hiver) chase6 par
I 'homme.
- transport de moiceaux,
- 1 cut mark de
d6chamement surcdte.

4 rhinoc6ros adultes charogn6s
par les carnivores.
- d6ficit osseux,
- ossements peu abondants (31
restes),
- 2 fragments du squelette axial,
- essentiellement des dents,
- 6piphyses spongieuses rares.

rhinoc6ros

1 rhinoc6ros nouveau-n6
chass6 ou r6cup6r6.
- 1 cut mark de d6sarticula-
tion coxo-f6morale sur la
surface dorsale d'un f6mur
gauche.



ROCHES LOIN

-  5 -20km ROCHES SEMI LOCALES

- 0 -5 km ROCHES LOCALES

& s6dimentation lente(concr6tions), s6dimentation rapide(colluvions),
& s6dimentation rapide (inondations) sddimentation lente (apport 6olien + cailloutis).

L'occupation humaine fut prdc€d€e par celle des ours puis suivie par celle des carnivores.
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RESUME

L'int6r0t essentiel de Sclayn r6side dans la < contraction > de divers moments, 6tal6s

originellement dans le temps, I'espace et les activitds.

Dans un cailloutis 6emien (environ 130 mille ans), une occupation paldolithique, situde

en moyenne Belgique, fut fouill6e syst6rnatiquement par une dquipe internationale, sous la

responsabilitd de lUniversit6 de Lidge. Trds profonddment enfouie sous une structure

sddimentaire r6gulidre, stable et en place, cette surfuce de grande dtendue et de disposition

largement horizontale permet d'examiner des relations contextuelles assur6es, tant porn la

r6partition que pour les associations. D'intdressantes "relations ternaires" entre matdriaux,

6loignement et m6thodes de d6bitage utilis6es, 6clairent le comportement technique

moust6rien. On y constate, par exemple, I'association des proc6d6s Quina et Levallois,

employds apparemment d'une fagon variable selon les n6cessit6s de ddplacement et de

fonctions. Les strat6gies d'approvisionnement en aliments carnds sont aussi trds 6labor6es et

attestent I'emprise de I'Homme sur un environnement vari6. Un cheval (milieu ouvert), un cerf

et un daim (milieu forestier) furent chass6s dont I'Homme n'en ramena que certaines parties au
gisement. Par contre, six chamois furent transportds entiers d la grotte et exploit6s totalement

pour la r6cupdration de viande, de peau, de moelle et de tendons.

De courte durde donc, I'occupation de Sclayn se rdvdle ndanmoins riche de possibilitds

adaptatives et d'applications m6thodologiques.

Marcel Otte et Dominique Bonjean

ABSTRACT

The principal interest of Level 5 at Sclayn lies in the fact that it represents the

agregated archaeological residue of several distinct human events that were originally spread

out in time, separated in space, and differentiated functionalty.

In an Eemian gravel layer (datmg around 130.000 years ago), a Palaeolithic occupation

has been systematically excavated by an international teanl under the direction of the

University of Lidge. Very deeply buried trnder intact sediments and in largely horizontal

position, this widespread surface permits one to examine assured contextual relationstrips, as

much for spatial distribution as for associations. Interesting < ternary relationships >> between

materials, distance fiom material sources and reduction methods utilised shed light on

Mousterian technical behaviour. One can observe, for example, the association of Quina and

Levallois methods, used apparently in varying nnnner according to mobility and functions. The

strategies for subsistence acquisition of meat were also quite sophisticated and testrfy of for

Neandertal's ability to successfully deal with varied envirorurrents. A horse (fiom open habitat),

a red deer and a fallow deer (both fiom wooded habitat) were hrmte{ but only certain parts of

their carcasses were brought back to the cave by Man In contrast, six chamois (from rocky

steep and/or wooded habita| were transported whole to the site, where they were completely

processed for their meat, hide, marrow and tendons-

Thus, although the human occupation at Sclayn was short, its residues are rich in

methodological possibilities for paleoanthropological analysis.

