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CHAPITRE 3

LESNIVEAUXSi4a

La distinction effectude pour l'6tude du matdriel lithique entre les niveaux profonds 8 d 4a et
Ies trois niveaux supdrieurs repose sur des observations technologiques concernant en particulier
la place et les rdgles des systdmes de ddbitage et des systdmes de fagonnage (bifaces, galets
am6nagds). Le niveau 4aparait €tre la demiere occupation ob6issant d des attitudes techniques
communes d tous les niveaux profonds, d savoir un d6bitage utilisant des modes vari6s et un
fagonnage de bifaces, bien que r6duit. A partir du niveau 3 et jusqu'au sommet de la sdquence
archdologique, I'activit6 de d6bitage est quasi exclusive dans les assemblages avec I'emploi
massif du ddbitage Levallois, laissant deviner que des groupes humains ayant une autre tradition
technique sont venus occuper la cavitd puis la doline. Rien ne permet de rattacher ce
changement dans les comportements d une activit6 differente (pas d'indices de restes dominants
d'un grand mammi{bre d certains niveaux permettant de supposer une activit6 sp6cialis6e), si ce
n'est la prdsence envisageable de restes d'ateliers de taille correspondant au niveau l.

I LES SYSTEMES DE PRODUCTION : LE DEBITAGE

Les niveaux 6 d 4a, les niveaux 8 et7 ayant livr6 trop peu de pidces, se caract6risent par la
coexistence de plusieurs systdmes de production d'6clats. Leur identification a ete rendue
possible par I'analyse des surfaces de ddbitage, de la conception de la gestion du volume du
nucldus et de la plus ou moins grande prdddtermination des enldvemerrcs.
Les modes employds sont assez identiques entre ces niveaux. A partir du niveau 5b, les
differents systdmes de production s'enrichissent d'un nouveau type, le mode de d6bitage
Levallois (Boeda, 1994), dont I'utilisation reste cependant toujours secondaire.

A) Les nucl6us

Les nucleus ne reprdsentent en frdquence qu'une petite partie du mat6riel lithique (entre
1 et2%) et ceci dans tous les niveaux. Le d6bitage s'est ddrould presque exclusivemment sur du
silex, surtout en plaquette, plus rarement en galet. La prdsence des nucl6us, m€me modeste,
ainsi que celle des fragments de nucleus et des dclats issus des diff6rentes dtapes des chaines
op6ratoires, indique quun d6bitage s'est ddrould sans doute intdgralement sur place dans tous les
niveaux.

Les nucleus brisds (147 pidces) regroupent d eux seuls, dans la plupart des niveaux, presque 50
%o ou plus des nucl6us. Cette intense fracturation n'est pourtant pas n6cessairement la preuve
d'une exploitation pouss6e des nucleus. La plupart des accidents paraissent en effet avoir eu lieu
en cours de ddbitage. Ils peuvent 0tre li6s aux litages et aux inclusions dans les plaquettes de
silex. Pour des raisons de commodites de lecture, I'analyse porte plus prdcisemment sur les
pidces entidres dont le nombre varie entre 25 et 45 selon les niveaux (tabl.10).
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Tabl. 10 : Les nucl6us, en nombre de pidces, des niveaux 8 d4a

1) Les types de nucl6us

L'observation de I'organisation des enldvements et de I' agencement des surfaces de ddbitage

sur les nucl6us permet de distinguer six cat6gories de nucldus qui coexistent dans presque tous

les niveaux (frg.25 et tabl.l l).

Tabl. I 1 : Les types de nucldus des niveaux 8 d 4a

-nucldus d ddbitage centripite : Nucleus dont une ou deux surfaces de ddbitage oppos6es et

s6cantes (ar6te pdriph6rique) sont exploitdes par des enldvements centripdtes et plus ou moins

convergents au centre du nucleus. Les deux faces peuvent €tre des swfaces de d6bitage ou une

des deux peut n'€tre ciue le plan de frappe pour I'exploitation de la face oppos6e (hi6rarchisation

des surfaces du nucl6us).
-nucldus prismatique : Pidces dont la forme paralldlip6dique est en partie due ir un d6bitage

d'une ou plusieurs surfaces paralldles etlou orthogonales entre elles, chacune pouvant servir de

plan de frappe d I'autre.
-nucl6us globuleux ou polyddrique : Les ndgatifs d'enldvements servent de plans de frappe aux

enldvements suivants.
-nucldus Levallois : Plusieurs critdres ont servi d identifier le mode de d6bitage Levallois

(Boeda, 1994): deux surfaces oppos6es, plan de frappe prdferentiel, une surface de d6bitage

ddcortiqude, des traces de prdparation des convexitds lat6rales et transversales et des

nervures-guides (dclats prdddterminants) pour guider le ou les dclats pr6ddterminds (surface

Levallois : "toute surface prdsentant les ndgatifs des enldvements pr6ddterminants" (Bodda,

ree4)).
-nucldus "mixtes" : Certains nucleus sont exploit6s selon plusieurs conceptions, enldvements

convergents sur une face, surfaces de d6bitage orthogonales ou multiples, successivement ou
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simultan6ment sur des parties differentes de la pidce. Type d part entidre, stade de ddbitage,
adaptation d la morphologie du support...? Cette question se pose parfois pour les autres
catdgories of peuvent coexister des stades de d6bitage distincts lors de I'abandon de nucldus
relevant d'un m€me sch6ma opdratoire.
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Fig. 25 : Les types de nucldus et leur rdpartition quantitative tout au long de la s6quence
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Le d6bitage par enldvements centripdtes est le plus couramment pratiqu6 sur ces nucleus d
6clat avec des frdquences qui ddpassent ou atteignent 50 % dans chaque s6rie (fig.26 et27).I,es
nucleus prismatiques sont le second groupe en nombre, prdsentant un ddbitage par enldvements
unipolaires, bipolaires ou entecroisds. Ils sont de plus en plus frdquents du niveau 7 (7,4Yo) au
niveau 4a (25 %) (ftg.28). Les nucleus globuleux sont plus rares, ainsi que les dbauches portant
un petit nombre d'enldvements. Les nucl6us Levallois totalisent moins de I0%o du mat6riel dans
les niveaux 5b et 5a et concernent environ 40Yo des nucl6us dans les niveaux 4b et 4a. Ils sont
absents des niveaux 8,7 et6.
Enfin signalons dans les niveaux 5a et 4b la prdsence de quatre pidces sur galet de quartz
pouvant Otre des nucleus prismatiques, mais l'6tat du quartz et la difficultd de sa lecture rendent
la d6termination douteuse. Ils pourraient €tre aussi bien des percuteurs brisds. De ce fait, on peut
considdrer que le ddbitage concerne en prioritd le silex.

2) Description des types de nucl6us

a) Les 4ucl6us ir d6bitage centripite : concept de ddbitage sur une surface ou en
volume : d6bitage de type discoilde ?)

Le support principal est le silex en plaquette dans plus de 60% des cas en moyenne. La
proportion de I'utilisation d'un galeVrognon en silex reste tds faible, sauf dans les niveatx 6 et
5b oir il y a quelques nucl6us sur galets. Le fragment de plaquette est le plus frdquemment
employd mais environ 25Yo des supports sont apparemment des 6clats de silex de plaquette
(tabl.l2).

Tabl. 12: Le support des nucl6us centripdtes (en nombre de pidces)

L'analyse des nucleus d ddbitage centripdte a posd d'embl6e la question de la pr6ddtermination

des enldvements et de la conception du d6bitage selon un plan ou en volume. Les trois-quart de
ces nucldus prdsentent en effet deux surfaces oppos6es dont les caractdres techniques affrrment
une gestion differente. Une des deux surfaces est totalement ddcortiqude, soit peu convexe, soit
pynamidale (surface de d6bitage ?) et I'autre face opposde est beaucoup moins am6nag6e (plan

de frappe plus ou moins cortical ?). L'ar€te est totalement ou partiellement pdriph6rique lorsque

subsiste des bords patines du fragment de plaquette (frg.29). La part des pidces totalement
decortiqu6es reste assez minoritaire mis d part dans le niveau 4b (70%). Le cortex rdsiduel

subsiste en gdndral sur une des faces du nucl6us. Mais le cortex tend ir disparaitre des nucl6us
des niveaux 7 d4a.

Le ddbitage s'organise sur une ou deux surfaces hidrarchis6es. Les nucleus ne pr6sentent pas

toutefois un agencement des enldvements qui puisse rdellement €tre considdr6 comme
prdddtermind (Lenoir et Turq, 1995). Certaines surfaces sont de section nettement pyramidale

mais la position des points d'impact ne permet cependant pas de rattacher tous ces nucldus

comme appartenant indiscutablement d un ddbitage de type discoide (Brieda, 1993). Il parait au

contraire y avoir une trds grande vari6td au sein de cet ensemble, regroupd par des critdres de
disposition des enldvements 
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axes dc d€bitagc

axes de ddbitage
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Fig.26 : Exemples de nucl6us d deux surfaces sdcantes sur fragments de plaquette de silex
(niveaux 5b d 4a).
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Fig.27 : Exemples de nucldus d deux surfaces sdcantes sur fragments de plaquette de silex du
niveau 5b. Comparaison avec un fragment de plaquette mince du niveau 4b dont
I'exploitation est plus un fagonnage qu'un ddbitage.
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et des surfaces. Cette diversit6 pourrait €tre le reflet d'une variabilit6 dans le d6roulement du
ddbitage li6e ir une m6thode diversemment contrdl6e sur des supports prismatiques @laquettes)
dont les plans naturels offrent des zones de ddbitage potentielles, comme de la prdsence de
plusieurs mdthodes qui ont 6t6 regroup6es.

- Le d6roulement de lexploitation

La rdgle de ddbitage la plus frdquente consiste en la gestion distincte des deux surfaces. Dans
80 d 90% des cas, une des deux faces semble 0tre un plan de frappe par I'inclinaison trds

abrupte, la disposition des enldvements et la surface corticale centrale qui subsiste. Les detx
fuces peuvent €tre parfois deux surfaces de d6bitage totalement d6cortiqu6es (5 d 9olo des cas
sauf25Yo dans le niveau 5b).

Pour plus de 80% des nucl6us, la premidre 6tape consiste en le d6gagement d'enldvements

orthogonaux d la surface corticale, sur une face. Les enldvements sont souvent courts, peu

envahissants et parfois uniquement sur une partie de la p6riph6rie et discontinus. Des plages

corticales subsistent au centre de la face ainsi pr6par6e. Les surfaces corticales sont utilisdes

comme plan de frappe initial et les bords du fragment de plaquette ne sont am6nag6s que

lorsque c'est jug6 n6cessaire. Cette 6tape peut 6tre consid6r6e comme la mise en forme

sommaire d'un plan de frappe qui va servir d I'exploitation de I'autre face. Les produits issus de

cette 6tape ne sont pas obligatoirement d considdrer comme des d6ch6ts.

Les enldvements sur la surface opposde sont gdndralement centripdtes, trds rarement bipolaires,

plus envahissants et leur inclinaison est moins abrupte et plus paralldle au grand plan de la
plaquette. Le cortex subsiste beaucoup plus rarement sur cette surface. Les premiers

enldvements sont assez souvent envahissants puis sur certains nucldus est visible une seconde et

demidre s6rie d'enldvements courts et r6fl6chis. Cette face semble €tre une surface de ddbitage.

La surface de d6bitage est soit ldgdrement bomb6e, soit de section pyramidale ou trapezoidale.

Le nucldus est dissymdtrique dans la plupart des cas surtout si le cortex subsiste en plages

6tendues sur une des faces. Les nucl6us, otr les deux faces sont des surfaces probables de

d6bitage, prdsentent une dissym6trie bifaciale beaucoup moins accusde.

Les nucl6us avec un plan de frappe distinct, les plus fr6quents, peuvent se subdiviser en trois

groupes de pidces en fonction du nombre de n6gatifs d'enldvements encore visibles sur les deux

surfaces (tabl.13).
- Une des faces totalise un nombre de ndgatifs trds faible par rapport ir I'autre (de 1 d 3 ou I d

10). Elle a par ailleurs les caractdristiques d'un plan de frappe (enldvements peu envahissants,

d'incidence abrupte).
- Le nombre des n6gatifs d'enldvements est d peu prds identique sur les deux faces, variant de

7 d 15 en moyenne mais jamais inferieur d 4.
- Le plan de frappe, reconnaissable de nouveau par le cortex envahissant et I'inclinaison des

enldvements, pr6sente un trds grand nombre de petits enldvements courts, p6riphdriques et

quelques enldvements envahissants. La surface opposde, plus plane, n'est couverte que par

quelques enldvements envahissants.

La dernidre catdgorie devient plus fr6quente que la premidre dds le niveau 5b et regroupe 50%o

des nucl6us centripdtes dans le niveau 4a- La prdparation du plan de frappe serait alors plus

intense (soignde ?) dans les niveaux 4b et 4a, si I'on considdre que la densitd des enldvements

t6moigne d'une mise en forme plus 6laborde du plan de frappe. Les supports sont identiques et

ne justifient pas cette modification du comportement.
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Fig. 28 : Nucldus prismatiques et d deux surfaces de ddbitage orthogonales sur fragment de
plaquette de silex et galets de silex rhodanien du niveau 5a.
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Fig.29 : Nucl6us du niveau 5b. N'l : nucldus sur fragment de plaquette de silex, d6bitage par

enldvements centripdtes sur une face plane et enldvements abruptes p6riph6riques sur la face
oppos6e, repris en grattoir en bout. No2 : nucldus d ddbitage centripdte (dessin O.Bernardini).
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Si le nombre et I'ampeur des n6gatifs d'enldvements subsistant sont corrdl6s d l'dtendue du
cortex rdsiduel (tabl.l4), on constate que :

- Dans le niveau 7, une des detx surfaces porte toujours des lambeaux de cortex. La
surface oppos6e, souvent ddcortiqude et un peu plus plane, est peut-Otre d consid6rer comme une
surface de d6bitage. Les ndgatifs d'enldvements sont cependant en nombre identique sur les
deux surfaces. La relative symdtrie des deux faces fait parfois par ailleurs penser d une
exploitation indiffbrente des deux surfaces, m6me si il subsiste sur une des deux du cortex.

- Pour le niveau 6, on retrouve la m€me gestion des surfaces mais quelques pidces
pr6sentent une des deux surfaces avec un nombre 6lev6 de ndgatifs d'enldvements encore
visibles, sup6rieur d 10.

- Dans le niveau 5b, le cortex est encore dtendu sur une des faces des nucldus ( souvent
le plan de frappe). Le nombre des enldvements sur la surface encore cofiicale est sup6rieur en
g6n6ral d celui de la surface oppos6e, de d6bitage, quelque soit la dimension de ces
enldvements.

- Dans le niveau 5a, les plages corticales des nucldus sont trds rdsiduelles et les
enldvements sont nombreux et envahissants. Une des faces est souvent totalement ddcortiquee.

- Dans les niveaux 4a et 4b, sur une des faces, avec des enldvements d'incidence tres
abrupte (plan de frappe), ne sont visibles que des lambeaux de cortex et la surface opposde
(d6bitage?) est totalement d6cortiqude, sauf de rares cas dans le niveau 4a, par quelques
enldvements envahissants.

Tabl. 13 : Plan de frappe et surface de ddbitage sur les nucldus centripdtes
A : nombre d'enldvements du plan de frappe/autre face
B : pas de plan de frappe individualisd

4a 4b 5a 5b 6 7

A inf 5 6 10 a
J

33.3% 63,6yo 28.6% 2s% 58.8%

A eeal z I I 4 I

22,zyo 9,|yo 4,7Yo 14.3%
A suo 4 2 t2 l0 6 J

44.4Yo 12,2yo 57.t% 37.r% 3sJ%
B 2 I

9.r% 9,5yo 25% 5.9%
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4a 4b 5a 5b 6

lambx I face 4 2 6 9 I I

500/o 20% 28,6% 32.1% s.9% t4.3vo
envah.2
faces

I I a
J I I

I

12.5% 4.7% t0.7% 5s% l4,3oA

lamb+envah a
J I 2 8 5 a

J

375% 10% 9,50 28,6yo 29.4Yo 42,8010

cortex lat 6 J 5 2
28,6% r0.7% 29.4% 28,6yo

non cortical 7 6 5 5

70% 28,6yo 17.8% 29.40

Tabl. 14 : L'ampleur des zones corticales sur les nucl6us centripdtes

- La variabilit6 de I'exploitation

* Une variation fonction du support

Dans certains cas, le ddgagement d'enldvements abrupts @rdparation du plan de frappe)

s'effectue d partir de la surface corticale mais selon un zrxe opposd au ddcorticage habituel, ou dr
partir du bord du fragment de plaquette. Il est parfois mal ais€, lorsqu'il y a des lits de sous-

cortex de d6tacher des 6clats perpendiculairement aux surfaces corticales, alors que ce n'est pas

le cas si I'on suit le grand plan de la plaquette. Le rdsultat morphologique est identique.

* Une reprise postdrieure du plan de frappe

Une 6tape suppl6mentaire dans la gestion du nucl6us peut intervenir en phase finale. Un ou
plusieurs enldvements sont extraits d partir de la surface d6cortiqude aprds le ddbitage de la

surface oppos6e sans pour autant entrainer par la suite le reddmarrage d'une seconde sdrie

d'exploitation sur la face de d6bitage. Cette action ne peut pas d priori 6tre considdr6e comme un

rdavivage du plan de frappe, mais pourrait €tre plut6t une exploitation terminale du nucl6us, en

vue d'obtenir quelques dclats suppldmentaires, courts et 6pais. Ce ddroulement du schema

d'exploitation incite du reste de nouveau d se demander si il y a effectivement s6paration entre le

devenir des 6clats issus du plan de frappe et ceux de la surface de d6bitage, lorsque ces deux

sont distingables, et donc distinction de conception entre les deux surfaces. Dans ce cas ld, la

reprise du plan de frappe serait un d6bitage opportuniste en fin de parcours d'une surface du

nucleus auparavant consid6r6 comme plan de frappe.

