
Les assemblages lithiques du site Pleistocdne moyen d'Orgnac 3 (Arddche, France) : Paldolithique moyen ancien

INTRODUCTION

Le site arddchois d'Orgnac 3 est un ancien aven, piege d s6diments sur un plateau karstique, qui
s'est transforne au cours du temps en cavitd puis en doline. La d6couverte de stalagmites et de gros
blocs effondrds dans le remplissage permet en effet de penser dr I'existence, d un moment donn6,
d'un abri couvert dont le plafond s'est peu d peu effondr6. Les ddp6ts arch6ologiques indiquent que
les hommes auraient v6cu sous un porche parmi des 6boulis, provenant de I'ouverture de I'aven.
Puis aprds I'effondrement complet du plafond, les demiers occupants se sont installds d I'air libre
dans une d6pression (cuvette d'une doline), bordde par de petits escarpements de lapiaz. En dehors
du niveau sup6rieur 1, qui est une occupation de plein air limit6e par des talus calcaires, le gisement
apporte donc des informations sur une fr6quentation humaine en grotte, dans un milieu clos otr les
matdriaux intentionnellement apportds par I'homme sont aisemment identifiables. Les hommes sont
revenus d'une manidre rdpdtde dans ce lieu alors que son aspect se modifiait, sans doute en partie
par la prdsence d'un abri d proximit6 de nombreux gites d silex.

Ddcouvert dans les annees 50, fouilld de 1959 d 1972 par J.Combier, Orgnac 3 est un des sites
frangais de rdference pour cette partie de la vallee du RhOne mais dgalement pour la connaissance
des groupes humains du Pleistocdne moyen. Les diverses datations radiom6triques recentes lui
dorurent en effet un 6ge compris entre 350 et 280 000 BP (stade isotopique 9). Orgnac 3 serait donc
le gisement le plus ancien de cette r6gion.
L'industrie lithique a fait I'objet d'une 6tude pr6liminaire en 1967 i partir du mat6riel issu d'un
sondage de 5 m2 rdalisd par J.Combier. Les fouilles ont ensuite permis de rdcolter au total plus de
50 000 artefacts. La prdsente 6tude concerne I'ensemble du mat6riel lithique recolt6 lors de ces
fouilles.

Le site est relativement isold sur un plateau, au sud des gorges de I'Arddche, dans la partie la
plus m6ridionale du d6partement, sous des influences totalement mdditdnan6ennes. Les gorges de
I'Arddche ont livrd une grande densit6 de grottes mais la plupart appartiennent au Paldolithique
moyen rdcent et sont dat6es des stades isotopiques 4 et3. La situation gdographique d'Orgnac 3 le
positionne plus prds de la vallde du Rh6ne, axe de circulation majeur nord-sud, que du Massif
Central, dont les contreforts sont situds plus ir I'est. Le plateau d'Orgnac I'aven borde la vall6e du
Rh6ne et les altitudes ne d6passent pas les 200 m. Il parait donc ais6 de parcourir cette zone, aux
abords de cours d'eau, affluents du Rhdne.

Dix niveaux archdologiques ont 6t6 distinguds d la fouille en fonction de la densit6 du matdriel,
sur une s6quence de plusieurs mdtres de s6diments (Combier,1967).Ils sont sdpar6s entre eux par
des zones st6riles. Dans I'attente d'une 6tude spatiale et verticale d6taill6e de la repartition des
pidces et donc d'une r6vision des donn6es stratigraphiques, ces dix niveaux ont servi de trame dr
l'6tude du mat6riel lithique, m€me si ils sont parfois un peu 6pais (20 d 50 cm d'dpaisseur en
moyenne). Les assemblages archdologiques de chaque niveau regroupent vraisemblablement des
artefacts abandonnds lors de plusieurs passages des hommes mais rien i I'heure actuelle ne permet
de les distinguer. La fouille a bien rev6l6 i la fois du matdriel dispersd sur des surfaces 6tendues,
indiquant sans doute un moment d'occupation privil6gi6 mais aussi des d6p6ts oir les objets sont
disposds anarchiquement sur une grande 6paisseur. La rdpartition verticale des objets d6pend d'une
multitude de facteurs dont la vitesse de s6dimentation, la dur6e de I'occupation, son dtendue en
surface, les animaux intrusifs, le pidtinement (Courtin et Villa, 1982).Il est en cons6quence difficile
de dire si des "sols d'habitat" ont 6t6 conserv6s (Bordes, 1975), refldtant ir certains moments une
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morphologiques d'un outil, oublie de prendre en compte toute une s6rie de caractdres, en particulier
techniques. Elle privildgie I'orientation technique de I'outil (Bordes, 1975) et ndglige I'ensemble des
dtapes de la production et ses rapports avec I'outil qui n'est en r6alit6 qu'un moment de I'ensemble
des activites, qui plus est lorsque les dclats sont utilis6s bruts. La seconde, plus r6cente, conduit d la
description et d la compr6hension de I'existence de groupes de pidces et des !i9qs qul les unissent,
par une s6rie de caractdres descriptifs, quantitatifs et qualitatifs (Geneste, 1985). Elle 1 pour but
d'essayer de mettre en dvidence des tendances, des choix, des caractdres rdp€titifs dans le
fagonnage, le ddbitage, la retouche, 6ventuellement de distinguer des objectifs ddfinis par une sdrie
de critdres pertinents et r6p6titifs. C'est le moyen de comprendre tous les dvdnements qui se sont
ddroul6s depuis la collecte de la matidre premidre jusqu'i la production et la retouche dventuelle du
support. Cette analyse permet de considdrer chaque pidce comme porteru de traces d'une histoire dr
reconstituer. Pris entre des besoins fonctionnels et ce que lui offre I'environnement, ses choix
technologiques ("traditions" ?), I'homme trouve le moyen d'y r6pondre par des comportements qui
n'ont rien d'al6atoires. La manidre de faire devient alors un caractdre identifiable, beaucoup plus
fiable que des fr6quences d'outils et des indices techniques ddpendant de multiples facteurs
extdrieurs (exportation, importation, activit6s....). La reconstitution du geste, de sa complexitd et de
sa variabilitd, permet de d6crire les comportements. Cette seconde m6thode a guid6 I'ensemble de
I'etude.