Traduction : Lavwence G. Straus and Rebecca Miller
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ZUSAMMENFASSTING

Unterschiedliche Ereignisse, einst getrennt dtrch Zeit, Raum und Wirksamkeit, haben
ihre Spuren hinterlassen, die, heute vereint, die besondere Bedeutung der H0hle von Sclayn in
Mttelbelgien ausmachen

Eine palEolithische Niederlassung, im etwa 130 Jahrtausende alten Eemiren-Schotter,
wurde systematisch von einer internationalen Arbeitsgruppe, unter der Leitung der Universitiit
Ltitticb, erforscht. Die groBfliichige, iiberwiegend horizontale Fundschicht lag tief unter festeru
regelmiiBig abgelagerten Sedimenten - ideale Voraussetzungen also, um Verteilung und
Verbindtrng von Steinmaterial in seinern Kontext zu erfrssen. Interessante
Dreieckverbindungen zwischen Rohmateriaf Materialvorkommen und Materialbearbeitung
geben wichtige Aufschliisse iiber das technische Vorgehen im Moustdrien So wurde zwn
Beispiel festgestellt, daB Quina- und Levallois-Technik unterschiedlich angewandt wurderl je
nach Entfernung der lfaterialvorkommen und Materialfirnktionen Strategien zux
Fleischbeschaflung waren hoch entwickelt und konnten unterschiedlichsten Voraussetzungen
gerechtwerden. Der Mensch jagte das Pferd in offener Landschaft, Hirsch und Damhirsch aber
in bewaldeter Umgebung. In der Regel wurden nur bestimnrte Teile der Beute von den Jiigern
mit in die Behausung gebracht. Allein sechs Gemsen wurden vollstfindig (Fleisctu
Knochenmark, Fell und Sehnen) verwertet.

Der Aufenthalt der Menschen in der Hdhle von Sclayn war nrr von kurzer Dauer,
dennoch vermitteln die hinterlassenen Spuren Anpassungsfritrigkeit und methodologisches
Vorgehen.

Ubersetzung : Angelika Becker

KORTE INHOUD

Het essentieel belang van de Grot van Sclryn ligt in de < samenballing )) van
verscheidene momenterq een neerslag van activiteiten die zich oorspronkelijk voordeden in tiid
en ruirnte.

In de afgelopen jaren werd door een internationale onderzoeksgroep, onder leiding van
de Universitd de Liige, de paleolithische grotnederzetting van Sclayn systematisch
opgegmven.Dezn vindplaats is gelocaliseerd in Andenne, in Midden-Belgie. De paleolithische
vondsten bevonden zich diep verscholen in een grint van Eem-ouderdom (130.000 jaar oud),
dit onder een regelnratige, stabiele sedimentaire laag.

Door de grote oppervlakte van de archeologische plaats, die hooftlzakelijk horizontaal
is, kunnen de duidelijke relaties van de vondsten met hun context, zowel wat hun verspreiding
als wat hun associatie betreft, onderzocht worden. De interessante << driehoeksrelaties > tussen
de gebruikte grondstofiraterialen, de afttand ten opzichte van hun ontginningsplaatsen en de
gebruikte dibitage-technieken brengen het technologisch gedrag binnen het Mousteriaan aan
het licht. Biivoorbeel4 men stelt vast dat de associaties van de gebnrikte Quina- en Levallois-
vervaardigingstechniekeq vari€ren al naar gelang de noodzaak om zich te verplaatsen ofnaar
gelang de te vennrllen functies. De bevoorradingstrategie€n voor vleesvoedsel zijn eveneens
zeer uitgebreid. De Mens had duidelijk greep op zijn gevari€erde omgeving. Dat er :un een
gediversifi€erde jacht gedaan werd, getuigen de resten van een paard (open landschap), een
hert en een ree (bosomgeving). Maar slechts enkele onderdelen van deze dieren werden
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teruggebracht naar de schuilplaats. Daartegenover werden een zestal gernsen op hun geheel
naar de gtot aangevoerd, om vervolgens volledig ge€xploiteerd te worden voor hun vlees, hun
beenmerg, hunhuiden en hun pezerL