* Un d6bitage alterne des deux surfaces

Une pidce dans le niveau 6, 4 pidces dans le niveau 5b, et une dans le niveau 4b permettent

d'observer la succession de plusieurs 6tapes de d6bitage distinctes entre elles. Le plan de frappe

est r6aviv6 au moins detx fois sommairement suivant plusieurs axes de d6bitage, avant de
poursuivre et reprendre I'exploitation de I'autre face d6cortiqu6e et plus plane.

Dans d'autres cas, un rdel ddbitage alteme des deux faces est observable (tabl.ls). Ces nucl6us

sont souvent totalement d6cortiqu6s, de sections biconvexes et assez 6pais. Le nombre
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d'enldvements des deux faces approche ou d6passe dix.

Tabl. 15 : L'ordre d'exploitation des deux faces des nucldus centripdtes (en nombre de pidces)

- La variabilit6 de la production

La distinction assez systdmatique qui est faite dans la gestion des deux faces du nucldus (80 d

90% des cas) dds les niveaux profonds prouve un d6bitage du bloc vraisemblablement congu

dds la mise en forme, en vue d'une production dont la variabilitd semble elle-m6me control6e.

En effet, dans tous les niveaux, les nucldus se distinguent entre eux selon leur section : surface

peu convexe ou pyramidale, surface peu ou trds ddcortiqu6e. Cette dissym6trie est en rapport

certain avec I'angle de d6bitage qui entraine un envahissement variable des enldvements donc

des formes, des dimensions et des 6paisseurs.

Pour certains nucl6us, une seule s6rie d'enldvements corticaux est extraite sur une face assez

plane opposde ir une autre, auparavant prdparde par des enldvements plus ou plus abrupts (plan

de frappe). Dans ces cas, le d6bitage se confond totalement avec le ddcorticage. L'exploitation se

ddroule de manidre d ce que les enldvements soient plus ou moins couwants alors que la swface

reste toujours faiblement convexe. Cette surface correspond d la surface plane corticale de la

plaquette et aucune mise en forme pr6alable ne ddgage un volume pour I'exploitation. Avec un

angle de frappe compris entre 70 et 90", de grands 6clats ont pu 6tre extraits en plagant le point

d'impact trds prds de I'ar6te p6riphdrique (fig.30).

Dans d'autres cas, I'exploitation s'est poursuivie aprds une premidre s6rie d'enldvements

corticaux (prdsence de sous-cortex encore visible indiquant une extraction limitde d la surface

de la plaquette) sur la surface pourtant toujours peu convexe. Mais la seconde et demidre s6rie

d'enldvements courts est stopp6e par le reflechissement assez systdmatique des produits.

L'hypothdse d'une relative "incapacit6" technique i g6rer la surface plane corticale de la

plaquette semble peu probable, surtout dans des niveaux otr un d6bitage de concept Levallois est

pratiqud, m6me si sa part reste limit6e. La position des points de frappe parait €tre

ddlib6remment choisie afin d'obtenir des 6clats 6pais et corticaux et I'agencement des

enldvements empeche de considdrer ces objets comme des 6bauches de nucl6us. Il faut plutOt

voir dans ces types de nucldus des modes de gestion qui ne conduisent pas ir un d6corticage total

et ir une gestion intense de la matidre premidre. Le tailleur a recherchd manifestement des 6clats

courts, 6pais, parfois r6fl6chis (6pais en bout) que seuls pouvaient fournir des nucldus trds

corticaux et sommairemment mis en forme.

Sur les nucl6us ddcortiqu6s avec une des deux surfaces convexes, une mise en forme et une

gestion poussde, les produits sont au contraire en quantit6 des 6clats plus minces et de tailles

vari€es.
Les nucleus dont une des surfaces est de section pyramidale ou les nucl6us bipyramidaux

montrent, quant d eux, un d6bitage centripdte paraissant assez productif, indifferent dr la

morphologie originelle du fragment de plaquette. L'angle de frappe est plus ouvert (fig.30). Une

ou deux surfaces sont exploit6es. Les nucleus sont cependant abandonnds souvent non 6puisds.

La pr6sence d'inclusions et de fissurations dans le silex n'explique pas toujours I'arr€t du

d6bitage.
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rrupLeun pu oEcoR'ncAGE-PRoDUs[vrrE

6bauche ou nucl6us destin6s

i produirc des 6clats courts

et 6pais (parfois r6fl6chis)

PRODUCNON SPFTIFIQUE

disrinction ou non du plan
de frappe et de la surface

dc d6bitage

surface d6cortiqu6e, plus

convexe mais pcu exploit6e
(restes de sous-cortex)

production d'6clats
plus longs et plus fins

plaquette fine

/

)ot)
)o{

variabilit6 plus grande

de la production

(uille et forme)

PRODUCTIVITE PLUS ET-EVEE

exploitation poussde
section pyramidale

plaquette plus 6paisse

Fig. 30 : La variabilitd du type de ddbitage centripdte, fonction de I'angle de frappe par rapport

aux surfaces planes de la plaquette. Des nucldus de sections differentes, une productivitd et

une production diverses (niveaux 7 d4a d'Orgnac 3).
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Le groupe des nucleus centripdtes peut apparemment 6tre distingud en differentes cat6gories

qui ne sont pas qu'une cons6quence de I'adaptation indvitable du ddbitage d la morphologie

particulidre qu'est le fragment de plaquette (tabl.l6). Il semble qu'il faille considdrer ces types

cornme t6moignant de formes de gestion differentes dans le but d'obtenir des dclats vari6s, au

sein d'un unique schdma d'exploitation (centripdte avec deux surfaces opposdes). La

diversification r6pondrait aux besoins fonctionnels, d'or) les trois groupes observds : nucldus

"plans" corticaux ou d6cortiquds, nucl6us pyramidaux. Ces types de gestion sont observables

ensembles dans tous les niveaux. Les nucl6us les moins d6cortiquds ont toutefois tendance el €tre

un peu plus nombreux dans les niveaux 4b et 4a. Les tailleurs se seraient ainsi adaptds d la

morphologie prismatique de la plaquette et en faisant varier I'angle de frappe ont obtenus

diverses catdgories de produits.

Tabl. 16 : Les morphologies des contours des nucldus centripdtes (en nombre de pidces)

"plan de -frappe"

niveau 6 :

sulface de ddbitage

* 15 enldvements pdriphdriques

semi-abruptes
lambeaux de cortex

* 3 enl. abruptes -------'------------> 1 0 enl.centripdtes

cortex envahissant cortex au centre

surlace peu convexe

une s6rie d'enldvements

4a 4b 5a 5b 6 7

ovalaire I 5 1 3 2

trapdzoidal 4 J 5 a
J 1

indeulier 2 I 8 9 5 4

rond I I 2 2

CATTC I I
I 2

triansulaire 3 J

ind6termind 4
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*4 enldvements --------

cortex de galet surface pyramidale
+
+

4 enl.unipolaires < ------------+

niveau 4a :

*7 enl. discontinus ---> 4 enl. bipolaires
pdriphdriques

cortex de galet

Ouelques exemples de sch6mas de gestion de nucl6us centripdtes d deux surfaces s6cantes.

b) Les nucl6us i deux surfaces s6cantes : surface "plane" d6cortiqu6e : d6bitage sur une
surface

Dans chacun des niveaux, et ceci ir partir du niveau 6, 30 pidces au total, prdsentent deux

surfaces sdcantes dont une des deux est totalement plane et d6cortiqu6e (d I'inverse des nucldus

centripdtes oir lorsqu'une des surfaces est plane, elle reste trds corticale). Ces nucldus

correspondent d I'exploitation des deux surfaces corticales de la plaquette, cornme les
prdcddents. Une des faces est r6serv6e apparemment ir une mise en forme sommaire d'un plan de

frappe ou dr un degrossissage de la plaquette (enldvements courts et pdriphdriques, cortex

envahissant). La surface opposde (ddbitage) est abandonn6e trds plarre alors que I'exploitation

couvre toute la face, justifiant l'6tude distincte de ces nucl6us. La pr6sence de sous-cortex dans

les n6gatifs d'enldvement ne permet pas d'affirmer qu'une seule s6rie d'6clats a 6td extraite de la

surface mais c'est probable. L'observation de la disposition des enldvements ne conduit pas d

constater une pr6d6termination dans le d6bitage pouvant expliquer cette gestion d'une surface si
plane. Ils sont le plus souvent entrecrois6s (17 nucl6us) ou unipolaires (6 nucl6us). Un eclat

central envahit la surface pour 6 nucldus, surface reprise ensuite par quelques petits enldvements

centripdtes.

Les nucl6us centripdtes montrent qu'il est possible d'exploiter les surf,aces corticales planes des
plaquettes sans porr autant utiliser une mise en forme 6labor6e de convexitds (concept

Levallois). Mais les 6clats r6fl6chissent trds vite. Dans ce cas, les surfaces sont abandonndes

totalement planes et ddcortiqudes. S'agit-il d'une variante de la cat6gorie prdcddente avec plus de

succds dans I'envahissement des enldvements ? Sur certains de ces nucl6us, le ddbordement a

6t6 utilisd et son emploi pounait permettre d'expliquer cette situation. Il expliquerait alors le

maintien, au cours de I'exploitation, de la platitude de la surface, sans pour autant avoir recours

d un concept Levallois. Nous serions vraiment face d une variante des nucl6us centripdtes.
Dans les niveaux oir le mode de d6bitage de concept Levallois est employ6, la question de la
recherche d'une certaine prdddtermination dans la production peut €tre envisag6e. Elle
s'exprimerait au travers de la variation des angles de frappe, sans passer par une mise en forme

6labor6e de la surface de d6bitage qui caractdrise pleinement le mode de concept Levallois, ou
par le ddbordement. Ces nucldus, comme les nucl6us centripdtes, ne peuvent €tre toutefois

consid6r6s comme des pidces annongant une 6tape technique "pr6-Levallois", en particulier dans
le niveau 6. En effet, dds le niveau 5b, oir il est reconnu, le mode de d6bitage Levallois parait

ddjd avoir acquis des concepts de pr6ddtermination qui ne sont pas pr6sents sur les autres
nucl6us. Par ailleurs, des nucldus "plans" de ce type existent toujours aux cdt6s des nucl6us

Levallois peu nombreux. Si ces nucl6us ne sont pas des nucl6us Levallois peu lisibles, ils

expriment la variabilit6 que peut prendre I'exploitation des fragments de plaquette d partir d'un
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sch6ma de d6bitage reposant sur la gestion de deux surfaces sdcantes, sch6ma caract6risant le

principal systdme de d6bitage des niveaux 7 d4a.

c) Les nucl6us prismatiques : d6bitage sur plusieurs surfaces dans un volume

Le support est syst6matiquement un fragment de plaquette. Celui-ci est peu d6cortiqu6 et ceci

de moins en moins au cours du temps alors que la frdquence de ces nucl6us augmente des

niveaux 7 d4a. La forme des nucldus prismatiques ddpend grandemeni du support originel et est

donc surtout paralldlipddique. La plaquette offie des plans de d6bitage et des plans de frappe

naturels qu'il n'est pas necessaire de pr6parer. L'6tape de mise en forme est donc sommaire. La

tranche de la plaquette est largement utilisde comme plan de frappe, naturel ou l6gdrement

pr6pard. L'exploitation s'effectue paralldlement aux deux surfaces corticales ou

orthogonalement. Plan de frappe et surface de d6bitage se confondent trds souvent. Les angles

de frappe sont d'environ 60 a 90'. L'exploitation est unipolaire, bipolaire ou entrecroisde sw une

mQme face et ceci sur un ir quatre plans de ddbitage. Le nombre de n6gatifs d'enldvements est

variable (de quelques uns d une vingtaine), mais dans la majorit6 des cas, une dizaine

d'enldvements est d6comptde au total (tabl.17).

Tabl. 17 : Le nombre d'enldvements sur les nucl6us prismatiques, globuleux et autres (en

nombre de pidces)

Dans les niveaux les plus profonds, 7 d 5a,les nucldus prismatiques sont d6bit6s toujours sur

plusieurs plans. Aprds le d6bitage d'une premidre surface par des enldvements unipolaires, des

enldvements orthogonaux sont obtenus sur la tranche de la plaquette sur un ou quatre plans. Le

nucleus tourne successivement dans les mains, les plans de frappe, lorsqu'ils existent, 6tant

parfois rdaviv6s. Une surface n'est jamais exploit6e en une seule fois.

Dans les niveaux 4b et 4a, les nucleus prismatiques sont exploitds beaucoup plus

sommairement par trds peu d'enldvements et demeurent trds corticaux. Le plan cortical d'un

fragment de plaquette ou un plan fracturd d'un galet bris6 sont utilisds sans pr6paration comme

zone de frappe. Le d6bitage est unipolaire sur le pourtour du galet ou sur une face de la

plaquette. L'angle de frappe est proche de 90o. Parfois 3 d 4 plans sont exploitds mais ld encore

le nombre d'enldvements, le cortex et le plan de frappe indiquent une grande simplification dans

I'exploitation. Les pieces ne sont jamais 6puis6es, les 6clats obtenus toujours corticaux, de

premidre gdneration.

d) Les nucl6us globuleux : d6bitage en volume

A I'inverse des nucleus prismatiques parall6lipediques, les nucleus globuleux se prdsentent

sous la forme de petites boules ou sont de formes irrdgulidres, 6puis6s ou non. Le plus souvent,

le cortex est inexistant. Si il subsiste, il est en lambeaux et indique parfois la position initiale des

surfaces corticales du fragment de plaquette. Sur deux pidces, un ou deux plans de frappe

opposds sont encore distinguables. Ils indiquent probablement qu'un ddbitage unipolaire ou

bipolaire sur ces plans a servi d d6marrer l'extraction.

4a 4b 5a 5b 6 7

5ou<5 6 I 1
I

5- 10
a
J

a
J 5 J

l0 et >10 4 I 5 2 4 I
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e) Les nucldus "mixtes" : d6bitage en volume
Certains nucl6us (5 iL 20% selon les niveaux), sur fragments de plaquette 6paisse, pr6sentent

la coexistence de plusieurs fagons de gdrer le volume sur une m6me pidce, simultanemment ou
successivemment. Dans 90o/o des cas, aprds la prdparation d'un plan de frappe, des enldvements
centripdtes sont extraits sur la face oppos6e, corilne dans le cas des nucl6us centripdtes. Puis le
ddbitage se poursuit sur une ou les deux faces d partir d'un plan de frappe qui a 6t6 prepard sur
un plan orthogonal. Ce sch6ma concerne des pidces dont la pr6paration du premier plan de
frappe a laiss6 subsister localement un bord fracturd abrupt de la plaquette. Cette surface est
alors utilisde comme nouveau plan de frappe dans la seconde phase de la gestion du nucldus. Le
cas inverse n'est visible que srr une seule pidce ou deux enldvements unipolaires sur la surface
corticale ont 6t6 6tds avant la prdparation d'un plan de frappe caract6ristique d'un nucleus
centripdte. Ils pourraient avoir 6t6 destin6s d amincir le bloc.

Pour deux autres nucl6us, une exploitation par deux surfaces sdcantes (arOte semi-
pdriphdrique) et deux surfaces orthogonales sont exdcutdes simultan6rnent sur des secteurs
diffdrents du nucldus. Leur coexistence semble pouvoir s'expliquer par la morphologie du
fragment de plaquette. La section du nucleus est en cons6quence fortement dissym6trique
bilatdralement et bifacialement.

Ces exemples semblent Otre signihcatifs de la variabilitd de I'exploitation qui n'est pas

ndcessairement totalement li6e dr la forme de la plaquette mais s'exprime au travers d'elle.

f) Les nucl6us "Levallois" : d6bitage d'une surface

Des nucleus, dont la surface de ddbitage indique une mise en forme 6labor6e et une

prdddtermination de la forme des enlevements (Levallois), sont prdsents dans les niveaux 5b i

4a. Ce sont uniquement des nucleus d 6clat, m6me si certaines mdthodes peuvent produire des

eclats laminaires. Les nucleus ont presque tous comme support du silex en plaquette (fragment

ou 6clat). Les nucl6us sur 6clat ont 6t6 considdrds comme relevant du concept levallois.

Quelques rares pidces sont sur un galet ou un rognon de silex.

La definition de ce qui a etd consid6r6 comme d6bitage Levallois par rapport aux autres

schemas opdratoires s'appuie sur un ensemble de caractdres li6s d la surface et au plan de frappe

(Bo€da, 1994) : deux surfaces opposdes secantes en une ar€te pdriphdrique, surface de ddbitage

avec une mise en valeur des convexit6s transversales et lat6rales par des enldvements

prdddterminants, exploitation des convexit6s en lue de la production d'6clats pr6d6terminds de

formes et de dimensions (ces 6clats peuvent €tre dr la fois prdddterminants et pr6ddtermin6s),

plans de frappe preferentiels. Seules les pidces regroupant I'ensemble de ces caractdres ont 6t6

considerdes comme de concept Levallois (ddbitage sur un plan).

Les nucleus ont dt6 analys6s dans un premier temps selon la disposition des enldvements sur

la surface de d6bitage (Bodda, 1994).
- methode d 6clat prdferentiel : un ndgatif d'enldvement unique envahit une grande partie de la

surface de ddbitage.
- m6thode r6currente centripdte : au moins deux enldvements prdd6terminds et entrecrois6s

exploitent une surface dont la convexitd a ete mise en forme le plus souvent par des

enldvements eux-m6me centripdtes.
- m6thode r6currente unipolaire : plusieurs dclats pr6d6termin6s sont unipolaires et obtenus d

partir d'un seul plan de frappe.
- m6thode rdcurrente bipolaire : la r6currence de I'exploitation produit au moins deux dclats

prdddterminds mais d partir de deux plans de frappe oppos6s.
- deux faces de d6bitage : chacune des faces peut 0tre successivement surface de d6bitage et

plan de frappe. 
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r6c. unipol. r6c.bipol. r6c.cent. 6clat pr6f. Total nuc.Lev.?