La validitd des hypothdses sur un assemblage lithique se heurte cependant souvent d la
signification du matdriel abandonnd dans le gisement. En effet, toute une s6rie d'impond6rables
enlre en jeu pour fausser I'image d'une s6rie lithique. Le matdriel abandonnd est ce qui reste d'une
production qui a pu 6tre en partie export6e. Des pidces peuvent avoir 6td apport6es d6jd ddbitdes.
L'abandon signifie aussi I'absence d'int6r€t (fracture, vieillissement, inutilisation, non
indispensable). Ce qui est abandonnd est le plus commun etlou I'inutilisable. La plus ou moins
grande abondance des matidres premidres, leur qualit6, peut €tre responsable de ce que I'on retrouve
sur le site. d'adaptations techniques, de r6affutage, d'exploitation intensive des nucl6us, sans pour
autant influencer les choix des modes de d6bitage pratiqu6s. Les outils peuvent en outre €tre
abandonnds dr des stades difftrents de r6affutage, d'utilisation. Que signifie quelques pourcentages
supplementaires de racloirs dans un assemblage m6me si les fr6quences des diffdrentes cat6gories
d'objets lithiques sont un moyen de d6celer d'dventuelles activit6s spdcifiques. La superposition ou
le palimpseste de diverses occupations peu ou trds spdcialisdes peut par ailleurs donner I'illusion de
groupes culturels distincts venus occuper la cavitd. La quasi absence de remontages amdne par
ailleurs ir penser ir la pr6sence de sdries tronquees par des facteurs naturels ou anthropiques ou ir due
d la fouille partielle de la doline. Le contexte karstique ne peut expliquer ce phdnomdne. Les
remontages sont frdquents dans les cavitds du sud-ouest de la France. Soit il s'agit d'une question de
comp6tence face d des silex peu distingables, soit d'un comportement humain pr6historique
(dlimination de pidces, vidanges, exportation ...).
Les habitudes techniques paraissent plus inddpendantes des activit6s et des autres facteurs
perturbateurs, mOme si celles-ci peuvent rdsulter d'une adaptation aux besoins du moment
(mdthodes de d6bitage diff6rentes pour obtenir les m6mes tlpes d'6clats). Pour obtenir des supports,
destines ou non ir une utilisation particulidre, certains caractdres spdcifiques, certains acquis
techniques du groupe ont de grandes chances de se manifester au cours du d6roulement de la chaine
opdratoire. Ils se retrouvent observables dans une s6rie m€me tronqu6e par les hommes et le temps.
Ce sont eux qui doivent guider la recherche des comportements li6s aux "traditions" et non ceux
lids aux activit6s, aux conditions environnementales ou aux roches disponibles.
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probablement I'usage passif de certains de ces outils, si il n'y a pas eu bien sOr de perturbations
posterieures au d6p6t.
Au vu de la position des outils et des foyers, I'installation humaine parait donc occuper de
prdference une zone situde le long de la paroi principale de I'abri (Moncel, 1996). Dans les niveaux
6 et7, des lignes de blocs disposds en arc de cercle de 50 d 60 cm de diamdtre ont 6t6 signalds d la
fouille et confirmeraient cette disposition privil6gi6e de I'occupation. Ils sont peut-€tre d'origine
anthropique. De m€me, des successions de "trous" de l5 d 20 cm de diamdhe a conduit d envisager
une ligne de poteaux (Combier, 1967). Les hommes se seraient install6s la plupart du temps parmi
les blocs dffondres, t6moignant d'une occupation dans les 6boulis d'un effondrement partiel de la
cavit6. Les petites cuvettes, ainsi disponibles, expliquent probablement les concentrations de
materiel lithique et d'ossements (lieux de vie obligds ?) (Combier,1967 Moncel, 1996).