Alhoewel van korte bezettingsduur, geeft de
aanpassingsmodaliteiten. Tevens biedt de grot van
metodologisch vlak.

bewoning van Sclayn blijk van grote
Sclayn heel wat mogelijkheden op

Yertaling : Charles Frank Herman

Orer
Sclayn'run baghca 6nemi, gergekte zamanz yer ve etkinlikler zinciri igerisinde yayrlmrg

bulunan, farkh zafiran dilimlerinin < kaynagrmm > biinyesinde bulundurmasmdan
kaynaklanmaktadr.

Orta Belgika Bolgesi'nde, taqh bir Eemien tabakasr (yaklagrk 130 bin ylhk) igerisinde
yer alan bir Paleolitik yerlepim katr, Liege Universitesi bagkanhSrnda, uluslararasr bir ekip
tarafindan, dtizenli bir gekilde kazrlmrgrr. Qok kahn, sa$lam ve insitu bir dolgu tabakasr altrnda
gdmtilti, oldukga yatay bir pozisyona sahip bu genig alan, buluntulann da$rhnuyla oldu$u kadar
birlegimiyle de ilgili baz kesin buttinsel iligkilerin incelenmesine olanak saflamaktadrr.
Hammadde, hammadde kayna$na olan uzakhk ve kullarulan yongalama tekni[i arasmdaki
dikkat gekici < uglu iligki >, Mousterien yapm tekni$ne rgrk tutmaktadr. Orne$n, kullammlan
iqlev ve insanlann yer de$gtirme ihtiyacrna ba$lantrh olarak depigen Quina ve Levallois
tekniklerinin, birarada bulundu$u saptanmr$tlr. Et ihtiyacrrun temin edilme yollan da oldukga
gegitli olup, insarun de$iqik gewe kogullarrnda ne derece etkili oldu!'unu karutlamaktadr. Bir at
(ag* alanda), bir geyik ve bir alageyk (ormanhk alanda) avlanmrg olup, baa pargalan insanlar
tarafindan yerlegim alamna tagrnmrgrr. Buna rafmen" altr adet dalkegisi maparaya buttin olarak
tagrnarak, et, deri, ilik ve kirig temini amacryla tamamen pargalara aynlmrqtrr.

Krsa stireli bir yerlegime sahip olmasrna ra$men, Sclayn bize gok ge$ttli uyum olasrhklan
ve uygulama metodlan zunmahadrr.