4a I 2 5 8(2)33,3yo a
J

4b I I 1 8 rr0\39.3% 9

5a 2 I 3fl)8.8% 4

5b 2 2 4-95% t0

6 6

7o : proportion des nucldus Levallois parmi I'ensemble des nucldus

? : nucl6us Levallois douteux

Tabl. 18 : Les m6thodes de d6bitage des nucl6us Levallois (en nombre de pidces)

Dans les niveaux 5b et 5a, deux mdthodes sont observables, la mdthode rdctrrente unipolaire

et bipolaire pour le niveau 5b et la mdthode rdcurrente unipolaire et celle dr un dclat prdferentiel

pour le niveau 5a (tabl.l8). Dans les niveaux 4b et 4a,les modes d'exploitation semblent plus

varids puisque les cinq methodes reconnues y sont pratiqudes. La m6thode ir 6clat pr6fdrentiel

est alors la plus frdquente. La m6thode rdcurrente centripdte apparait dans le niveau 4b.

Le nombre des nucldus est toutefois trop rdduit pour que I'on puisse en d6duire un

comportement technique diffdrentiel au cours du temps ou des stades d'abandon de nucldus

g6r6s par plusieurs mdthodes successives.

- Description des m6thodes

* niveau 5b (fig.31)

* mdthode rdcurrente unipolaire (2 nucl6us)

premier cas : Le plan de frappe est amdnagd sommairement sur les trois-quart du

pourtour du nucleus avec des enldvements courts abrupts. Sur la surface d'6clatement de l'6clat-

support, la convexitd proximale est prdpar6e par deux enldvements bilatdraux, la chamidre

anondie de l'6clat faisant effet de convexit6 distale. Les enldvements prdddterminds sont d6bitds

successivement sans r6am6nagement des convexit6s. Le premier est au centre de la surface et est

envahissant. Le second est d6cal6 latdralement exploitant sans reprdparation la convexit6

subsistante latdrale.

- second cas : L'exploitation s'effectue sur un fragment cle plaquette. Le plan de frappe

est am6nag6 par des enldvements centripdtes, envahissants sur presque toute la p6riph6rie. Le

cortex ne subsiste qu'en lambeaux. La convexitd distale est am6nagde par des enldvements

centripdtes. Le d6bitage, rdcurrent unipolaire, produit, en phase finale, trois dclats envahissants

laminaires dont un est d6bordant. Le dernier 6clat pr6ddtermind est r6fl6chi. La poursuite du

ddbitage est tentde sur une portion du bord par quatre petits enldvements aprds un

r6amdnagement du plan de frappe et stopp6e aprds reflechissement.

* mdthode rdcurrent bipolaire (2 nucleus)
- premier cas : Le plan de frappe, peu cortical, est am6nag6 par des enldvements semi-

abrupts et abrupts. Toute la surface de d6bitage est couverte par trois n6gatifs d'enldvements

envahissants courts, larges, bipolaires et plans. L'exploitation se d6roule en utilisant

successivement chacun des deux plans de frappe oppos6s. En demier lieu, une s6rie

d'enldvements courts bitransversaux a 6td ddtach6e de la surface devenue trds plane. Ils ont tous

r6fl6chis. Le silex de plaquette parait de mauvaise qualit6 (traces de concassage).
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NIV58

grandes fldches noires : enldvements p16ddterminds

petites fldches noires : enldvements de mise en forme

(grandes fldches : dclats supposds pr6ddterminds).
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at

quelques enldvements. Un premier enldvement central envahit toute la surface de d6bitage. Une

sdrie postdrieure centripdte rdorganise la face du nucleus ainsi que le plan de frappe. Cette

convexitd sert alors d d6tacher un second 6clat d'axe oppos6 au pr6cddent. Mais il est plus court

du fait de I'absence de convexit6 distale.

* niveau 5a (fig.32)

* m,lthode rdcurrente unipolaire (2 pidces)
- premier cas : Un plan de frappe est prdpard sur presque tout le pourtour d'un fragment de

plaquette. La convexite de la surface de d6bitage est am6nag6e par des enldvements centripdtes

courts, pour ce qui en reste de visible. Le d6bitage s'effectuerait sans r6am6nagement par des

enldvements paralldles entre eux, se d6calant lat6ralement.
- second cas : C'est un nucleus bris6, sans doute en raison de la mauvaise qualit6 du silex. La

fracture est suryenue aprds le d6tachement d'enldvements unipolaires d partir d'un plan de frappe

pdriphdrique (3 ndgatifs).

* mdthode d dclat prdferentiel

L'unique nucl6us d 6clat pr6f6rentiel du niveau 5a montre que le plan de frappe est amdnag6

sur tout la p6riph6rie ne laissant subsister au centre du nucldus que peu de cortex. Seuls

quelques enldvements de I'am6nagement centripdte de la surface de ddbitage sont encore

visibles. Un enldvement rmique envahissant, l6gdrement ddcal6 lat6ralement, est d6gag6 d partir

d'un plan de frappe pr6ferentiel. Cinq enldvements courts sont postdrieurs.

* niveau ab €rg.32)

* mdthode rdcurrente unipolaire

Une seule pidce pr6sente cette mdthode d'exploitation. Le plan de frappe est amdnag6 par

deux series d'enldvements sur la totalit6 du pourtour du nucleus. Dans un premier temps, deux

enldvements plus ou moins envahissants sont d6bit6s au centre du nucleus, l6gdrement d6cal6s

entre eux. Un enldvement large perpendiculaire aux pr6c6dents r6am6nage la convexitd

transversale. Il permet alors ir deux nouveaux enldvements, de mOme axe, d6bordants de

recouvrir une partie de la surface du nucleus.

* mdthode rdcurrente bipolaire

Deux enldvements pr€ddtermin6s bipolaires sont dispos6s dans le grand axe du nucleus,

puis une dizaine de petits enldvements courts sont d6gag6s unilat6ralement.

* mdthode d dclat prdflrentiel (8 nucl6us)

Les morphologies des nucleus sont vari6es, trapezoidales, ovalaires ou triangulaires. Ils

paraissent tous Otre sur des dclats trds corticaux et fins. Les plans de frappe sont am6nagds

localement ou sur la totalitd du pourtour du nucl6us. Dans 50% des cas, les traces d'une

convexit6 antdrieure subsiste localement (enldvements centripdtes). La surface d'dclatement de

l'dclat reste parfois encore visible. L'6clat prdd6termin6 obtenu est envahissant au centre du

nucleus sauf pour deux cas ou il est d6bordant (pidces les plus fines). La dernidre et troisidme

etape de I'exploitation est marqude par I'extraction d'enldvements courts r6fl6chis (surface trds

plane) disposds sur une partie du pourtour du nucleus.
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4B

Fig.32 : Nucl6us Levallois du niveau 5a et 4b.
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* mdthode rdcunente centripArc (1 nucl6us)

Le plan de frappe s'6tend sur la presque totalitd de la p6riphdrie du nucldus avec des

enldvements courts, sauf sur un bord du fragment de la plaquette qui est laissd brut. Les restes

d'une pr€paration d'une convexit6 centripdte subsistent. Deux premiers dclats envahissants

paralldles, prenant en dcharpe le nucleus, sont extraits puis sont ensuite repris par une s6rie

d'enldvements entrecrois6s. Un enldvement, envahissant et ddbordant, termine I'exploitation.

* niveau 4a (fig.33)

* mdthode rdcurrente unipolaire

L'unique pidce est sur un fragment de plaquette dont la surface corticale a 6td orientde

oblique de manidre dr I'utiliser comme plan de frappe sur un bord et donc d'6conomiser la mise

en forme, d'autant plus que le plan de frappe necessaire est trds localisd (pr6ferentiel). La section

du nucl6us est triangulaire. Un premier enldvement envahit presque toute la surface de d6bitage.

Puis cinq 6clats sont d6bit6s dont trois sont ddbordants, occupant toute la largeur du nucl6us.

Les dclats d6bordants sont extraits dans un premier temps.

* m,lthode d 6clat prd/1rentiel (5 nucl6us)

Le support parait €tre un 6clat. Le cortex reste envahissant sur une face et le plan de frappe est

am6nag6 localement par de petits enldvements courts. Une convexite am6nag6e est parfois

encore visible (enldvements centripdtes). Sur trois nucleus, des enldvements courts centripdtes

informent d'une demidre tentative avort6e de ddbitage.

* mdthode rdcurrente centripdte (2 nucl6us)

Un des deux nucleus pr6sente un am6nagement rdduit du plan de frappe et toute la surface est

couverte d'enldvements entrecroisds utilisant parfois le ddbordement. La surface de ddbitage est

abandonnde totalement plane. L,e second nucleus pourrait avoir 6td exploitd sur ces deux faces.

Un des faces est exploit6e par des enldvements centripdtes, puis un dernier enldvement

envahissant utilise les nervures des enldvements prdcddents. Pour I'autre face, trois n6gatifs

entrecrois6s envahissent toute la surface.

- Les caractires de I'exploitation d'un nucl6us selon une gestion Levallois des niveaux
5bi4a

Seule une simple description des mdthodes pratiqudes est possible d partir des quelques

nucl6us pr6sents. Il n'est pas envisageable ni de proposer une reconstitution des dtapes de la

chaine op6ratoire, ni de discuter sur I'existence de m6thodes successives, d'6tapes d'un sch6ma

unique.

Des diffdrences techniques majeures ne sont pas visibles entre les niveaux, si ce n'est I'emploi

de plusieurs m6thodes dont les frdquences varient. La r6currence et le ddbordement dans

I'exploitation sont pratiqu6s dds les niveaux profonds, indiquant probablement la recherche

d'une certaine productivit6 dans I'exploitation et une maitrise de la gestion d'une surface. Les

nucldus "plans" considdr6s comme non Levallois rentrent dans cette volont6 de gdrer au mieux

les surfaces de ddbitage.

Les supports sont des fragments de plaquettes ou des dclats de silex sauf dans un cas oi un

galet est employd. La surface d'eclatement des dclats est exploitde, semble t-il, davantage pour la

production d'un 6clat pr6ferentiel. peut-dtre parce que, dans ce cas, l'amdnagement ndcessaire est

r6duit et l'6clat adapte.
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Les niveaux se partagent en fait en deux ensembles :
- les niveaux 5b et 5a ont livr6 un nombre de nucleus Levallois tds r6duit. L,es nucleus

produisent plusieurs enldvements prdd6terminds, dispos6s unipolaires ou bipolaires, jouant sur
les nerrnres guides et le ddbordement. L'hypothdse d'trn ddbitage spdcialis6 peut 6tre pos6 en
vue d'obtenir des produits plut6t allong6s. La m6connaissance d'autres mdthodes de d6bitaee est
peu probable.

-les niveaux 4a et 4b ont une part de nucleus Levallois beaucoup plus importante, bien
qu'encore faible par rapport aux autres sch6mas op6ratoires utilis6s. La varidtd des mdthodes
employ€es est apparemment plus grande, paralldlement d la multiplication de la pratique de ce
mode de production. La pratique de la m6thode r6currente centripdte apparait dans ces niveaux
conjointement i I'utilisation des mdthodes r€currentes unipolaires et bipolaires qui perdure. Ces
deux m6thodes pourraient en rdalitd n'6tre que des variantes d'une seule et m€me mdthode. Les
enldvements sont en effet plus souvent entrecroisds que rdellement centripdtes (reprise des
convexit6s subsistantes). Les nucleus Levallois d 6clat unique sont plus nombreux que dans les
niveaux sous-jacents. Au lieu d'un ou de deux plans de frappe pr6ferentiels fr6quents dans les
niveaux 5b et 5a, le plan de frappe est plus pdriphdrique et plusieurs ulxes de d6bitage sont
employes.

Les nucleus rdcurrents unipolaires sont ceux dont les dimensions varient [e plus, entre 50 mm
et plus de 80 mm. Les nucleus bipolaires sont g6n6ralement de grandes dimensions (autour de
70 mm). Les nucleus d 6clat urique sont parmi les plus petites pidces de la sdrie (autour de 50
mm) en raison peut-Otre de I'utilisation plus rdpandue de l'6clat comme support. Quant aux
nucldus r6currents centripdtes, ils se situent dans la moyenne de la s6rie.
Les nucleus Levallois ont donc des dimensions vari6es, non pas seulement parce que
I'exploitation a 6te peut-Otre plus ou moins poussde selon les mdthodes mais aussi parce que dds
Ie choix du support, il y a eu, semble-t-il, s6lection de modules diffdrents (6clats de dimensions
vari6es). Il parait en 6tre de m€me pour les autres cat6gories de nucl6us.

3) Les dbauches

L'6tendue du cortex, le nombre et I'organisation des enldvements (ddbut de mise en
forme ou disposition inorganisde) ont servi d individualiser les dbauches.
Les enldvements (au maximum 5 a 10 par face) sont disposds apparemment au hasard, toujours
sur des fragments de plaquette. Il est impossible de distinguer une zone pr6parde en vue d'un
plan de frappe.
Le niveau 5a livre les 6bauches les plus grandes (plus de l0 cm de long). Les enldvements sont
courts, peu envahissants, sauf pour quelques 6clats laminaires ou lames extraits sur un angle du
fragment. Deux enldvements bifaciaux sont parfois s6cants mais le fragment de plaquette
conserve toujours sa forme originelle.
Ces pidces pourraient 6tre des blocs testds et apport6es sur le gisement comme r6serve de
matidre premidre. Mais elles peuvent 6galement attester d'une exploitation sommaire afin
d'obtenir rapidement quelques 6clats. Un accident de taille pounait 6galement €te une
explication ponctuelle d I'a:r€t de I'exploitation face d une matidre premidre abondante.

4) Les fragments de nucl6us et les d6bris

a) Les fragments de nucl6us

La plupart des fragments de nucldus (50 d 80%) sont des nucleus centripdtes bris6s. Les autres
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sont difficilement lisibles par leur forme irr6guliere (ddbitage unipolaire, orthogonal ou alors
multifacial). Ces fragments sont trds souvent corticaux.

Les nucldus peuvent avoir 6td brisds aussi bien lors d'accidents, de rdavivages qu'6tre des
rdsidus de nucleus dont le d6bitage a dtd poussd jusqu'd la fracturation.
Toutefois les nucleus centripdtes bris6s portent de toute dvidence beaucoup plus souvent les
signes d'une fragmentation accidentelle. Celle-ci serait intervenue en cours de ddcorticage ou au
cours de I'exploitation sur des pieces peu dpaisses. Les fractures tronquent le nucleus en son
milieu ou latdralement (fig.34) donnant des fragments identiques d des lames d cr€te. Leur
abandon sans reprise indique une absence d'6conomie du silex. Aucun fragment n'est par
ailleurs retouch6.

b) Les d6bris

La moitid des d6bris, informes, porte des lambeaux de surfaces corticales. Le cortex est
unifacial ou bifacial sur 30 iL 50 % des pidces. Certaines pidces sont des fragments concass6s de
plaquette brute. Ces d6ch6ts d'exploitation peuvent provenir aussi bien du fagonnage des bifaces
que du d6bitage, lue leur taille et leur dpaisseur. Les d6bris restent de dimensions assez
comparables entre les niveaux sauf dans le niveau 5b oir quelques fragments bruts de plaquette
marquent la limite parfois difficile d faire entre r6serve de matidre premidre et d6ch6ts.

5) Les modes d'exploitation des niveaux 8 i 4a

La plupart des nucl6us ne sont pas epuis6s, peut-€tre en raison de l'abondance du silex
en plaquette d proximitd du gisement. La diversitd des dimensions s'explique vraisemblablement
par la collecte de fragments de plaquettes de tailles vari6es (pour obtenir des 6clats de
dimensions diverses ou developper un ddbitage particulier) et peut-6tre par la plus ou moins
intense exploitation du bloc. Les dimensions des nucleus abandonnds varient, entre 16 et 245
mm, de 25 d 170 mm pour les largeurs et de 14 d 102 mm pour les 6paisseurs. La plus grande
partie des pidces se regroupent toutefois entre 50 et 100 mm ou sont plus petites que 50 mm.
Seules quelques nucldus ont des dimensions supdrieures a 100 mm et ce sont souvent des
nucleus prismatiques sur de grands fragments de plaquette. A I'inverse, les nucldus Levallois et
centripdtes mesurent en moyenne frdquemment 50 mm. Ces nucleus sont aussi ceux qui sont les
plus nombreux parmi les nucl6us les plus fins (25 mm). Une partie des nucl6us centripdtes a
comme support des dclats en silex. Les nucl6us prismatiques sont les pidces plus dpaisses
(fig.35). Lorsque le cortex subsiste bifacialement, il est possible de remarquer que les plaquettes

s6lectionndes pour le d6bitage centripdte sont souvent beaucoup plus fines que celles destin6es i
un d6bitage sommaire sur des nucl6us prismatiques. Diversit6 des tailles des nucl6us,
diversit6s des produits par des modes de production eux-mOme vari6s caract6risent donc
le d6bitage de ces niveaux.