La discussion du pourquoi de la venue rdgulidre des hommes dans cette cavitd et la comparaison
du matdriel lithique abandonn6s lors des phases successives de I'occupation ont conduit d ddcrire les
comportements techniques et typologiques des groupes humains venus frdquenter la grotte au cours
du temps. ir rdfldchir sur les raisons des choix techniques (activitds ?) et d appr6hender le rapport
entre les occupants et leur environnement (exploitation des matidres min6rales). L'6tude a donc 6td
mende de manidre d reconstituer toutes les phases des activitds, depuis la selection des mat6riaux
dans I'environnement, le deroulement des chaines op6ratoires employdes, jusqu'd l'6tape de retouche
des produits du d6bitage.
Enfin, la question de I'attribution culturelle des assemblages lithiques permet de discuter sur la
variabilitd des industries du Pldistocdne moyen en Europe et leur signification. Les sites de la
seconde partie du Pl6istocdne moyen, bien datds, sont rares et cette p6riode est une zone charnidre
pour la comprehension de ce que I'on nomme Pal6olithique inferieur et Pal6olithique moyen. En
effet, les dtudes r6centes montrent qu'au cours des stades isotopiques 8 d 6 6mergent des groupes
humains dont le comportement technique et le rapport ir la matidre premidre invitent d les isoler et d
reconnaitre les premidres "traditions" de tendance Pal6olithique moyen en Europe. Dans certains
assemblages, la raretd des bifaces et le caractdre 6volu6 des outillages sur 6clat, outre I'activitd
dominante du d6bitage, incitent d placer au cours de cette p6riode le "passage" trds progressif de
certains groupes humains vers des types de gestion des roches que I'on rencontre g6ndralisds au
cours des stades isotopiques 4 et 3 (Moust6rien). Au cours de ces stades 8 d 6, coexisteraient ddji
des "cultures" ou traditions techniques trds vari6es selon leur stade de mutation vers le Pal6olithique
moyen (Acheulden final, Epi-Acheulden et autres), annongant le buissonnement des "Moustdriens"
de la dernidre pdriode glaciaire. L'6tude d'Orgnac 3 ne peut que contribuer au d6bat sur I'origine de
ce complexe, sur la discussion des critdres prdcis de differenciation des industries acheuldennes et
moustdriennes, stu les critdres de comprdhention des variabilit6s techniques et typologiques
(activitds, roches, "traditions techniques", outillage). La pr6sence de bifaces dans la plupart des
niveaux a longtemps fait rattacher la plus grande partie de la s6quence d'Orgnac 3 d de I'Acheul6en.
Ces bifaces sont pourtant trds peu nombreux et la pr6sente 6tude contribue d relativiser leur place
techniquement et d attribuer les premidres occupations du gisement ddje e du Pal6olithique moyen.
Celui-ci serait alors trds ancien datd du stade isotopique 9. La comparaison des differents niveaux,
temoins de flashs dans le temps, permet de mettre en dvidence des comportements diflerentiels face
d la matidre premidre avec des chaines op6ratoires de ddbitage des niveaux de la base de la
sdquence dont la place et le ddroulement sont conduits sans rapport avec ceux du sommet de la
sequence. Ils annoncent une gestion de I'environnement mindral qui est celle des groupes du
Paldolithique moyen r6cent.

Deux approches sont envisageables pour aborder l'6tude d'un matdriel lithique. La premidre passe
par I'elaboration et le classement d'une sdrie de types d'objets selon des critdres s6lectionnds plus ou
moins objectivement (liste-type de F.Bordes). Mais cette liste, diversifiant d I'extr6me les variations
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occupation spatialement 6tendue de la cavit6 (niveaux 3, 5a et 5b), et_si, ir d'autres moments. des
fr6qientations trds localis6es, 6ventuellement plus courtes, et r6pdt€es^ de la -grltte ont .etd
enregistr{es. Les observations des fouilleurs prouvent cependant qu'd Orgnac 3, les couches
corrJspondent, dans la plupart des cas d la juxtaposition de. lentilles se chevauchant entre elles,
ddnotant sans doute de muftiples installations humaines localis6es differemment dans I'espace selon
les moments. Malgrd des tentatives r6pet6es, trds peu de remontages ont pu €tre effectuds.