Tiirkge'ye geviren : Aysel Aydil
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Elements o"n Soaal and Ideoloeical Changes in ltehistoric Communities . C.V. CHIRICA, [.es v_a_ses anthroPomorPhes du
N6liiniq";-En6olithique a"lin""*i""ie. O.V. LARINA, N.N. KUZMINOVA,T\e' late Neolithic Firming on the
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Territory of the Prut-Dnestr Interfluve. N. SIRAKOV, T. TSONEV, Chipped-Stone Assemblase of Hotnitsa-Vodopada
(Eneolithic/Early Bronze Age Transition in Northern Bulsaria) and tfid Problem of the Earliest "Steppe Invasioh" in
Balkans - Volunie 8, mai 19f6 : DEMARS P.-Y., D6mograpliie et occupation de I'espace au Pal6olithiqu'e^supdrieur et au
M€solithique en France. UVACHE M. et BROCHIER I.E., Deux proces'sus 6volutifs ile complexes indu'strielsen Provence
au Pl€ni ef Tardiglaciaire w0rmien. SITLM-ESCUfENAIRE C. et S|TLNY V., Variabilit'6 des technologies laminaires
avant le Pal6oliti'ique sup6rieur classique dans la re$on du lac Baikal (Sib6rie, Russie). Etude compld'e du mat6riel.
Analyses comparafiv.es dvec l'Europe'occidentale. IEIINEIS E., STADLER P. et WINDL H., Neue_14C-Daten.zum
Friihheolithikrim in Osterreich. NO'5., Grub/Kranawetberg ein JungpalAolithischer Fundpiatz. L5PEZ BAyON L,
TEHEUX E., STRAUS L.G. etLEOTARD /.-M., Pointes de sagaies auMagdal6nien du Bois Laiterie (Profondeville,
Namur). KOUMOUZELIS M., KOZLOWSKI I .K., NOWAK M' SOBCZYK K. KACZAI{OWSKA M., PAWLIKOWSKI M. et
PAZDUR A., Prehistoric settlement in the Klisoura Gorge, Argolid, Greece (excavations 7993,7994). SLIIVAR D. et
IACAI'IOVrc D., Veliko Laole, Belovolde - Vinca culture Settlement in Northeastern Serbia. VIDOIKO /., Mineralogical
study of malachite and azurite from the Belovode locality (Veliko Laole). Volume 9, novembre 1996 z YAMADtr M.,
Etude preliminaire sur I'industrie lithique de la dernidre phase du Paleolithique moven dans le site de Buran-Kava III en
Crim66 orientale (Ukraine). CHABN V.,K^bazi-ll in the'context of the Crim'ean Middle Palaeolithic. DEMIDENKO Yu.
E., Middle Paleolithic industries of the Eastern Crimea : intepretations of their variability. SITUVY.V., la tectrnologie de
type Hermitaee : Pal6olithigue moyen ancien. SEUVY V., Le Paleolithisue moyen anclen : vanabilit6 technoloiique,
thologique e"t fonctionnellb en Europe. BORZIAK 1., LOPEZ BAYON 1., D6v6loppement de I'industrie osserisd au
Pdeofihique inf6rieur et moyen dans fa r6gion carpatodniestrienne. DAM4L)N F.,'rtatsar,nrs P., vAN DER PLICIIT
I., New datinss and considerations on ihe chr6nolosv of Upper Palaeolithic sites in the Great Eurasiatic plain.
COVALENCO 5., lftre Upper Palaeolithic industries in tXe DnieSt'er zone of Moldavia. SINITSyN A.A., ALLSWdRTH-
/ONES P.,HOIJSLEy R.Al, Kostenki 14 (Markina Gora): new AMS dates and their significance within the context of the
site as a whole. SINITSYN A.A., Kostenki 14 (Markina Gora): data, problems and perspectives. YANEVICH A.A.,
S?EP)ANCHUK y.N., COHEN V., Buran-Kaya trI and Skalistiy Rockshe'lter: two new dated Late Pleistocene sites in the
Crimea. COHEN V., GERASIMENKO N., REKOVETZ L., STiRKIN A. , Chronostratisraphy of Rockshelter Skalistiy :
implications fior the Late Glacial of the Crimea. KROTOVA 4.A., Amwosievka New AMS dates for a unique bison kiil
site in the Ukraine. CO,FIEN V., OTTE M., Some chronological problems of Upper Paleolithic Azov-Pontic ania in the light
of the new radiocarbon data from Crimea. BORZIAC L, CHINCA C. y., Pieces de marne du Pal6olithique sup6rieur de la
valllde du Dniestr. CARCILIMARU M., ?TTE M., Do;BREscU R., Obiets de parure d6couverts dani la Giotte Cioarei
(Borosteni, d6p. Gori-Roumanie). COHEN V., Neolithization of the Cririrean mountains (current stage of investigations) -
Volume 1O septembre \997 : MONCHOT H., [.a chasse au mouflon au Pl6istocdne moyen : I'exe"mple de la Caune de
I'Arago (Tautavel, Pyr6nees-Orientales). DEPAEPE P., Lames et biFaces dans Ia phase r€cr-lnte du Paleolithique moyen de
la Frlnce septentrirjnale. MONCEL M.-H., Observations sur Ia r6partition siratiale des vesfiges et I'orianisation de
I'espace dan6 le site de Pawe (Ardeche, France). Reflexions sur les liinites de I'ahalyse spatiale ei'srotte auTal6olithique
moyen. PATOU-MATHI{ M., Analyses taphonomique et palethnographique du rhat6fiel osseux'de Krapina (Croati6) :
norivelles donn6es sur la faune et les reites humiins. RfuaufT-MrcRovsKy /. et oNoRATlNl C., Les sites du
Pal6olithique moyen et supdrieur dans le Sud-Est de la France ; Pr6histoire et ehvironnement, nouvelles donn6es.
BOSSEIIj\| B. et DTIND/IAN F. L'Aurignacien tardif : un facibs de transition du Gravettien au Solutren ! RIPOLL LOPEZ
5., Algunas reflexiones en Torno al Arte Paleolitico mds Meridionale de Europa. CAVA A., L'Abri d'Aizpea. Un faciEs A
traplZes et son 6volution ir la fin du M6solithique sur le Versant Sud des Pw6ndes. BERTOLA 5., Dl ANASTASIO G. and
PERESANI M., Hoarding unworked flints within humid microenvironmehts. New evidence from the Mesolithic of the
Southern AIps.DERW?CII E., Entre la mort et I'enterrement - ddfunt dans la culture i cdramique lindaire dans le cadre de
la m6decine l€gale. WEINER /., Notched extraction tools made of rock and flint from thti Late Neolithic Flint-Mine
"Lousberg" ina.achen, Northrhine-Westphalia (Germany). yAN BERG P.-L. etCAUWE N. avec la collaboration ile
LiNGUR5KI M. la.V€nus du g6omdtre. SPINDTER K., Srimmary report on the mummified glacier corpse found at
Hauslabioch in the Otztal AIps."