L'analyse des nucldus dans les niveaux 7 d 4a montre en effet la vari6t6 des modes opdratoires
utilisds, mis d part pour le niveau 8, ftds pauvre, qui n'a livr6 qu'un seul nucl6us de type
prismatique de petite taille prdsentant plusieurs faces de ddbitage, fait semblable pour les pidces

des autres niveaux. Les schdmas de ddbitage les plus frdquents gdrent le nucldus sur deux faces
sdcantes, une servant souvent de plan de frappe (d6bitage le plus souvent d'une surface et plus

rarement d'un volume). Ce comportement est un choix, la plaquette pouvant €te exploitde des
deux manidres. L'analyse du ddroulement de ce type d'exploitation permet de constater d la fois
l'existence de rdgles prdcises et des 6l6ments de variabilit6 dans la conduite du d6bitage et son
rdsultat final.
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Les assemblages lithiques du site Pleistocdne moyen d'Orgnac 3 (Arddche, France) : Pal€olithique moyen ancien

- rigles : nucleus d deux surfaces sdcantes : centripArcs, Levallois et "plans"
* Conception du volume du nucleus selon deux surfaces s6cantes
* Ddcorticage de la surface de d6bitage partiel ou total
* Ddcorticage et d6bitage confondus, pas de rdelle mise en forme
* Prdparation d'un plan de frappe ou une des deux srnfaces joue le r6le du plan de frappe
+ Dimensions lors de I'abandon peu variables
+ Conception Levallois ou concept Levallois

- variabilitd en raison du type de support et de l'objectif
* La section du nucleus (pyramidale, trapezoidale, ovalaire) d6pend de I'orientation des

angles de frappe par rapport aux surfaces corticales de la plaquette, du type de production

recherch6e et de I'ampleur de la prdparation du plan de frappe
* Coexistence ir tous les niveaux d'une exploitation intense de certaines pidces et de

I'indifference face d la subsistance de zones corticales sur d'autres pidces : volontd ?
* Les nucleus prismatiques sont peu exploit6s du moins plus sommairement. Ils

produisent plus souvent des dclats corticaux : compldment dans la production ?
* Exploitation selon plusieurs m6thodes, fonction peut-€tre des morphologies du support :

types ou stades distincts, influence morphologique de la plaquette, recherche de produits vari6s.

La multiplication du nombre de nucldus Levallois dans les niveaux 4b et 4a par rapport aux

niveaux 5b et 5a, donc de I'emploi plus g6n6ralis6 du concept Levallois, parait avoir lieu aux

d6pens des nucl6us centripdtes ddcortiquds et des nucl6us centripdtes en g6n6ral dont la

fr6quence est nettement plus faible dans ces niveaux. Les nucl6us Levallois remplaceraient les

nucldus centripdtes, 6tant plus performants (g6ndralisation d'un ddbitage d'une surface).

Paralldlement, les nucl6us prismatiques sont plus nombreux, m€me si ils sont plus sommaires.

Ils pourraient se subsituer aux nucldus centripdtes corticaux dans la production d'6clats corticaux

6pais que ne fournissent apparemment pas assez les nucl6us centripdtes plus d6cortiqu6s et les

nucldus Levallois dans ces niveaux 4b et 4a.

Les raisons de la coexistence de differents schdmas op6ratoires, plus nombreux dans les

niveaux 6, 5b et 5a que dans les niveaux 4b et 4a oir se developpe I'emploi du d6bitage

Levallois, sont vraisemblablement dr chercher dans les caractdres des produits d6bit6s. Lorsque

I'on examine les tailles et les formes des demiers ndgatifs d'enldvements sur la surface des

nucl6us, il n'apparait pas de vdritables differences entre les r6sultats des m6thodes (fig.36).

Toutefois, les nucleus prismatiques foumissent en moyenne les enldvements les plus longs. A

I'inverse, les nucleus centripdtes et Levallois fournissent des 6clats de petite taille et courts.

Le faible contr6le de la production qui semble caract6riser les niveaux profonds, 6 d 5a, pourrait

expliquer la diversitd des mdthodes employ6es gdrant le nucldus selon un plan ou en volume,

diversitd indispensable pour produire tous les 6clats necessaires (vari6td des nucldus

centripdtes). Au contraire, lorsqu'apparait une plus forte pr6d6termination, m€me peu fr6quente,

avec le ddbitage Levallois, et une gestion plus "intense" des nucl6us centripdtes, il pourrait ne

plus €tre in6vitable d'employer plusieurs tlpes de d6bitage. D'otr des pratiques qui se r6duisent d

quelques sch6mas qui permettent de foumir ce qui 6tait auparavant obtenus par un plus grand

nombre de m6thodes (sch6mas retenus basds sur la gestion dans ce cas d'un plan de d6bitage).

La multiplication de I'usage du ddbitage Levallois s'accompagnerait d'une baisse de la diversite

des modes de d6bitage utilisds, des manidres de faire (modifications quantitatives, moindre au

niveau qualitatif, des comportements techniques).

Rien dans les activit6s (faune) ne permet d'expliquer les diffdrentes fr6quences des mdthodes de

ddbitage et encore moins I'usage du ddbitage Levallois dans les niveaux 5b d 4a (Moncel, 1996).

La venue de groupes distincts est envisageable bien que les comportements donnent I'image

d'une certaine homog6ndit6 technique, accentude sans doute par le type de support particulier

qu'est la plaquette qui n€cessite toujours une amorce identique.
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mm

Fig. 36 : Dimensions compardes des ndgatifs d'enldvements sur les nucl6us centripdtes (A) et
prismatiques (B) des niveaux 7 d 4a. Une production compldmentaire.
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B- Les produits de d6bitage

La plus grande partie des assemblages lithiques du gisement est compos6e de produits de
d6bitage et en particulier d'6clats (de 50 iL 80% des s6ries). Le rapport entre le nombre de
nucl6us (moins de 3 %) et le nombre d'6clats entiers indiquerait une production moyenne
th6orique de 2l d 48 dclats par nucl6us. Cette valeur parait trds 6lev6e d'autant plus que la
plupart des nucleus sont trds corticaux, donc peu productifs. La fouille, trds partielle de I'aven,
pounait expliquer une sous-repr6sentation de la quantit6 de nucleus. Mais I'activit6 de ddbitage
a pu aussi €tre trds intense, jusqu'd fragmentation des nucl6us. Les fragments de nucldus sont
souvent difficillement identifiables parmi les ddbris. D'autres hypothdses sont dgalement
envisageables : une partie des nucleus a disparu de I'habitat, le d6bitage a eu lieu en partie d
llextdrieur de la cavit6, des dclats de silex ont 6t6 introduits d6jd ddbit6s. Toutes ces hypothdses
partent bien sfir du principe que chaque niveau correspond d une seule occupation, ce qui est
impossible d prouver. Les niveaux profonds ne paraissent pas 6tre des ateliers de ddbitage. Les
informations fournies par les restes osseux vont plus vers I'image de haltes brdves successives,
abandormant des dclats et quelques nucldus (Moncel, 1996).

Les produits de d6bitage de chacun des assemblages ont 6td 6tudi6s globalement car il est
impossible d'identifier dans les niveaux 5b d 4a d'6ventuels produits de pr6paration d'une surface
de concept Levallois. Seuls ont dt6 analysds ind6pendamment des dclats apparemment
pr6ddterminds "Levallois".
Les produits de ddbitage sont pour la presque totalitd en silex, et en particulier en silex de
plaquette. Seuls quelques 6clats dans chaque niveau proviennent de I'exploitation de galets et
rognons de silex. Mis d part deux pidces en quartz douteuses, les systdmes de production ont
donc bien eu lieu sur du silex.

1) Les 6clats ordinaires sur silex en plaquette

La majoritd des produits de d6bitage sont des 6clats. La proportion des lames (LL<ZL)

est inferieure ou 6gale iLI % (abl.19). Les d6bris et les pieces bris6es, trds abondantes, ont dtd
ddcomptds dans une cat6gorie distincte afin de ne pas surestimer le total des produits mais il est

bien 6vident que ce ddcompte sous-estime le nombre rdel d'6clats abandonn6s pour les sdries
disponibles. La part des pidces brisdes varie sensiblement dans les assemblages de chaque
niveau mais elle est toujours supdrieure iL25%: niveaux 4b-5a: moins de25oh, niveaux 6-7 : 50
oZ, niveaux 4a-5b : plus de 50 Yo. Le calcul du nombre supposd d'6clats (NME, nombre
maximum d'6clats : nombre total de pidces divis6 par deux) a permis d'obtenir une estimation
approximative, plus proche de la rdalit6 du nombre de produits dans chaque niveau (tabl.20).

La trds grande fracturation des 6clats, sans doute accidentelle, est intervenue vraisemblablement
lors du d6bitage (fracture transversale, oblique, longitudinale, de < Siret > ou multiple). Aucune

trace de points d'impact n'est visible et les fragments, trds petits (20 dr 30 mm), ne sont jamais

retouch6s.
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6clats >2cm fragments lames (I>21\ nuc/6clats total
4a 769 553 30 r/31 1333
4b r566 568 45 t/41 2155
5a 2896 194 34 lt48 3108
5b r876 I 578 51 U48 3486
6 r256 7t2 5t U2l 1987

206 65 6 l/21 275
8 l4 2 I6

produits entiers bris6s total nb supposd
4a 387 946 I 333 860
4b t43l 724 21s5 1793
5a 2728 380 3108 2918
5b t433 2053 3486 2459
6 963 1024 t987 t475

136 t39 279 205
8 l3 a

J 16

Tabl. 19 : Les produits de ddbitage des niveaux 8 i 4a (en nombre de pidces)

nombre suppos6 de produits : produits entiers + produits brisds divis6s par 2 (eclats brisds au
moins en deux fragments)

Tabl.20 : Estimation du nombre maximum de produits abandonnds dans chaque niveau (en
nombre de pidces)

a) Les dimensions de la production

Les dimensions ont 6t6 relev6es sur les pidces entidres ou sur les parties mesurables des
pidces bris6es (entre 35 et95%o des produits).

La longueur varie entre I 1-14 mm et 97-154 mm mais la plupart des dclats ont des dimensions
comprises entre 20 et 50 mm et ceci pour toute la s6quence (frg.37 et tabl.2l). lrs pidces les
plus nombreuses mesurent plus prdcisemment entre 20 et 30 mm ou 30 et 40 mm selon les
niveaux. Les 6clats mesurant entre 20 et 30 mm deviennent toutefois plus fr6quents dans les
niveaux 4b et 4a. La dimension de la production tendrait donc d 6tre inferieure dans la partie
moyenne de la sdquence archdologique.
Comme pour la longueur, la plus grande partie des valeurs de la largeur se regroupe entre 20 et
50 mm avec un maximum entre 30 et 40 mm ou 20 et 40 mm et des valeurs ext6mes comprises
entre 4 et 170 mm. Vue la taille des nucleus et celle des blocs de matidre premidre, il semble
improbable qu'un d6bitage dans le gisement ait pu produire les plus grands 6clats des s6ries
mesurant plus de 9 ou 10 cm de long (pr6sents en petit nombre surtout dans les niveaux 7 d,5a).
Ceux-ci ont 6td apportds sans doute ddjd d6bitds, corune il I'a d6jd 6t6 envisagd lors de l'6tude de
la collecte des roches.
Dans chaque niveau, des milliers de micro-dclats (10-15 mm) ont 6td r6cup6r6rs au tamisage. Ils
proviennent waisemblablement pour la plupart de la retouche ou du rdamdnagement des
nucl6us. Cependant il est concevable d'admettre que certains sont des 6clats de ddbitage
volontairement produits, aux vues de ce que I'on observe sur certaines surfaces de nucl6us d
deux plans s6cants.
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Fig.37 : Dimensions des produits de ddbitage en silex de plaquette

108



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

50

40

30

20

10

E*r-

0-20 20-30 30-40 40-50 >50

40

30

20

10

0

Ls-

20-30 3040 40-50

E]

30

25

20
't5

10

5

0

l
I

i
I

1



Marie-Hdldne MONCEL

Dimensions des 6clats
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Fig.37 (bis) : Dimehsions des produits de debitage en silex de plaquette (niveaux 7 it 4a)
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LL Min. Max. Mov. L Min. Max. Mov.
4a II 100 34,9 t2 77 33,9
4b 13 t54 38,2 9 151 35.5
5a t4 97 40,9 ll5 40
5b 11 131 38,8 9 170 36,8
6 t0 153 36,3 4 87 34

t4 116 35.2 9 105 34

Tabl.2l : Les dimensions des produits de ddbitages ordinaires en silex en plaquette (en mm)
LL : longueur; L : largeur

Le rapport longueur/largeur pennet de distinguer trois catdgories de produits :
- L > 2l : lames (0,5 d2%)
-L> let2< I : 6clats longs (fort regroupement autour de ladroite L: l) (80%)
- L > | et> 2l : 6clats courts (10 A 15%)

Les rares lames sont parfois trds effildes (L > 3l ou 4l), mais la plupart ont un indice
d'allongement compris entre L >21 ou 31. La variabilit6 de leurs dimensions est beaucoup plus
rdduite que pour les 6clats, sauf dans les niveaux 5a et 6 oir les lames enregistrent les plus fortes
longueurs (50-60 mm).

Les produits de d6bitage sont g6n6ralement fins (20 mm) et la plupart ont une
inferieure d 10 mm (forte proportion entre 5 et l0 mm).

L'objectif principal du ddbitage est donc l'6clat dans toutes les occupations. Ses dimensions
sont comprises entre 20 et 50 mm, plus prdcisemment entre 20 et 40mm, son 6paisseur entre 5
et 15 mm. Ce sont des pidces dont la morphologie n'est pas laminaire. Les produits des niveaux
4b et 4a sont plus petits en moyenne que ceux des niveaux 7 d 5a (recherche de produits de plus
petite taille ou liens avec les modes de d€bitage pratiquds).
La diminution du module du ddbitage pourrait 0tre li6e, sans n6cessairement de cause d effet, au
plus grand ddcorticage des surfaces des nucldus centripdtes, nucl6us les plus abondants,
conduisant d une production de plus en plus petite au cours de I'exploitation, et d I'apparition
puis la multiplication de I'emploi du schdma opdratoire Levallois.

b) La morphologie des 6clats

La forme trapezoTdale est d tous les niveaux la plus frdquente pour 38,1 d 52,6yo des pidces.
Les autres formes sont I'in6gulidre (de 22,6 d, 32,3 yo), la triangulaire (12,8 iL 23,8Yo) et enfin
I'arrondie (4,4i118,4%o). A partir du niveau 5a, la proportion des dclats a:rondis ou
ovalaires se multiplie (tabl.22).

Cinq morphologies de section ont 6t6 dgalement d6finies : I'ovalaire, la trapezoTdale (3
facettes sur la face supdrieure), la triangulaire (isocdle), la triangulaire-dos (triangulaire
rectangle ou dos ldgdrement inclind) et I'in6gulidre. Contrairement au contotu, aucune section
ne tend d prddominer si ce n'est la section triangulaire des pidces d dos dont la frdquence
augmente sensiblement au cours du temps (tabl.23).
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6chantillonnage (pidces entidres)

Tabl.22: Le contour des 6clats ordinaires en silex de plaquette (en nombre)

4a 4b 5a 5b 6 7 8

ind6term 398 297 342 685 535 143 6

arrondi-
ovalaire

67 42 68 74 49 a
J I

18,40h 12,9o/o 16.4%

irr6sulier 82 105 t17 179 135 l8

triangul 65 54 53 119 89 16 2

trapezo\dal t49 t24 175 298 305 J 5

41% 38"r% 42.3% 44,4yo 52.6% 44.8%

Total 76r 622 755 I 355 I115 2t0 l4

4a 4b 5a 5b 6 8

dos t44 t19 t77 290 26r 24 2

38,9o4 32.4% 36.r% 34% 40.6% 29,6yo

trapdzoidal t24 106 130 272 2t1 30 6

triangul 68 36 30 t26 54 9

ovalaire 16 t4 27 35 7l 13 I

in6sulier 86 92 126 131 46 5 I

Total 761 622 755 r 355 1115 210 15

6chantillonnage (pidces entidres)

Tabl.23 : La section des 6clats ordinaires en silex de plaquette (en nombre)

c) L'6tendue du cortex : les types d'6clats

@idces dtudiables)

Tabl.24: Les types d'dclats ordinaires en silex de plaquette en fonction de l'dtendue du cortex

(en nombre)

l12

4a 4b 5a 5b 6 8

entames l3 l0 20 45 36 7 I

l.7Yo 1,60h 2,6yo 3,3yo 3.2% 3.3%

cortex>I12

surf.

78 6I 74 t63 151 23 2

l0,2yo 9.8% 9,\Vo 12 t3J% t0.9%

cortex
rdsiduel

a1 A
z t.l 231 263 470 400 400 4

36% 37.1% 34.9% 34,704 35,9yo 35.2%

sans cortex 396 3t4 383 663 516 104 8

52% 50,5yo 50,7Yo 48% 46.3% 49j%

ind6term 6 15 t4 t6 2

Total 761 622 755 1 355 1115 210 15



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

Les dclats non corticaux sont les produits les plus abondants, environ 50 % (tabl.24). Les
dclats de d6corticage, dont moins de la moitid de la surface est corticale, reprdsentent environ un
tiers du mat6riel. Les dclats des premidres phases du d6corticage, presque totalement corticaux,
totalisent entre l0 et 13 Yo des pidces. Quant aux €clats d'entames, totalement corticaux, ils ne
concernent que 2 dr 3 Yo des sdries.