L'abondance du matdriel d6bit6, souvent trds fragment6, la faible frdquence des outils et le
nombre des nucl6us, font du niveau supdrieur 1 probablement les restes d'ateliers de taille, dr moins
que I'emploi massif du mode de d6bitage Levallois ne soit responsable d'une sous repr6sentation du
nombre 

-de 
pidces retouchdes. Il est impossible de savoir si ce niveau correspond d une seule et

unique occupation, en raison de la forte densitd du matdriel dispersd- Mais des zones de ddbitage
sonf envisageables (Moncel, sous presse). Des parcelles d'os br0l6s en semis tdmoignent de
I'existence di foyers lessiv6s au cours de la phase de colluvionnement et des gros blocs coniques de
calcaire urgonien portent des traces de percussion.

Les autreis niveaux ne pr6sentent pas une densitd de mat6riel aussi grande mais des nucleus y ont
dt6 r6coltds associds d des 6clats. Les bifaces et les outiis sur galet sont egalement pr6sents avec
leurs dechQts de fagonnage. Lors de la majeure partie de I'occupation de la cavitd, des activites
diversifi{es, ddbitage ei t-agonnage, se sont probablement d€roul6es sur place. Les produits
retouchds sont de moins en moins fr6quents dans les assemblages au cours du temps indiquant peut-
€tre une plus grande adaptation des produits ddbitds, utilisds -alors plus souvent bruts, ou des
activitds de qpE diff6rent. La proportion des outils semble toutefois 6tre en relation avec la densitd
du matdriet.- La of les frdquences de produits retouch6s sont les plus 6!evdes. les densitds
d'occupation sont les plus faibles. Si les assemblages collect6s sont significatifs, les niveaux
profonds 4a, 7 et 8, ld oir les frdquences d'outils sont les plus 6levdes, sont peut-dtre plus des
idmoins de haltes brdves, pouvant revdtir un caractdre plus sp6cialisd, des occupations avec.des
activitds rdduite de d6bitage ou des groupes humains developpant un comportement technique
necessitant une forte retouc-he des produits de d6bitage. Quoi qu'il en soit, les donndes actuelles sur
la faune ne montrent pas de diff6iences significatives impliquant une modification apparente des
activites des niveaux 7 a Z lAouraghe,1992; Moncel, 1996). Cependant l'6tude taphonomique en
cours apportera peut-Otre des indicitions nouvelles. Il est vrai que-les chevaux sont dominants dans
les niveaux r,rpdtieuts de la sdquence, li6s en cela au contexte climatique plus steppjque. Dans-la
partie moyennb du remplissage, les cervid6s sont au contraire les especes les plus frdquentes' Le
nombre dtndividus ddcompt6i dans la faune tendrait d prouver en gdndral des haltes de courte durde
ou un traitement de quelques carcasses (Aouraghe' 1992).

Il ne semble pas y avoir de preuves indiscutables d'habitats structurds dans les niveaux sous
abri (Combier, 196f. Des traces d'anciens foyers sont situdes prds de.la paroi pour les niveaux 3 et
2. Elies n'ont pas la'm€me situation topographique pour les autres niveaux,. indiquant peut-Ctre un
d6placement de la place des installations au cours du lemps. De taille r6duite, certains foyers sont
nd'anmoins construits, creus6s en cuvette et entour6s d'une mince couche d'argile rougie. D'autres
sont ceintur6s d'une construction de blocailles, sans doute intentionnelle. Ces foyers sont souvent
associ6s d des concentrations d'outils sur galet d proximit6 de restes de gros mammifdres. l,es outils
sur galet sont beaucoup plus nombreux prds de la paroi du fond de la cavitd (Moncel, 1996). Le
..gr6up"*.nt des outils de grande tailie (bjlges et galets. am6nag6s). parai! indiscutable. Des
co"ncentrations d'outils sur 6clit sont parfois visibles mais moins systdmatiques (niveau 4b pour des
encoches ou niveau 3 pour des 6-clats Levallois). Aux cdt6s de restes crdniens fractur6s et
ddcarnis6s, quelques bifaies ont 6td ddgagds, dispos6s sur !a tranche, de mQme que des-outils sur
galet avec ie tranctrant en position verticate (niveaux 3 et^5a). L'existence de bifaces sur chant ayant
"ae1a ete signalde dans dei sites africains (Isaac, 1969), Orgnac 3 confirmerait cette observation et
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