IV COLLECTION CARNET DU PATKIMOINE

Volume 20,1,997 "D6couwir la Pr6histoire". Sous la direction de Marcel OTTE, Professeur i I'Universit6 de
Libge et Pr6sident de Pr6histoire Li6geoise; Laurence HENRY, Arch6ologue et Secr6taire de Pr6histoire
Li6geoise. Edit6 par le Ministdre de la R6gion Wallonne. Direction G6n6rale de I'Amdnagement du
territoire, du logement et du Patrimoine - Division du Patrimoine'1997

Au cours de la pr6histoile, toute soci6t6 se constitue : I'homme et ses valeurs se forment progressivement au fil
d'un temps extr€meme-nt long. Durant quelques millions d'ann6es apparaissent succcssivement"notre constitution
anatomiqire, notre lanqage, noJcroyances, notr'e pens6e. L'aventure se teiirine aux confins de I'histoire, lorsque les textes
en donneht un reflet bYaise par le cfroix inientionhel des informations i maintenir. L'Arch6ologie prehistoriq'ue interroge
des traces mat6rielles mainGnues spontan6ment i travers les Ages donc obiectivement representa"tiv<is des modbs de vie, d6s
conceptions metaphysiques et des processus 6volutifs propresh notre espdce. Cette si lonzue "histoire" fut souvent ndslieee
par lds manuels'prbduits par det historiens orient'6s irers les grands faits de guerr"e ou d'expansion, non ver"s des
bh€nomdnes cultr:rels g6nerlux. Cette plaquette a pour vocation ddpallier quelque ieu cette d6ficiehce dans I'attente oi les
inaitres en histoire des"civilisations soient'aussi ce'ux en histoire des peuple's. R6ali66s par des arch6ologues qui se veulent
historiens, cette publication invite i une rdflexion g6n6reuse et aftentive sur fa nature de I'h-omme et sa lente
transformation.

LA PREHISTOIRE : UNE SCIENCE WALLONNE

Sollicitd par Ia Rigion wallonne, cet ouvrage collectit', rdalisd par I'A.S.B.L. Prdhistoire Lidgeoise, prdsente les
donndes principalis de notrd patrimoine prdhistorique.