La prdsence des 6clats corticaux ou presque totalement corticaux, m6me si ils demeurent
rares (logique pour des plaquettes dont le cortex ne couwe que partiellement le fragment), est la
preuve qu'un d6corticage s'est effectud sur place. Ces dclats de ddcorticage sont un peu moins
nombreux dans les niveaux 4b et 4a (moins de 2Yo).
Les 6clats issus de tous les stades du ddcorticage sont presque aussi nombreux que les dclats
issus de I'exploitation du "coeur" du silex. Preuve en est peut 6tre d'un ddcorticage trds
progressif de la plaquette, plus rapide alors dans les niveaux 4b et 4a si la diftrence de
frdquence est significative. La part des €clats d6cortiqu6s augmentant par ailleurs r6gulidrement
des niveaux 7 d 4a, une exploitation plus longue du nucleus, plus pouqs6e, plus efficace, est
vraisemblablement ir envisager. Du moins pour les modes op6ratoires sur nucl6us centripdtes et
Levallois car les nucldus prismatiques sont au contraire trds corticaux dans les niveaux 4b et 4a.
Les plaquettes de silex d l'6tat naturel6tant relativement minces (au maximum 60 d70 mm avec
du cortex plus ou moins 6pais), il est possible de supposer que la solution opt6e pour obtenir le
plus d'6clats, avec un maximum de diversitd , a 6t6,lors des occupations les plus anciennes, un
lent decorticage de certains nucl6us qui visait d assurer une gestion de la surface de d6bitage le
plus longtemps possible selon le sch6ma ddsir6. Sans compter les nucldus dont I'exploitation
avaient comme objectif probable d'obtenir des dclats uniquement corticaux, de premidre
g6n6ration. L'adoption du schdma opdratoire Levallois, surtout pratiqud dans les niveaux 4b et
4a, avrait permis de contr6ler plus efficacement I'exploitation de la plaquette par une mise en
forme des convexitds, d'oit un ddcorticage plus rapide et une production plus abondante d'6clats
non corticaux. Une gestion poussde des nucldus, et en particulier des centripdtes, parait se
gdndraliser par ailleurs dans les niveaux 4b et 4a.

d) La disposition des n6gatifs d'enlivements : I'organisation de la surface de d6bitage

Tabl.25 : La disposition des ndgatifs d'enldvements sur la face supdrieure des dclats ordinaires
en silex de plaquette (en nombre)

Les ndgatifs d'enldvements de la face supdrietue des dclats sont pour 30 iL 40% unipolaires
et 30 d 40Yo centipdtes. A partir du niveau 4b et dans le niveau 44la disposition longitudinale
unipolaire diminue en frdquence au profit de la disposition centripdte (tabl.25).

Les dclats non corticaux tdmoignent le plus souvent de la pratique d'un d6bitage centripdte au

4a 4b 5a 5b 6 7 8
inddterm 132 101 236 327 255 57 4

centriodte 292 228 206 436 351 65 2
383% 36,60A 27,30/o 32.1% 3t.4% 30,9yo

unioolaire 234 2t7 232 435 344 6l 7
30.7% 34.9% 30,7yo 32,lYo 30 .8% 29%

bipolaire 45 42 40 80 80 10
transvers. 58 34 41 77 85 T6
Total 761 622 755 I 355 1115 2t0 l5
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c6gr du silex et ceci de plus en plus nettement au cours du temps. Les nucldus centripdtes sont

eflectivemment de plus en plus ddcortiquds et les nucldus Levallois montent fr6quemment une

m6thode d'exploitation rdcurrente centripdte dans les niveaux 4b et 4a (tabl.26).

Les {clats i lambeaux de cortex et les 6clats trds corticaux prdsentent quelques ndgatifs

d'enldvements unipolaires, trds systdmatiquement dans les niveatrx 4b et 4a. Ces dclats

pourraient tdmoigner de ia manidre dont se d6roulent le ddcorticage et les premidres phases de

I'exploitation des nucldus centripdtes etlou Levallois, sp6ciallement dans les niveaux 4b et 4a.

Les nucldus prismatiques d ddbitage unipolaire ou bipolaire peuvent aussi expliquer

partiellement la pr6sence de ces types de pidces dans tous les niveaux. Le nombre de ndgatifs

d'enldvement est globalement relativement faible (tabl.27).

A : entames

B : entames avec cortex >1/2 surf.

C : 6clats avec cortex r6siduel

D : 6clats sans cortex

longitudinal unipolaire

centripdte
transversal unipolaire

longitudinal unipolaire

LU
C

TU
LB

Tabl.26: Etendue du cortex et disposition des n6gatifs d'enldvements des 6clats ordinaires en

silex de plaquette. Comparaison des niveaux 6 et 4a (en nombre et frdquence)

Tabl. 27 : Le nombre d'enldvements sur la face sup6rieure des dclats ordinaires en silex de

plaquette (en nombre)

e) Plan de frappe et talon : la pr6paration du plan de frappe

Le talon lisse, puis le talon diddre, sont les types de talons les plus abondants dans tous les

niveaux, entre 40,8 et 53,7o/o, indiquant une pr6paration assez sommaire du plan de frappe

(tabl.2S). Leurs proportions diminuent cependant au profit du talon facett6 dans les niveaux 4b-

4a. Dds le niveau 5b, les talons facett6s deviennent plus nombreux que les talons lisses, m€me si

I'essentiel du facettage reste peu poussd. Le nombre de facettes est en effet souvent peu 6lev6,

compris entre 3 et 5 en moyenne. Soit le facettage couwe tout le talon, soit de petits

4a LU C TU LB 6 LU C TU LB

A

B 29 6 13 1 59 l4 22 a
J

oA 59.2 12,2 26,5 2 60,2 14.3 22.4 3,1

C 85 rt4 22 l6 t32 111 5t 29
o 35,8 48,1 9.3 6.7 42.7 35.9 11,9 9.4

D r20 148 22 28 153 170 24 48

% 37,8 46.5 6,9 8,8 38,7 43 5.8 t2"1

4a 4b 5a 5b 6 7 8

0 ou inddt. t77 t26 219 408 213 58 l1

1enl. JI 30 35 67 87 t4

2 enl. 9l 84 105 160 t76 )t

3 enl. r43 97 r06 2t0 189 301 I

4 enl, 115 100 99 176 r66 38 I

5 - 14 enl. 198 185 200 334 284 51 2

Total 761 622 755 I 355 1115 210 15
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Les assemblages lithiques du site Pldistocdne moyen d'Orgnac 3 (Arddche, France) : Paldolithique moyen ancien

enldvements se disposent de part et d'autre d'une ar€te mediane, et sont donc post6rieurs d un

diddre. Cette demidre solution a 6td adoptde trds frdquemment dans les niveaux 4b et 4a,

indiquant peut-Otre deux 6tapes dans la prdparation du plan de frappe ou une repr6paration de la

zone de lrappe, aprds sdlection d'un diddre (soin plus pouss6 de I'am6nagement). Les autres

types de talons restent toujours rares.

Tabl. 28 : Les types de talon des 6clats ordinaires en silex de plaquette (en nombre et frdquence)

Quelque soit I'am6nagement du plan de frappe, l'angle du talon varie entre 30 et 90' mais il

est essentiellement compris entre 60 et 80", 60 it70" pow les talons facettds.

Le talon cortical ou patin6 (bord brut du fragment) est trds rarement associ6 ir un 6clat non

cortical. Le plan de frappe serait donc bien amdnagd le plus souvent dds les premidres phases de

I'exploitation du bloc. A I'inverse, le talon lisse est prdsent sur tous les types d'6clats, corticaux

ou non. Les talons diddres et facett6s sont, quant d eux, en g6n6ral plus fr6quents sur les 6clats

non corticaux ou portant uniquement des lambeaux de cortex. Le facettage du plan de frappe

serait donc plutdt le fait des phases avangdes d'un d6bitage, alors que le d6corticage parait €tre

quasiment termin6 ou limitd au moins aux zones necessaires.

L'augmentation de la frdquence des dclats d6cortiqu6s, constat6e de la base au sommet de la

sdquence 6tudi6e, est ir mettre en paralldle avec I'utilisation plus grande du facettage du plan de

frappe, m€me si un lien n'est pas prouv6. De m€me, la productivit6 des nucl6us, qui parait plus

dlevde dans les niveaux 4b et 44 pounait 6te d mettre en relation avec un plus grand soin dans

la pr6paration des plans de frappe (tabl.29). La plus grande productivitd et le developpement du

facettage dans les niveaux 4b et 4a ne semblent pas s'expliquer par une p6nurie de matidres

premidres justifiant une exploitation plus intensive du bloc. Ils pourraient marquer au contraire

une fagon diflerente de concevoir la gestion de la plaquette, gestion parfois plus sommaire dans

les niveaux les plus profonds. L'id6e d'une plus grande sophistication dans les rdgles du ddbitage

dans les niveaux 4b et 4a est cependant difficile e 6tablir avec certitude (m6me si le ddbitage

Levallois est plus frdquent) car basde sur I'id6e que le facettage permet une optimisation du

d6bitage par le soin particulier accordd au plan de frappe. L'usage du facettage peut n'exister que

poncfuellement dans les niveaux profonds car inutile pour le bon d6roulement de la chaine

opdratoire choisie.

4a 4b 5a 5b 6

brut oatind l5 9 8 18 10 I

cortical I 8.14 t9 54 38 t7
diedre 93 65 57 98 125 22
diddre
convexe

12,2yo l0,4yo 7,50 7,2yo 17,2yo l0,5Yo

facett6

convexe

53 47 67 87 66 9

facettd plat T2 34 25 35 aa
JJ 2

chap.gend. I I 1

lisse 355 254 3t7 625 594 103
46.6% 40.8% 42% 46.t% 53.7% 49%

punct. 49 JJ 36 96 60 t2
total 761 622 755 I 355 1115 210
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4a A B C D 7 A B C D
cortex I 4 28 I 2 5
diddre I 8 3l 5 4 a

J 8
facett6 I I 5 25 I a

J 8

lisse 7 35 ll5 r97 4 6 38 53
ounct. 6 t7 25 I 4 7

Tabl.29: Talon et types d'6clats ordinaires en silex en plaquette (en nombre et pour les

niveaux 7 et4a)

A : entame, B : cortex envahissant, C : cortex rdsiduel, D : sans cortex

f) Du d6corticage au d6bitage : la dimension de Ia production

Les entames sont parmi les plus grandes et les plus 6paisses pidces des sdries de tous les

niveaux. Les 6clats non corticaux regroupent au contraire les pidces de plus petite taille et la

dimension moyenne de ces 6clats tend d diminuer rdgulidrement ente les niveaux 6 et 4a. Les

dclats de plein ddbitage sont donc plus petits dans les niveaux 4b et 4a que dans les niveaux

profonds.

Il est tentant de rattacher cette observation ir ce qui a 6t6 constat6 d'une part avec I'analyse
globale des nucldus et d'autre part avec l'dtude compar6e des nucldus des niveaux 6, 5b et 5a et

ceux des niveaux 4b et 4a. Certains nucldus dans chacun de ces niveaux n'ont liw6 que des

dclats corticaux. La morphologie de la plaquette et l'6paisseur du cortex dans certains cas
pourrait expliquer l'dpaisseur relativement dl6vde des pidces corticales (n6cessaire pour methe

en forme ir partir d'une surface plane), que cela soit sur un nucldus de conception "centripdte" ou

"prismatique". La prdsence d'une charnidre sur environ 15% des 6clats prouve la difficult6 de

I'entame et de l'exploitation en g6ndrale de la surface trds plane des plaquettes (tabl.30).

Tabl.30 : La frdquence des charnidres sur les 6clats ordinaires en silex de plaquette

Les dclats non ou peu corticaux proviennent, aux vues de I'analyse des nucl6us, pour la

plupart plut6t des nucldus centripdtes, et d partir du niveau 5b, des quelques nucl6us Levallois.

Les rares nucldus prismatiques ont surtout produit des €clats trds corticaux. Les dclats

d6cortiqu6s sont produits lorsque le ddcorticage est plus avangd ou termin6 et ils indiquent,

comme les surfaces des nucl6us, que I'exploitation du cceur du silex conduit d une production de

plus petite taille selon les schdmas opdratoires adoptds (angles de frappe), et surtout avec

I'absence g6ndrale d'un rdamm6nagement de la surface de ddbitage. Comme I'exploitation de la

surface des nucldus centripdtes, les plus fr6quents, parait inddniablement plus poussde dans les

niveaux 4b et 4a,la dimension plus r6duite des dclats, de plus en plus nombreux issus des dtapes

finales du ddbitage, pourrait s'expliquer de cette manidre. Mais elle pourrait Ctre li6e 6galement

d la dimension plus petite des nucldus centripdtes abandonnds dans les niveaux 4b et 4a,

dimension plus faible par un d6bitage plus intense ou bien une collecte de blocs de plus petite

taille (tabl.3 l).

Cette gestion apparemment plus longue du fragment de plaquette dans ces deux niveaux

4a 4b 5a 5b 6 7 8
chamidre 132 104 102 221 208 28 a

z

17.3% 16.7% 13.5% t6.3% 18,6yo 13,3yo

outrepass. 10 J 7 6 6
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Les assemblages lithiques du site Pldistocdne moyen d'Orgnac 3 (Arddche, France) : Paldolithique moyen ancien

s'explique diversemment : recherche, pour des raisons fonctionnelles, de nombreux produits,

d'dclats de dimensions varides dont de plus petite dimension d partir de quelques modes

op6ratoires ou reflet d'habitudes techniques diffdrentes qui caract6risent les tailleurs des niveaux

moyens de la sdquence (chaine op6ratoire plus longue sur un m€me nucl6us, moins de types de

nucldus pour produire tous les dclats ddsir6s, soins du plan de frappe, choix de privildgier

I'exploitation d'une surface et non plus d'un volume ?).

Tabl. 31 : Les types d'6clats et les dimensions moyennes (en mm) pour les niveaux 4b et7

g) Du fragment de plaquette au nucl6us : les 6tapes du d6bitage

- Les crit0res d'identification de la plaquette sur les 6clats

La pr6sence de surfaces corticales planes et de bords fractur6s et patin6s sur les fragments de

plaquettes a permis de positionner prdcisemment presque chaque 6clat cortical.

- Les types d'6clats : la maniire de d6cortiquer un fragment de plaquette

Il a suffi aux tailleurs d'utiliser la forme prismatique de la plaquette pour extraire

immddiatemment des dclats ou, selon le schdma op6ratoire adopt6, de mettre en forme

rapidement le nucl6us et commencer I'exploitation de plein ddbitage. Les dclats de premidre

g6ndration portent des plans corticaux ou patin6s trds caractdristiques. Ensuite, chaque lambeau

de cortex ou de plan patind a dtd le moyen de replacer l'6clat dans un volume en trois

dimensions (fig.38).

Selon la position du cortex et des plans de fracture, deux catdgories d'6clats ont 6t6 reconnues,

indiquant deux fagons d'aborder le fragment de plaquette :
- exploitation selon un plan paralldle aux surfaces corticales : la surface sup6rieure de

l'6clat est une partie de la surface corticale du fragment de plaquette. Lorsque l'6clat est d6tachd

sur I'angle de la plaquette, il est parfois laminaire, porte un dos et est de section triangulaire.

Cette fagon d'aborder la plaquette pounait correspondre au d€marrage d'une surface de d6bitage

sur le plus grand plan du bloc.
- exploitation orthogonale aux surfaces corticales : le cortex est visible sur l'6clat sous forme

de meplats abrupts distaux, proximaux ou latdraux. La surface supdriewe de l'6clat est p6tin6e et

correspond d une partie d'un plan de fracture de la plaquette. Certains dclats ont emportd une

tranche de la plaquette. Le cortex est prdsent alors bi-transversalement. Ces dclats pourraient

€tre des t6moins de la pr6paration de plans de frappe des nucldus centripdtes ou du d6bitage de

plaquettes 6paisses (nucl6us prismatiques).

niveau 4b niveau 7

lons. lare. 6pais. lons. lars. 6pais.

entames 34 30.5 11 46 6l r7.5
cortex envan. 45,3 36,8 12,1 40.s 4l.l 11.8
cortex rdsid. 42,1 37,3 12,7 35,4 37 ,l I 1,3

sans conex 35,8 33,6 9,7 34,3 ,32,8 9,5
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de la plaquette

l*l

+ orienlation des axes de ddbitage tr cortex

'Fig. 
38 : Types d'eclats et gestion de la plaquette.

section

I-
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- Orientation de la plaquette et exploitation

TabI.32: Les dclats d'entames de la plaquette en silex, leur place sur la plaquette

Les entames proviennent frdquemment de la surface corticale de la plaquette (tabl.32), encore
plus dans les niveaux 4b et 4a. L'utilisation d'un angle de la plaquette pour guider I'extraction
d'un 6clat devient plus syst6matique dans les niveaux 4b et 4a, d'oir les quelques lames
rencontr6es dans ces deux niveaux. Cependant dans seulement 20Yo des cas, les tailleurs y ont
eu recours. Des micro-enldvements sur ces dclats montrent par ailleurs que dans certains cas une
pr6paration sommaire pr6alable de la tranche de la plaquette a eu lieu avant I'extraction de ce
grand dclat d6bordant. ll a 6tE difficile de reconnaitre les 6clats d bords patin6s qui sont des
entames ddbitds perpendiculairement aux plans corticaux de la plaquette.

Le ddcorticage initial de la plaquette, pour une mise en forme ou ddjd un ddbitage, se ddroule
logiquement paralldlemment aux grands plans corticaux. Le sens des lits siliceux et la
commoditd technique pourraient expliquer cette orientation prdferentielle, comme I'aspect des
blocs pr6l6v6s dans la nature.
La part des €clats d rdsidus de cortex d6bitds selon le grand plan de la plaquette est dans
I'ensemble toujours plus 6lev6e que sur celle des dclats d6bit6s orthogonalement. Les dclats
d'angle sont par contre beaucoup moins frdquents (tabl.33). Lorsque le ddcorticage est bien
avanc6, le bord de la plaquette semble donc moins souvent utilis6, peut-€he parce que 6limin6e
ddjd lors de la premidre phase de I'exploitation. Le plan de frappe des nucl€us centripdtes parait
du moins d6jd bien prdpaft, sinon achevd par des 6clats corticaux, puisque les 6clats
transversaux au grand plan de la plaquette et avec rdsidus de cortex ne sont plus observables.
Les nucl6us prismatiques sont abandonnds aprds une premidre s6rie d'enldvements corticaux
(orientation de la plaquette souvent opportuniste selon sa forme, ddbitage paralldle ou
orthogonal aux grands plans corticaux).

Tabl. 33 : Les dclats d cortex rdsiduel et leur position sur la plaquette de silex

4a 4b 5a 5b 6
entames

paralldle

surf. cort.
8 6 T2 28 31

idem +ansle 4 4 3 u 5
perpend.surf

cort.
5 2

idem +ansle 4

4a 4b 5a 5b 6 7
paralldle

surf. cort.