Destini A un large public et plus specifiquement au milieu scolaire, Ia publication est concue selon les srandes
piriodes de la VrChistoire-en'insistant'sur lei uirdctiristiques propres h la prihisioire wallonne et sir les lieux pisitables
(sites et musCes).
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Coordonni par les deux auteurs ile cette note, il constitue attant tottt le fruit d'un traaail cl'amis pnssionnds tle
prihistoire,et enciend dtuiliants de l'llniaersiti de Litge. Dis lt prdsent, nous remercions aiztement tous ceut qii ont particpd
h cette rdalisation.

Enftn, nous tenons A exprimer notre profonde gratitude A la Diztision du Patrimoine tlu Ministdre de
toallonne et'plus particulilrement d Monsieur Anilri Mitthvs, lnspecteur Gindral, qui tous a donni I'occasiorr
t'asicule iland Ie cidre des lournies du Patrimoine L997 consdcries du patrimoine arcliiologique.

la Rdgion
tl'diliter ce

On peut l6eitimement consid6rer que la pr6histoire fut n6e en Belsique. Vers 1820. Ph. Ch. Schmerlins, Professeur
i I'Universitb de Li6ge, ddmontre la hautdanciehnet6 de I'homme conte"mirorain d'animaux disparus (EngYs). Dans les
ann€es 1850, Ed. Dup'ont (Bruxelles) 6tablit, grdce A ses fouilles dans le Bassih mosan, la premidre ihronologie correcte du
Pal6olithique suprdri?:ur eunrpden. En 1886, M. de Puydt, J. Fraipont et M. Lohest (Lilge) associent les N6anZertaliens aux
Mousl6rieirs et a-ux sdpultur6s exhum6es d Spy-(Narirur).En 1885, le premier "Neolithique" est d6couvert A Omal (Lidge)
par M. de Puydt et sori equipe, d6montrant la diffusion de la premidre irgriculture dans nos r6gions.

Entretemps, les tranch6es hennuybres prouvent I'importance de I'industrie minidre i Spiennes (Hainaut), dAs le
N6olithique moy.en (IVe. milldnaire) et les nappes alluviales. su-ccessivemel! taill6es dans l9_Baqsil de la. H{ne^d6montrent
l'6volution des industries les plus ancienn-es du pays : de 500 a 100.000 ans environ (E. de Munck, D. Cahen). Plus
rdcemment, Ie-site de la Belle Roche (Sprimont) d€nioitre une3resence h"I]gn? d'un style diff6rent, d.ans les Ar*nnes etre€emment, le srte de la Delle Kocne (5prunont) demontre une presence numarne, d un style dltterent, ctans les Aroennes et
attribu6e au "PldistocEne moyen Ancien", vers 500.000 ans (llM. Cordy, LiEee). Les fouilles men6es i la srotte Scladina
(Andenne) permettent la mis-e au jour des restes d'un enfanf n6anderthiien,fe mieux etudi6 de ce sibcle e"n Belgique (D.
attnDuee au l'lerstocene moyen Ancren , vers Ju,r.uuu ans U.M. Loroy, Lrege). Les toullles mene€s a la grofte >claqrna
(Andenne) permettent la mis-e au jour des restes d'un enfanf n6anderthiien,fe mieux etudi6 de ce sibcle e"n Belgique (D.
B-onjean, Libge). De_s fouilles aussi fructueus€s,ont concern6 6galement l'Aurignacien (Trou Magrite), le G-ravettienBoniean, Libge). Des fouilles aus-si fructueuses ont concernd 6galement l'Aurignacien (Trou Magrite), le

!Hutco,1g1e)"9 t9 tr{gsotit}_iq1e trlgQ 9n collguoJafrol,eyre t-jQsg g Alb,uqre-1q"9 !L..?t{u."?1)..I.11t{agc
fouilles aus-si fructueuses ont concernd 6galement l'Aurignacien (Trou Magrite), le Giavettien
solithique (Freyr) en collaboration entre L'idee et .Albuque'rque (L. Strauss). Le Magdal6nien fut
es i Chaleux (E Teheux), Furfooz (N. Cauwe)ile Trou daSoming q.-M. l,eoJard). L'Arhensbourgien

Donlean, Lrege/, ues toullles aussl lructueuses ont concerne egatement I Aungnacren (lrou vlagrrter, le bravertren
(Hutcorgne)"et le M6,solithique (Fre'"r) en collaboration entre L'idge et .Albuque'rque (L. Strauss). Le Magdal6nien fut
approchd par les fouilles i Chaleux (E. Teheux), Furfooz (N. Cauwe)Ile Trou daSomine (J.M. l.eotard). L'Arhensbourgien
(8.400 ans) est ddsormais bien connu par les fouilles i Remouchamps men6es par M. Dewez. Dernidrement, Ia lonsue
approch6 par les fouilles d Chaleux (E. Teheux), Furfooz
(8.400 ans) est ddsormais bien connu par les fouilles i mps men6es par M. Dewez. Dernidrement, la longue

r l  ' . . ' .sdquence du Trou Walou Clrooz) illustie l'6volution complEte du Paleolithique supdrieur en Region wallonne (M. Defez,
M.^Toussaint, E. Teheux, Chr. Draily). Durant les m6mies phasg+ les {tei "tjong6riens"de lVleer (Anvers) 6clairent Ie
sequence clu lrou walou (lrooz) rllustre I'evolutron complete du l'aleohthrque suEr€neur en ](eg!on wallonne (M. uewez,
M.^Toussaint, E. Teheux, Chr. Draily). Durant les m6mes phases, les sites "tiong6riens" de Meer (Anvers) 6clairent le
comportement de ces "derniers chas6eurs de l'Allerod, veri 9.000'ans (Fr. Vair trloten et D. Cahen, Tervuren). Les sites
m6solithiques ont entrdemps liw6 les 6tonnantes d6couvertes de s6pultures collectives- (Margaur; Autours, Bois Laiteriem6solithiques ont entretemps liw6 Ies 6tonnantes d6couvertes de s6pulrures coll
par N. Cariw.e) et celui de la station Ledyc A Remouchamps.montre I'brganisationpar N. Cariwe) et celui de la station Leduc A Remouchamps montre I'brganisation spatiale d'un campement de cet Age. Les
iemous suscit6s par les fouilles effectu6es sur la place Sa'inFl^ambert (tiege) sont trop connus poui en rendre dav"antage
compte ici (M. Otte et I.-M. Leotard). De eisantesques sites du Neolithique ancien (VIe mill6naire) ont 6t6 explor6s
systdmatiquement : Darion (D. Cahen, I. Jadin! Vaux'* Bors* (.-P. Caspar dt J. Docquier). Ils illustrent des modes d'auto-
d6funse et- de protection, probablement li6s i la prdsence des M6solithiques contehporains. Une s6rie de monuments
m€galithiquesTurent explor6s et interpr&6s recemment, tel I'ensemble de.Wdris (Fr. Hubert, M. Toussaint), Lamseul (M.
Torlssaint'et I. Jadin) ef Gomery (N. Cauwe et M. Toussaint). Dans les Ardennes, divers sites de refuge ou d'habitat
('oppodal') et d'e sdpulture ('toribelles") complEtent le modAle de peuplement celtique de la haute Belgi{ue (A. Cahen-
De[bye, V. Hurt etP.P. Bonenfant).

Un panorama complet de la pr6histoire belge a ainsi €td renouvel6 totalement lors des fouilles r6centes. Non
seulement, if apporte des in'formation3 mises i jour, "mais aussi, il facilite I'int6gration de ces donn6es dans un contexte
international ldrle ori, souvent, notre pays a joud un r6le interm6diaire primordial. Ce n'est donc pas ainsi le patrimoine
wallon qui y fut Yllustre mais bien une'pa'rtie de I'histoire europ€enne.

Marcel OTTE et Laurence HENRY
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