150 r44 168 257 215 34

idem+ anele 26 l6 31 47 4l t7
perpend.

surf. cort.

4l 41 31 77 58 8

idem* ansle 50 30 32 89 79 14
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- Hypothise sur le sch6ma d'exploitation de la plaquette

A partir des observations effectudes sur les differents types d'6clats, sur l'6tendue et la position

des zones corticales, la fr6quence des cat6gories d'6clats, un sch6ma d'exploitation de la

plaquette peut €tre propos6, fonction des diftrents modes opdratoires adoptds et des

changements techniques qui s'opdrent waisemblablement dans les niveaux 4b et 4a.

* L'exploitation d6muure par queiques enldvements d'entames paralldles aux surfaces

corticales, relay6e ensuite par un d6corticage progressifde ce qui reste de cortex sur la surface.

Les angles des plaquettes semblent 6limin6s rapidement, soit pour d6gager un volume et metke

en forme le nucl6us (certains nucldus centripdtes), soit pour simplement tirer partie de I'ar0te et

obtenir un 6clat long et de section triangulaire. Des enldvements orthogonaux, tranches de la

plaquette, sont d6bitds. Leur place n'est pas comptabilisable dans les s6ries. Mais leur existence

est prouv6e par I'observation des nucl6us.

* Cette premidre surface servirait de plan de frappe pour extraire quelques 6clats, souvent tds

corticaux, sur la tranche : exploitation (nucl6us centripdtes et prismatiques) ou pr6paration d'un

plan de frappe (nucl6us centripdtes). Puis le grand plan du nucl6us est repris.

Certains tlpes d'6clats corticaux permettent de reconstituer aisemment les gestes qui ont

pr6cddd leur extraction. Leur pr6sence abondante ma.rque, sinon des choix, du moins des

habitudes ou des contingences techniques dans la gestion du volume de la plaquette.

- Premier cas : la surface de l'6clat indique q'un premier enldvement relativement court

entame la face corticale. Un second 6clat plus envahissant, en partie cortical, est ensuite ddgag6.

Il est probable que la nenrre-guide laiss6e par le premier 6clat d'entame permet au second

enldvement d'envahir davantage la surface plane. Le plan cortical ne conduisant pas d'embl6e d

produire un 6clat de trds grande taille, deux dtapes sont alors necessaires pour ddcortiquer ou

obtenir des enldvements plus grands.
- Deuxidme cas : du cortex subsiste au centre de l'6clat. Cet 6clat indique un d6corticage

pdriph6rique, sans doute aprds la pr6paration d'un plan de frappe orthogonal, puis un enldvement

couvrant 6limine le r6sidu de cortex.
- Troisidme cas : un 6clat d'angle d'entame associe des lambeaux de cortex et de plans de

fracture pAtin6s. Il peut venir du premier d6corticage pour la mise en forme. Il est long et

rarement r6fl6chi.
- Quatridme cas : du cortex est localis6 sur un m6plat transversal ou lat6ral de l'6clat. Cette

pidce plut6t courte appartient aux premidres g6n6rations de produits. Elle pounait 6tre issue de

la prdparation d'un plan de frappe, pour les nucl6us centripdtes par exemple.

Le facettage du plan de frappe n'est utilis6 que pour I'obtention des pidces d6bit6es

paralldlemment au grand de la plaquette, aux surfaces corticales. La gestion centripdte est de

mQme g6n6ralisde, et ceci logiquement, uniquement pour I'exploitation de la grande surface

corticale plane de la plaquette.

Ces observations sur la fagon de g6rer la plaquette valent pour I'ensemble des niveaux.

2) Les lames en silex de plaquette

Les lames sont dans les niveaux 7 d 4ades produits toujours rares. Dans les niveaux 4b et 4a,

elles sont plus fr6quemment des pidces non corticales (tabl.34). Leur extraction n'intervient donc

plus au m€me moment de I'exploitation, que ces produits allongds soit accidentels ou

recherches.
r20
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Lorsque le cortex subsiste, la face supdrieure de la lame montre qu'elle est exftaite sur un angle
de plaquette (ar€te latdrale). Les pidces sont effil6es et de section triangulaire. La lame
ddcortiqude proviendrait plus de l'exploitation d'une surface de d6bitage par I'absence de dos.
Elle est par ailleurs beaucoup moins longue (6clat laminaire). La frdquence des 6clats laminaires
se multiplient dans les niveaux 4b et 4a, bien que restant toujours des produits rares.

Tabl. 34 : Les lames et l'dtendue du cortex (en nombre et en silex de plaquette)

Les lames ne se distinguent pas technologiquement dans les sdries. La preparation du plan de
frappe est m€me moins souvent facettde que pour les 6clats. Il y a donc tout lieu de croire que
les lames, et I'am6nagement des nucldus le confirme, soient des "accidents" lors d'un ddbitage
d'6clats ou la mise en forme et I'exploitation du nucldus passent par I'dlimination des ar6tes
lat6rales du fragment de plaquette. La multiplication des "lames" non corticales dds le niveau 5a
est peut-dtre d mettre en relation avec la pratique d'un schdma de ddbitage centripdte plus pousse
et d'un d6bitage Levallois dont les m6thodes peuvent conduire d la production de supports
parfois laminaires et d6bordants (mdthodes unipolaires).

Les lames ne sont donc pas le rdsultat d'un d6bitage orient6 vers une production laminaire.
Leur nombre est de toute manidre trop rdduit. Elles proviennent de divers moments de
I'exploitation de la plaquette. Les conditions morphologiques offertes par les blocs de silex ont
sans doute conduit ir donner ce module laminaire ir certains dclats.

3) Les 6clats ddbordants, la question du couteau i dos naturel (silex en plaquette)

L'eclat ddbordant a dt6 ddfini comme une pidce dont la section triangulaire est due d
I'intersection de derx strfaces d'exploitation ou corticales (angle de 60 d 90').
Selon I'angle entre les deux facettes sur la surface de l'6clat, des 6clats de rdavivage de plans de
frappe de nucldus prismatiques (90') ou de v6ritables dclats d6bordants (< 90'), guidds par
I'ar€te lat6rale pr6par6e ou brute de la plaquette, sont reconnaissables.
Une majorit6 de ces pidces est sans cortex (plus de 75o/o dans chaque niveau). La fr6quence des
talons facett6s est supdrieure d la moyenne. Ces pidces pourraient appartenir d des 6tapes de un
ou des schdmas opdratoires mis en place en fonction de la forme prismatique de la plaquette Il
est d constater cependant que les dclats ddbordants portant des traces de plan de fractwe naturel
sont trds rares.

Parmi les 6clats ddbordants ont 6td distinguds les couteaux dr dos naturel. Ces produits sont
habituellement considdrds comme un dldment descriptif d'une industrie. A tort, du moins dans
ce cas prdcis, car ils sont bien souvent des pidces dont I'extraction rentre dans des manidres de
gestion et non pas un but en soit.
Dans les assemblages lithiques des niveaux 7 d 4a les couteaux d dos naturel, dclats d6bordants
d dos cortical, totalisent jusqu'd l0 e 20 % des 6clats. Cette frdquence relativement 6lev6e

4a 4b 5a 5b 6
entames .) 2
cortex

envah.
J 4 7 5

cortex rdsid. t0 10 6 18 9 3
sans cortex l5 14 t6 t6 6 1
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eclats 6clats ddbordants total % des 6clats

4a 55 9 64 7,90

4b 24 t3 5I 2.3%

5a t2 2 t4 0.3%

5b 39 15 54 2.8%
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pourrait Ote considdrdre comme un trait marquant des s6ries. Mais elle est en r6alit6 le r6sultat

d'un choix rendu in6vitable si I'on veut exploiter une plaquette. Il est n6cessaire en effet pour

passer d'un support prismatique d un nucldus ovalaire ou rectangulaire d'dliminer les arOtes

lat6rales. La manidre d'exploiter simplement et pratiquement une stuface de plaquette (nucl6us

prismatiques) conduit aussi d ces types d'6clat.

Cette pidce appartiendrait de ce fait ir la phase du ddcorticage ou de I'exploitation en g6n6ral.

Elle ne parait en aucull cas €tre un objectif du d6bitage.

4) Les produits de d6bitage Levallois : des 6clats pr6d6termin6s

Quelques 6clats Levallois sont prdsents dans les assemblages dds le niveau 5b (tabl.35).

L'6clat Levallois, 6clat pr6d6termin6, a 6te reconnu dds que porteur des caractdres de

pr6ddtermination d'une surface de ddbitage, que I'agencement des enldvements soit unipolaire,

bipolaire ou centripdte (Boeda, 1994). L'6clat ddbordant Levallois, pr6d6termin6, a ete

6galement individualis6 par la disposition des ndgatifs d'enldvements et la position du dos. L'axe

mophologique de l'6clat s'identifie plus ou moins avec I'axe technique. La section se rapproche

de celle d'un triangle rectangle i I'inverse des dclats ddbordants de mise en forme,

pr6d6terminants, de section plutdt triangle rectangle isocdle, plus 6troits ou dont I'axe du dos est

disposd d 45' par rapport d I'axe technique (Beyries et Bo€da, 1983).

La difficultd d distinguer les dclats de mise en forme d'une surface de d6bitage Levallois

parmi I'ensemble des produits de ddbitage et en particulier de ceux issus des nucl6us centripdtes

a conduit d ne pas tenter une 6tude particulidre sur I'ensemble de la production de concept

Levallois.

Tabl. 35 : Les dclats Levallois, nombre et fr6quence

a) Les caract6ristiques des 6clats Levallois

La frdquence des dclats Levallois parmi I'ensemble des dclats est de 0,3o/o et 2,804 dans les

niveaux 5a et 5b et dans les niveaux 4b et 4a de 2,3oh et 7 ,9%o (tabl.35). Il n'y a pas de pointes

ou de lames. Les dclats d6bordants totalisent 14,3 d'35,1o des produits.

Dans les niveaux 5b et 5a, I'organisation des ndgatifs d'enldvements est pour 30 iL 40%

centripdte ou portant un ndgatif d'enldvement prdddtermind ant6rieur envahissant (fig.39 et 40).

Dans les niveaux 4b et 4a,les 6clats avec les traces d'un enldvement ant6rieur envahissant

deviennent un peu plus nombreux. L'organisation centripdte totalise alors moins de 30% du

matdriel. Quelques dclats portent des ndgatifs d'enldvements unipolaires ou bipolaires (fig.41 er

42\.

Les talons sont lisses d50-600A, facettds iL30% environ ou diddres iLl0%. Le talon punctiforme

n'est prdsent que dans les niveatrx 4b et 4a (tabl.36)'

Les tiilles des 6clats sont assez semblables mais une diminution des dimensions se constate des

niveaux 5b d 4a. Dans le niveau 5b, les dimensions des produits sont regroup6es entre 50 et 60

mm pour une grande majorit6. Dans le niveau 5a,la moyenne est fixde entre 40 et 50 mm et
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dans les deux niveaux 4b et 4a, entre 30 et 40-50 mm. Quelques pidces ont cependant des

longueurs allant jusqu'i 90 mm (niveaux 5b et 4b).
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Fig. 39 : Eclats Levallois du niveau 5b.
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\

Fig. zll : Dclats l-evallois dr"r niveau 4b
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Fie. 42 : Eclats I-evallois du niveau 4a



4a 4b 5a 5b

talon cortical J 5

talon diddre 6 4 I 5

talon facettd t9 5 a
J t5

talon lisse 28 8 6 22

talon ounctiforme 35 2
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Tabl. 36 : Les types de talon des dclats Levallois

b) Dimensions et caractires techniques de l'6clat

Il n'y a pas de liens dvidents entre la dimension des pieces et leurs caractdres techniques.

Toutefois dans le niveau 5b, les 6clats d disposition centripdte se subdivisent en deux modules

de ddbitage, de 30 d 50 mm de longueur et de 65 d 70 mm, alors que les autres dclats et les

dclats ddbordants sont totalement dispers6s sur l'dchelle des valeurs.

Dans le niveau 4a, les 6clats d enldvements centripdtes ont la dispersion la plus large (20-80

mm). Ils sont donc issus de nucldus de tailles vari6es. Par contre les 6clats ir ndgatifs

d'enldvements pr6d6termin6s antdrieurs ont une dispersion des valeurs ldgdrement moins grande

que celle des autres dclats (30 a 65 mm de long). Ils sont en outre souvent plus 6pais (plus de 10

mm). Pour maintenir la convexitd dans une mdthode rdcurrente, I'extraction d'6clats 6pais est

souvent un moyen de ddbiter sans r6amdnagement (Boeda, 1984). Les dclats portant plusieurs

n6gatifs d'enldvements pr6d6terminds ont des dimensions trds proches et rdduites (entre 30 et 50

mm). Dimensions plus faibles parce que appartenant d des nucldus plus petits car plus fortement

ddbitds ou dclats de phase finale de I'exploitation de la surface de d6bitage ?

c) Hypothise sur la chaine op6ratoire Levallois : nucl6us et 6clats Levallois

- Rapports quantitatifs

Les nucleus et les 6clats Levallois dtant trds rares, il est difficile de proposer des hypothdses

sur le d€roulement de la chaine opdratoire. Certes le nombre d'6clats d enldvements centripdtes

est nettement plus 6lev6 que celui des nucldus d 6clat prdferentiel et r6currents centripdtes d'otr

pounaient provenir ces 6clats. Mais, rien ne peut en €tre d6duit de la productivitd de ce schdma.

- Nucl6us et 6clats : dimensions et caractires technologiques

Les dimensions des dclats sont beaucoup plus diversifides que celles des nucleus. Le ddbitage

a pu conduire d un abandon de nucl6us de petite taille car rdduit par I'exploitation. Certaines

grandes pidces du niveau 5b pourraient provenir d'une exploitation qui s'est d6roul6e hors du

site ou des premidres 6tapes de la gestion de nucldus de trds grande taille. Seule la s6rie du

niveau 4a prdsente une relative concordance des mesures enffe nucl6us et 6clats.

L'organisation des enldvements sur la face sup6rieure des dclats Levallois ne corespond pas

toujours aux m6thodes pratiqu6es sur la surface de d6bitage des nucleus abandonn6s. Ainsi dans

les niveaux 5b et 5a, les m6thodes pratiqudes sont r6currentes unipolaires et bipolaires alors que

les fclats sont majoritairement d enldvements centripdtes. Les nucleus auraient pu connaitre

dans gn premier temps une exploitation centripdte et 6tre gdrds dans un second temps selon un

sch6ma unipolaire ou bipolaire. Mais une partie des nucl6us a pu aussi disparaitre ou €tre

fragmentde.
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5) Les produits de d6bitage sur galet et rognon de silex

L'analyse de I'approvisionnement en roches a montr6 que le galet et le rognon de silex sont un
apport compldmentaire, rdduit, de matidre premidre pour le d6bitage et ceci dans tous les
niveaux. Leur fr6quence reste faible malgrd une qualit6 du silex nettement supdrieure d celle de
la plaquette. Les galets (cortex roul6) sont toujours plus frdquents que les rognons (tabl.37).
Bien que ces silex soient d'origine vari6e, ils ont 6td 6tudi6s ensemble en raison de leur
morphologie globuleuse afin d'observer les manidres de faire et de gestion d'une forme de ce
O?e et les comparer d celles du fragment de plaquette.
Aucun remontage n'ayant 6t6 possible, une exportation de pidces aprds d6bitage a ete envisagee
pour la bonne qualit6 de la matidre premidre. Un apport de supports ddjd taillds semble par
contre peu probable. La prdsence d'6clats corticaux de nature varide indique probablement un
traitement sur place de ce silex.

Tabl. 37 : Le nombre d'6clats et de ddbris issus de galets et de rognons de silex

a) Les caract6ristiques des produits

- L'organisation des n6gatifs d'enlivements

La disposition des n6gatifs d'enldvements est en grande majoritd centripdte et unipolaire (plus
frdquent dans les niveaux 4b et 4a), bien que la faiblesse num6rique des s6ries incite d nuancer
les observations. Un seul 6clat Levallois a et6 reconnu dans ce type de silex dans chacun des
niveaux 4bet4a.

- La pr6paration du plan de frappe

L'observation des types de talon montre :
- un fort pourcentage de talons corticaux (12 iL25%)
- une faible frdquence de talons diddres ou nuls (2 iLg%\
- le talon facettd est plus frdquent (6 d l5%) que le talon diddre mais sa part diminue au cours

du temps
- le talon lisse est le type le plus cornmun dans tous les niveaux (41 d,75%)

galet rognon total
4a 35 31 66

53%
4b 34 26 57

59,60h

5a 59 l0 69
85,50

5b 87 27 tt4
76,5yo

6 39 7 46
84.8%
9 9

t28
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Une prdparation soignde du talon, du moins dans les niveaux 4b et 4a, et I'existence de

nombreux talons corticaux sont donc d constater conjointement. Ceci est sans doute d mettre en
rapport avec la petite taille du galet et son amorgage qui peut €tre rapide, sans mise en forme.

c) Des 6clats peu corticaux

La sureprdsentation des dclats d r6sidus de cortex semble indiquer une exploitation oir l'6tape
du ddcorticage s'identifie d celle du d6bitage proprement dit jusqu'd 6puisement (tabl.38). Les
galets sont de petite taille et la disposition des zones corticales sur les 6clats parait confirmer
cette hypothdse. Pourtant la quasi absence d'6clats ddcortiquds pourrait faire penser aussi ir une
exportation sdlective de pidces.

Mis d part les entames, deux cat6gories d'6clats s'individualisent par la position du cortex. Pour
la premidre, le cortex est sur la face supdrieure de l'6clat et la convexit6 du galet est apparente.
Dans le second cas, le cortex est un mdplat lat6ral qui se prolonge' au niveau du talon.
L'extraction aurait eu lieu en emportant successivement le bord cortical du galet, d6bordante
("quartiers d'orange" dans certains cas).

Tabl. 38 : Les dclats issus de galets et de rognons de silex, l'6tendue du cortex

Aprds quelques eclats d'entames, le galet semble avoir 6t6 exploitd selon son grand plan. Des

dclats ddbordants sont guid6s par le bord cortical lat6ral ou transversal du galet. Ld encore,
quelques 6clats laminaires sont des dclats d'angle de galet.

Une prdparation partielle, slu un plan orthogonal d la surface de ddbitage, peut avoir 6t6 faite

mais elle ne transforme que peu la morphologie du galet qui est utilis6e comme telle. Il parait

€tre d6bit6 avec un minimum de mise en forme et est exploitd jusqu'ir la fracturation. La plupart

des nucl6us sont observables en effet presque tous sous forme de fragments.

Le mode d'exploitation du rognon semble s'assimiler plus d un concassage qu'd un ddbitage
proprement dit avec une fr6quence des ddbris corticaux beaucoup plus importante.

L'hypothdse de la disparition d'6clats issus de rognons est bien sfir envisageable comme du reste
la possibilitd que les rognons soient des excroissances globuleuses de blocs plus prismatiques et

soient bris6s sommairement lors du ddcorticage pour rdcupdrer quelques dclats suppl6mentaires
(silex macroscopiquement de m6me type que celui de la plaquette).

2) Une exploitation identique de la plaquette et des galets et rognons

Les longueurs des dclats sont fonction de la dimension des galets et rognons (estimations par

des dclats ir cortex bitransversal ou bilatdral) qui est assez petite (moins de 10 cm). Elles

coihcident souvent avec les valeurs des 6clats de plaquette (20-50 mm), montrant une

homog6n6it6 dans les objectifs du ddbitage quelque soit la roche utilis6e. Les plus grandes

pidces ne d6passent pas 90-110 mm. La largeur moyenne se situe entre 30-40 mm. Quelques
pidces du niveau 5b ont dtd d6bit6es transversalement au galet d'otr leur grande largeur (60-70

4a 4b 5a sb 6

entarnes I 2 2 2
cortex envah. l3 6 5 5 2
cortex rdsid. 34 23 25 37 29
sans cortex 5 I I
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mm), celle-li m€me relevde sur les galets r6coltds sur les terrasses du Rhdne
Les caract6ristiques des produits de d6bitage extraits des galets et des rognons paraissent donc
identiques d celles des 6clats de silex de plaquette. Les sdries ne sont bien sfir pas comparables
num6riquement mais les tendances techniques demeurent les m€mes. Seules les premidres
6tapes du ddcorticage s'adaptent d la forme offerte. Les roches seraient donc exploitdes presque
de la m€me manidre, relativement indifftrent d la morphologie du support.
Les longueurs des dclats sont fonction de la dimension des galets et rognons (estimations par
des 6clats d cortex bitransversal ou bilatdral) qui est assez petite (moins de 10 cm). Elles
coincident souvent avec les valeurs des 6clats de plaquette (20-50 mm), montrant urie
homog6ndit6 dans les objectifs du ddbitage quelque soit la roche utilis6e. Les plus grandes
pidces ne ddpassent pas 90-110 mm. La largeur moyenne se situe enhe 30-40 mm. Quelques
pidces du niveau 5b ont 6t6 d6bit6es transversalement au galet d'oir leur grande largeur (60-70
mm), celle-ld mdme relev6e sur les galets rdcolt6s sur les terrasses du Rh6ne. Quant aux
dpaisseurs, elles se regroupent entre 5 et 20 mm.

CONCLUSION

Les choix dans I'approvisionnement en matidre premiere sont identiques dans tous les
niveaux, avec une priorit6 nette pour le silex en plaquette. Les rdgles de ddbitage montrent une
relative indiflerence d la morphologie du bloc et une assez grande communaut6 dans le
d6roulement de chaque schdma opdratoire de niveau en niveau, du moins pour les plus
fr6quents. Des variations sont constatdes mais elles ne remettent pas en cause des habitudes
techniques (mise en forme, d6corticage, orientation de la plaquette) qui paraissent fix6es dds les
niveaux profonds. Il en est de m6me pour le d6bitage de concept Levallois qui apparait dans le
niveau 5b. La morphologie prismatique du fragment de plaquette ne parait pas 6tre la seule
responsable de cet 6tat de fait.
Des diffdrences d'activitd ou la juxtaposition de plusieurs occupations dans chaque niveau
pourraient dventuellement expliquer certaines variations dans les comportements techniques ou
la coexistence de modes de d6bitage differents. Mais les chaines op6ratoires qui sont observdes
dans les niveaux 7 et 6 restent relativement stables jusque dans les niveaux 4b et 4a. La grande
innovation se situe au moment des occupations ou de I'occupation du niveau 5b otr apparait
I'usage d'un nouveau schdma de ddbitage, Levallois, inconnu dans les niveaux sous-jacent.

Si la mise en place des six niveaux s'est opdrde rapidement, la quasi permanence des
modalitds techniques prouverait une communautd culturelle entre les groupes venus occuper le
site, quel que soit le nombre, dont les activitds, m6me si elles sont diverses, ne se repercutent
pas vraiment ou modestement sur les modes opdratoires.
Si I'occupation des niveaux 8 it 4a s'est d6roul6e sur un long laps de temps, avec 6ventuellement
des arr6ts dans la frdquentation du site, il devient plus difficile d'expliquer les traits communs
entre les niveaux. Il est vrai que la plaquette, source de matidre premidre trds abondante dans
I'environnement imm6diat, peut induire un type de comportement qui conduit d une exploitation
et d un r6sultat similaire. Le gisement parait plutOt 6tre int6grd ir un ensemble culturel rdgional
qui perdure longtemps (caractdristiques communes tout au long de la s6quence) et qui s'exprime
au ffavers d'habitudes techniques diverses coexistant.

Cinq modes d'exploitation foumissent les produits de d6bitage dans les niveaux 7 et 6, six
dans les niveatx 5b d 4a. Le mode d'exploitation centripdte est le plus frdquent dans les niveaux
7 d 5a" associd au mode de ddbitage Levallois dans les niveaux 4b et 4a.
Ces deux modes de production dominants, seuls ou associ6s, pr6sentent en commun une
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La gestion s'opdre selon un plan ou en volume suivant la position des angles de frappe et
I'inclinaison des plans de frappe.

Chacun de ces modes d'exploitation produit des 6clats varids et semble-t-il compl6mentaires
dans la gamme de dimensions et formes, expliquant peut-Otre la cohabitation de ces manidres de
faire.

Lorsque I'usage du d6bitage Levallois se multiplie, les nucl6us centripdtes deviennent moins
nombreux, plus ddcortiqu6s et les produits de ddbitage sans cortex sont plus nombreux.
Les niveaux 7 d 5a sont d distinguer des niveaux 4b et 4a. Dans les niveaux 4b et 4a,les modes
opdratoires s'organisent en grande majoritd sur des nucldus avec deux faces opposdes sdcantes
dont un plan de frappe et une surface d'exploitation centripdte r6cturente, parfois pr6ddtermin6e
(40% de nucl6us Levallois). Les rares nucldus prismatiques sont de grande taille et peu
exploit6s. La recherche d'un meilleur controle des r6sultats de la production pourrait expliquer
ce choix plus restreint de modes opdratoires dont le r6sultat est plus pr6visible.
Dans les niveaux 7 i Sar la diversit6 des modes op6ratoires pratiqu6s caract6rise plut6t les
c-omp,ortements techniques. Les nucl6us centripites sont les plus abondants, tr-is vari6s
dans la maniire de g6rer la plaquette et associ6s i diverses auties modes op6ratoires.

C) Le mat6riel de percussion

l) Les t6moins de I'usage du percuteur dur

L'examen du bulbe et du talon des dclats indique que la technique utilis6e pour le d6bitage est
probablement la percussion directe dure. Une preuve indirecte de I'utilisation de cette percussion
est apportde par la pr6sence de 49 galets entiers (tous niveaux confondus). Certains portent des
cupules d'impact et parfois des enldvements isol6s (13 pidces) et des fractures (14 pidces)
(environ 30%). La s6rie ne reprdsente qu'une trds petite part des assemblages mais environ la
moitid des galets r6colt6s sur le site (les autres galets sont transformds en outils). Le nombre de
galets, qui est i la fois petit et important pour des pidces entidres, est peut 6tre d mettre en
relation avec la localisation du site sur un plateau, 6loignd de plages de galets. Le matdriel de
percussion dure et les galets en g6ndral doivent €tre transport6s sur une certaine distance (sauf
dpandages anciens locaux). Il est probable que dans de tels cas le strict ndcessaire doit €tre
ramass6, contrairement d des s6ries oi les galets sont abondants car d proximitd du lieu
d'habitat.

Les assemblages de chaque niveau peuvent alors donner une idde assez prdcise de ce qui est
recherchd dans le cas d'une collecte limit6e car lointaine. L'abandon assez 6l6vd de galets entiers
est cependant original car peu fr6quent dans des sites distants de cours d'eau (un bon percuteur
est rarement abandonn6).
Vu le contexte du site, l'origine anthropique de ce matdriel ne laisse aucun doute sauf en ce qui
conceme cinq petites pidces en calcaire de moins de 30 mm de long dans les niveaux inf6rieurs.
Pouvant 6tre autochtones. elles ont 6td dcartdes de l'6tude.

2) Les galets entiers

Environ 40Yo des galets entiers prdsentent des cupules isol6es ou des plages de petites
cupules. Aucune strie n'a dtd observ6e. Le nombre des pidces (tabl.39), leur grande taille et leur
poids 6lev6 ne peuvent permethe d'imaginer un transport sur plusieurs kilomdtres pour un
simple empierrement ou un am6nagement de foyers. Des blocailles de calcaire envirorurants
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sont une source de mat6riatx trop proche et aussi efficaces. Les stigmates que prdsentent
certains de ces galets incitent au contraire d les consid6rer comme des percuteurs, bien que la
cause de chocs responsables des cupules puisse 6tre multiple : entrechocs entre les galets dans le
lit de rividres, chocs accidentels dans le site et chocs volontaires.

Tabl. 39 : Le nombre de galets entiers (total : 49)

Certains galets ne portent apparemment pas de traces mais ceci ne veut pas dire pour autant
que ceux-ci n'ont pas 6t6 utilisds cornme percuteurs (usage poncfuel) ou conservds comme
rdserve de matidre premidre. L'observation de la surface du galet a 6te pu ailleurs parfois hds
g6nde par la patine (76Yo des cas), I'alt6ration de la surface ou par des formes d'action thermique
(desquamation pelliculaire). Toutefois, comme tous les galets vierges ne sont pas toujours
alt6r6s ou patin6s, il y a de grandes chances pour qu'existent deux catdgories d'objets, percutds
ou non, dont la raison est difficile d entrevoir.

- La matiire premiire et la morphologie des galets

Le granite et le quartz entrent pow 36Yo (23 cas) et 35Yo (22 cas) dans la composition des
mat6riaux. Le quartzite (3,106-2),les roches volcaniques (7,8%-5) et le calcaire (14,1%o-9) sont
plus rares.

-niveaux 5a, 5b et 6 : la matidre premidre est de trois ou quate types : le qvartz (de 30 n
l00yo),les roches volcaniques-basalte (20%),le granite (20 iL40%) et le calcaire (I5 d20%).

-niveau 4b: l00Yo de quartz.
-niveau 4a : le calcaire prddomine (43%) d c6t6 du quartz et du granit. L'usage du quartzite

apparait (14o/o).

Les galets sont ovalaires et quadrangulaires dans 80% des cas, trds rarement arrondis ou
triangulaires (galets non piquet6s : le contour est ovalaire (63%): galets piquet6s : le contour est
par contre plus souvent quadrangulaire (44%o).
La section quadrangulaire distingue les galets piquetds (65"A des galets non piquet6s
(quadrangulaire et ovalaire : 37o/o).
En moyenne de 108 mm, les mesures de la longueur pour la sdrie se dispersent de 5l d 147 mm,
soit une amplitude de 96 mm. Toutefois, la distribution concentre le maximum des individus
(5r%) entre 99 et I 1 5 mm ( I 6 mm) et 94Yo entre 83 et 147 mm (amplitude de 64 mm).

Les valeurs de la largeur se dispersent entre 40 et 115 mm (75 mm de moyenne) avec une
rdpartition de nouveau en deux groupes (moyenne : 89,55 mm). L'6paisseur varie (69 mm de
moyenne) de 34 e 105 mm avec une grande concentration entre 70 et 80 mm (32%). Le
maximum d'individus (92%) se rgroupe entre 50 et 90 mm.
Des niveauxT d4a,les longueurs et largeurs corr6l6es montrent une tendance d la rdduction de
la taille de plusieurs centimdtres des galets collectds.

4a 4b 5a 5b 6
nb 7 6 t2 15 9
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Fig. 43 : Les galets entiers piquet6s. Localisation des traces de percussion uniques, doubles et
multiples.
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- Le piquetage : tentative de sch6matisation des diff6rents modes de percussion des
galets entiers

Les ar€tes et les angles des galets portent la plus forte concentration de piquetage (39%o et

30o ), suivi des bords (14%) et des pointes (9o/o) (frg.43).La coexistence de plusieurs zones
percutdes sur une m6me pidce constitue la preuve qu'un galet a pu €tre utilis6 plusieurs fois et

sur diff6rentes zones au cours de son usage, avec le souci de la recherche du meilleur point

d'impact. Le piquetage se pr6sente darrs 44Yo des cas sur deux secteurs et 32Yo des cas en
plusieurs points. Les galets dans les niveaux 6 d 5a t€moignent trds nettement d'une utilisation

r6p6t6e de plusieurs zones des galets et donc d'une indifference ir un usage de pidces

prdcddemment utilis6es (cause ou cons6quence d'une morphologie des galets trds souvent
quadrangulaire donc offrant des potentiels de percussion multiples). La percussion double

concerne en g6n6ral une extrdmitd et un angle de galet, le plus souvent sans I'usage de la face (1

cas).
Lorsque la percussion est multiple, les zones percut6es ne sont jamais jointives et sont situ6es

souvent sur les extr6mit6s du galet, quelquefois sur un bord ou une face.
Le qvartz, pr6sent sous forme de grands galets quadrangulaires, est utilis€ plus frdquemment

pour une percussion simple et double avec une utilisation prdferentielle des ar€tes lat6rales d
I'inverse des autres mat6riaux. Les pidces ovoides (plus souvent en autres matdriaux que le
quartz) montrent au contraire une percussion plutdt en un point avec en prioritd un choix des
angles, des ar€tes ou des extr6mit6s.

3) Les galets fractur6s et ir enlivements isol6s

Le nombre de ces objets (27 pidces) est trds faible. Il est prouvd par des 6tudes diverses
(Foumier, 1973) que la fracture et la pr6sence d'enldvements isolds sont le r6sultat dans la
plupart des cas d'une percussion. L'6tude de la pidce, en se rdferant quand cela est possible d sa
tbrme originelle, permet de mettre en valeur un lien qui parait souvent certain entre la fracture,
le ou les enldvements isolds et la position des stigmates de percussion.

- Les galets fractur6s

Tabl. 40 : Le nombre de galets fracturds (total : 13)

Une partie des pidces bris6es a 6t6 6vacu6e du gisement ou la fouille n'a pas fourni I'ensemble
des fragments car aucun remontage de galets bris6s n'a pu Otre rdalis6.

Le qnrtz est le matdriau le plus frdquent (29%) suivi du basalte et du granite (25% chaque).
Le calcaire (12%) et le schiste (8%o) sont rares.
Le contour est plus arrondi et ovalaire (57%) que triangulaire ou quadrangulaire (41%), alors
que la section tend i 6te plus triangulaire (31%) qu'ovalaire.
Les dimensions du galet originel, lorsque le relevd est possible, isolent les pidces fractur6es des
galets entiers. Les galets fractur6s sont plus petits. Il n'y a donc pas eu fracturation intentionnelle
pour r6duire un percuteur jug6 trop gand.

La fracture peut €tre simple (9-64%), double (3-21%) ou triple (2-14%). La majoritd des

4a 4b 5a 5b 6

nb 2 2 I
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cassures doubles ou triples se rencontrent dans le niveau 6. La fracture est surtout
perpendiculaire

oblique (28%) et perpendiculaire transversale (21%). Lorsqu'elle est double, elle est paralldle au
grand plan et perpendiculaire transversale ou oblique en diddre droit. La fracturation triple rdunit
deux fractures paralldles au grand plan et une fracture transversale tronquant les deux premidres.

Ni la localisation de la fracture ni son nombre ne sont fonction de la matidre premidre comme de
la morphologie du galet.

Neuf de ces galets (56%) portent des traces de piquetage, en g6n6ral sur une extr6mitd
(66,6%) et sur un seul secteur (78%). Le piquetage semble 6tre frdquemment li6 i des galets d
cassure unique. Le bord tronqu6 et la zone percut6e sont rarement contigus (33% des cas). Dans
prds de la moitid des cas, le piquetage et la fracture sont diamdtralement opposds, surtout
lorsque le premier se localise sur une extrdmitd. Parfois, la fracture tronque la zone piquetde.
Aucun piquetage ne s'6tend sur le plan de fracture. Le galet fracturd n'a pas 6t6 utilis6
post6rieurement.

L'examen de la fracture permet d'identifier le point d'impact sur deux pidces. La fracture semble
avoir eu lieu sur un percuteur dormant (niveau 4b) ou le galet est en position de percutd
(Foumier, 1973).
La fracture parait donc accidentelle dans la plupart des cas. Les fragments sont abandonnds sans
tentative de r6cup6ration. Aucune trace d'utilisation du tranchant n'est apparente, qu'il aurait
fallu d'ailleurs r6amdnag6 (angle ouvert peu efficace).

- Les galets i enlivements isol6s

Tabl.4l : Le nombre de galets d enldvements isolds (total : 14)

Les galets d enldvements isolds sont aussi peu nombreux que les galets fractur€s. En majorit6
en calcaire (25%) et granite zIyo), ces pidces sont de nrorphologie ovalaire ou quadrangulaire et
courts, sauf pour les pidces triangulaires qui sont plutdt longues. La section quadrangulaire
regroupe prds de la moiti6 des pidces (44%), toujours 6paisses. La longueur varie de 78 iL 140
mm (de 110 e 120 mm :37Yo),la largeur de72 d 124 mm (de 70 d 90 mm = 62oh\ et
l'dpaisseur de 19 i 98 mm (de 60 d 70 mm :37o/o).

La comparaison avec les galets entiers conclue d la prdsence d'enldvements isolds sur des pidces
plus longues, moins larges mais de mdme dpaisseur. La morphologie induit peut-€tre le
ddtachement d'enldvements lors de la percussion.

Quatre galets ont un enldvement unique, trois galets deux enldvements, un galet trois
enldvements, non adjacents, sur face, extrdmitd ou bord. De la position de I'impact (horizontal d
abrupt) ddpend la profondeur, la taille du ndgatif d'enldvement et la morphologie de son
ext€mit6, sur I'ardte d'un bord ou d'un angle : cortical et plat, sur un bord ou une extr6mitd :
profond et concave (fi5. aq.
Ce sont toujotrs les m6mes positions qui sont enregistr6es pour les enldvements (extr6mit6s,
ar€tes, bords). L'absence de traces de rdutilisation des tranchants ddgag6s, de la recherche d'un
plan de frappe approprid et la morphologie des enldvements incitent d classer encore ces galets
dans une situation de percuteur et non de percut6. L'enldvement ne modifie pas ou peu la
morphologie du galet et notamment sa p6riph6rie.

4a 4b 5a 5b 6
nb 1 2 5 6
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Enfin, I'existence de plusieurs enldvements affirme, corune les traces de piquetage,
m€me pidce (surtout de forme quadrangulaire) pouvait 6tre employ6e plusieurs fois
rdutilisde aprds qu'un enldvement ait dt6 otd.

II. LES SYSTEMES DE FACONNAGE

Paralldlement aux activitds de ddbitage, une activitd de fagonnage, mise en forme d'un objet
dont la finalite n'est pas la production d'6clats, est pr6sente dans tous les niveaux bien que
toujours secondaire. Elle conceme le fagonnage des bifaces et des outils sur galets.
Les outils fagonn6s ne regroupent que 5 d 15% du total des outils et moins de 5o/o de chacun des
assemblages. Des dclats de biface et des 6clats de galets de divers mat6riaux ont pu 6tre
identifids, provenant des chaines opdratoires du fagonnage qui ont donc eu lieu sur place, du
moins pour une part. Ce qui peut paraitre surprenant pour les galets am6nagds, des pidces
lourdes, qui proviennent de secteurs d plusieurs kilomdtres de la cavit6.

A) Les bifaces

Une s6rie de critdres techniques et morphologiques pour distinguer le biface de pidces bifaciales
(racloirs, "outils-discoides", outils convergents) a 6t6 retenue :

- d6gagement d'ar€tes au moins en partie bifaciales; I'dtendue sur les faces ne ddpend pas
seulement du support d amdnager et conduit au ddgagement d'un tranchant plus ou moins
p6riphdrique,

- les arOtes convergent en une pointe qui porte les traces d'une sdrie d'actions technologiques
destindes d la mettre en valeur,

- pour y parvenir, I'axe du fagonnage des enldvements est plus ou moins centripdte, destin6 d
mettre en forme un volume et non seulement des ar6tes et un bord,

- fagonnage signifie la pr6sence d'enldvements et non de retouches.

Les bifaces sont une catdgorie relativement r6duite par rapport d I'ensemble du matdriel
archdologique (inferieur iL l%) et au total des outils (moins de 5%\ Sur I'ensemble de la
sdquence, le nombre total de bifaces est de 63. A cela, il convient d'ajouter quelques extr6mitds
de bifaces dont le remontage n'a pu s'effectuer sur les pidces bris6es (pidces refagonndes,
exportdes du site ?).

Les bifaces sont prdsents dans tous les niveaux sauf dans le niveau 8, par ailleurs trds pauwe,
mais leur frdquence est indgulidre. Le niveau 5b est le plus riche en bifaces, totalisant 25 pidces
(tabt.42).

Les s6ries les plus riches correspondent en gdndral aux ddp6ts oir des niveaux d'habitat ont 6td
observds d la fouille sur une grande surface. La densit6 des bifaces pounait indiquer des types
d'habitat ou d'occupations de longue durde. Mais elle pounait aussi €tre due au palimpseste de
plusieurs installations non comtemporaines. La faiblesse numdrique de certaines s6ries ne peut
pas €tre expliqu6e seulement, semble-t-il, par I'hypothdse que la fouille a concern6 une zone
pauvre en bifaces. Les assemblages sont en consdquence en rdgle g6n6rale pauwes en bifaces.

qu'une

et 6te
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bifaces extr. bifaces o/o sdrie o/o outils

4a 8 2 0,6 J.J

4b 7 I 0,3 2.8
5a t6 2 0.7 4,8
5b 25 -

J 0.7
6 5 0.2 1,3

2 4 t.7 6.4

Marie-Hdldne MONCEL

Tabl. 42: Le nombre de bifaces et leur place dans la sdrie

l) Les supports

Le biface est fagonnd sur du silex dans 80 e 90% des cas. Le principal support est le fragment de
plaquette dans 50 d 100% des cas. Dans presque chaque niveau, quelques dclats de plaquette en
silex sont 6galement employds (origine allochtone). Le galet de silex est par contre occasionnel
et n'est pr6sent que dans trois niveaux. Le biface est accessoirement fagonnd sur d'autres
mat6riaux et en particulier des galets de calcaire et de basalte, en particulier le basalte gris vert.
Le basalte vert d olivine est plus rare, reprdsent6 par une seule pidce dans le niveau 5b. Dans les
niveaux 5b d 4a,le support est ponctuellement un galet en calcaire blanc marneux. Dans le
niveau 4b, un biface est peut-Otre fagonnd sur un galet de calcaire d'origine alpine (calcaire noir
siliceux), qui proviendrait de la vall6e du Rh6ne.

La relative diversit6 des types de mat6riaux utilis6s semble aller de pair avec la fr6quence des
bifaces. Lorsque cette demidre est faible, le silex est la seule roche employ6e, matdriel le plus
abondant dans I'environnement, le plus proche du site et le plus facile d travailler, tdmoignant
sans doute d'un apport occasionnel des autres roches dans certains niveaux. Cette hypothdse
parait 6tre identique pour les chaines op6ratoires du ddbitage.
Par son 6paisseur et la prdsence de deux surfaces corticales paralldles, le fragment de plaquette
est un support id6al pour le fagonnage des bifaces permettant un am6nagement r6duit. Toute
l'6tape du d6grossissement d'un rognon ou d'un galet est presque supprimde pour arriver aux
seules demidres dtapes du fagonnage, sauf dans le cas oi le galet est trds plat. Les avantages sont
les m6mes pour I'dclat de silex qui a 6t6 effectivemment utilisd dans certains cas.

Les plaquettes sont'sdlectionn6es selon des dpaisseurs comprises entre 20 et 30-40 mm. La
limite infdrieure semble imposde par des contraintes de fagonnage ou correspond d ce qui est
rdcoltable. La limite supdrieure est plus variable et coihcide souvent avec l'dpaisseur minimum
des plaquettes choisies pour le ddbitage. Les 6paisseurs moyennes des galets et dclats sont du
m6me ordre.

Il est donc plus que probable que dds la collecte de la matidre premidre, la dissociation de la
chaine op6ratoire du ddbitage et celle du fagonnage soit d6jd effective.

2) Les dimensions de la s6rie

La longueur du biface varie de 40 d 200 mm. Toutefois, c'est entre 100 et 180 mm que se
regroupent la plupart des outils, avec un maximum de 21 pieces entre 120 et 140 mm.
La plus grande largeur de la pidce montre elle aussi une forte dispersion entre 40 et 130 mm,
mais25Yo des pidces se localisent entre 80 et 90 mm.
Les bifaces sont relativement peu effilds, I'indice 6tant compris entre I et2.
L'dpaisseur moyenne des pidces est identique d celle du support brut entre 30 et 40 mm (41%
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des cas) en raison du maintien frdquent des surfaces corticales bifacialement.
Le biface est relativement 6pais par rapport ir sa largeur. Plus de 60oh des pidces ont un indice
compris entre 1,5 et2,5.

La s6rie est donc constitu6e de pidces peu effildes et relativement dpaisses dont la taille varie
fortement (fig.aQ. Ces observations se repdtent de niveau en niveau malgr6 la faiblesse
numdrique des s6ries.

3) Le fagonnage

a) La mise en forme de Ia piice

L'examen de I'ordre des enldvements aboutit ir distinguer deux mdthodes dans le fagonnage
dont le d6roulement peut varier sans remettre en cause les rdgles g6n6rales.

- fagonnage successif des dew faces (frg.45)

Les deux faces sont fagonn6es I'une aprds I'autre. Il est parfois constatd d la fin de
I'am6nagement une reprise partielle de la premidre face travaill6e, par quelques petits
enldvements ou un seul envahissant sur des secteurs comme la pointe, la base ou une ardte.
Cette reprise limit6e ne remet pas en cause le d6roulement face par face du fagonnage et n'est
qu'une r6gularisation partielle d'une partie de la pidce. La pratique est courante, exceptd dans le
niveau 6 oir le nombre de pidces est toutefois trds r6duit. Ceci conceme entre 60 et 100% du
matdriel dans les autres niveaux. L'examen de I'ordre des enldvements indique un fagonnage
convergent de manidre circulaire ou bilat6ral. Le proc6dd se r6pdte indifferemment aux types de
support (plaquette, galet, 6clat) (tabl.43).

* premidre phase : Pour ddgager une premidre face, il convient, pour la plaquette, de prdparer
trn plan de frappe perpendiculaire ou orthogonal aux deux surfaces corticales. Quelques grands
6clats ou une s6rie de plus petits enldvements d6gagent une surface perpendiculaire inclinde dr
45" environ.

+ seconde phase : De ce plan de frappe, d6jd prdpard sur la "pr6forme" qu'est l'6clat, peut
d6buter le d6corticage d'une premidre face, paralldle aux surfaces corticales du support.

* troisidme phase : La premidre face pr€par6e peut servir alors de plan de frappe au
ddgagement de la seconde face. Cette phase est celle de la mise en forme ddfinitive du biface.

* quatridme phase : Dans 30 d 50% des cas, une reprise partielle par un nombre limit6 d'6clats
affecte un secteur de la pidce. Ces enldvements ont souvent pour but de rectifier une partie de
I'ar6te. Cette 6tape peut €tre considdr6e comme une phase occasionnelle de finition.

4a 4b 5a 5b 6 7
face par face 4 4 6 13 2 I
alteme 2 4 4 2
face par

face*reprise

alteme

I J 5 6

ind6termind I 2 I

Tabl.43: [,e mode de fagonnage des bifaces
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Fig.46: Dispersion de la s6rie des bifaces d'Orgnac 3

LL : longueur

L : largeur

E epaisseur

Dimensions en ITIm
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Ce type d'am6nagement conduit souvent d des outils avec des sections transversales

biconvexes.

Cependant trois cas de figures se pr6sentent :
* des pidces dissymdtriques bifacialement avec une premidre face fagonn6e plane ou

d'incidence oblique et la seconde semi-abrupte ou abrupte (environ 50% des cas) : biconvexes

totales.
* des pidces symdtriques ou dont la symdtrie concerne une partie du biface : biconvexes

partielles.
* des pidces dissym6triques mais dont la premidre face travaill6e est la plus convexe. Ceci ne

concerne que 3 bifaces, dont 2 sur galets et I sur 6clat et semblent s'expliquer par la

morphologie du support.

- faqonnage alterne : Celui-ci ne concerne qu'entre 20 iL 40% des pidces. Le fagonnage n'est

pas alternant. Pour chacune des faces, chaque bord est amdnag6 en une seule fois et trait6

ind6pendamment de I'autre. L'ordre des enldvements est trds variable. Il est possible, en outre,

que le d6marrage du fagonnage se soit d6roul6 face par face et rendu invisible par la poursuite

de I'amdnagement.

Cet am6nagement successif des deux bords conduit d des bifaces d section torse, chacun des

bords 6tant de section dissymdtrique mais oppos6e. La section du biface est alors de nouveau

dissymdtrique dans 80o/o des cas.

La variabilit6 du fagonnage n'est pas due aux types de supports. Elle peut 6tre par contre

partiellement influencde par leurs morphologies originelles qui demande certaines dtapes de

fagonnage pour obtenir les m6mes rdsultats morphologiques. De m€me, un changement dans la

gestion du fagonnage peut s'av6rer n6cessaire au cours de I'amdnagement (frg.47,48,49 et 50).

b) Le fagonnage de la pointe

La forme pointue est la plus fr6quente dans plus de 50Yo des cas. Elle est suivie par I'arrondie

et celle d tranchant transversal (biface-hachereau ?).

La pr6paration est trds diverse. L'amdnagement de la pointe peut ne pas prdsenter de fagonnage

individualisd et se trouver int6gr6 i la pr6paration g6n6rale du biface. Mais il peut y avoir aussi

une pr6paration sp6cifique, ant6riewe ou post€rieure au ddgagement des bords-tranchants. Elle

d6note alors la volontd d'apporter un soin dans le ddgagement de I'extr6mit6, et ceci quelque soit

le mode de fagonnage et la morphologie qui en rdsulte. Le choix peut ddpendre aussi du contour

du support.
* absence de prdparation : une des faces est corticale ou une surface d'6clatement.
* un enldvement distal envahissant, plan, dont I'axe est lat6ral ou transversal, antdrieur ou

postdrieur aux enldvements de fagonnage des bords.
* convergence de deux enldvements appartenant d la sdrie de fagonnage des bords.
* serie de petits enldvements superpos6s.

La plus fr6quente est celle oi deux enldvements sont convergents et ceci sur les deux faces

(25%). Mais la plupart des pidces prdsentent un am6nagement sommaire de la pointe, intdgr6 d

la mise en forme g6n6rale de la pidce. Seule 20% des pointes montrent une s6rie d'enldvements

post6rieurs. Enfin T2%o des bifaces portent sur I'extr6mitd la trace d'un enldvement envahissant

souvent antdrieur d la pr6paration des bords. Son ampleur laisse d penser qu'il a 6td ddgag6 dds

les premiers moments du fagonnage. Cette observation conceme cependant exclusivemment le
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fragment de plaquette qui pounait en €tre la cause.

Le mode de fagonnage pratiq-u6 n'implique pas des morphologies differentes de I'extrdmitd du

biface. On peut simplement remarquer la plus forte proportion des formes pointues et d

tranchant transversal dans le cas d'un fagonnage face par face (25118,6/2).

c) La mise en forme de la base

A I'inverse de la pointe, la base du biface n'est pas I'objet d'une pr6paration soignde et dans

40% des cas, elle est laissde brute.

Son am6nagement, lorsqu'il existe, s'inscrit le plus souvent dans la suite logique de la s6rie des

enldvements de mise en forme gA%), Quelques rares bifaces montrent, au niveau de lew base.

des enldvements post6rieurs, superpos6s d la demidre sdrie, rompant I'ordre du fagonnage, du

moins pour une face (d6bitage ?). Seules deux pidces portent la trace d'un enldvement

envahissant ant6rieur d ceux de mise en forme. Une r6duction de l'dpaisseur du support est dr

envisager.
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5b

Fig. 47 : Ordre des enldvements par face et sr,rr le bifbce pour le niveau 5b (galets et dclats de
silex).
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Fig. 49 : Ordre des enldvements par face de bifaces du niveau 5a (fragments de plaquettes de
silex, galets de basalte et calcaire).
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d) Les t6moins des 6tapes de d6corticage : les 6clats de biface

Les bifaces portent syst6matiquement des stigmates d'une percussion tendre. L'6clat de biface
a dt6 identifi6 en partie lorsque les caract€ristiques de ce type de percussion 6taient rencontr6es,
soit une ldwe en bordure du talon, la finesse et la courbure de la section longitudinale de l'6clat.
Ces 6clats, difficiles d identifier avec certitude, sont en nombre trds in6gal selon les niveaux. Les
plus riches sont les niveaux 5a, 5b et 6 (tabl.44). Leur pr6sence incontestable indique qu'une
partie au moins des bifaces a 6td fagonnee dans le site. Mais il ne faut pas excluse la possibilit6
que certains bifaces aient pu a:river d6jd mis en forme dans la cavitd de mOme que des dclats ou
des bifaces aient disparu. La place differentielle de ces deux types d'objets, en particulier pour
les niveaux les plus riches (exemple du niveau 6, 128 dclats pour 5 bifaces, souvent tres
corticaux) semblent ne pas pouvoir s'expliquer autrement.

Tabl.44: Le nombre d'6clats de biface

Ainsi, si I'identification des 6clats n'est pas g6n6e par une intense fracturation du fait de la
finesse des 6clats, par un probldme de reconnaissance ou par le choix et I'dtendue des secteurs
de fouille, si il n'y a pas eu mdlange de plusieurs occupations, il faut envisager un comportement
face aux traitements des produits fagonnds selon les niveaux.

+ Le talon des dclats est lisse dans plus de la moiti6 des cas, sinon diddre ou facettd (ente 10 i
20Yo chaatn). La part des talons facett6s tend d augmenter au cours du temps. Quelques talons
sont corticaux (1,6 d 16,2yo) ou punctiformes (3,4 iL 12,90 ).
L'6clat d talon facettd pourrait appartenir d une 6tape de fagonnage ddjd avanc6e (angle 40-50",
intersection des deux faces du biface d6jd en partie ddgag6e), alors que les dclats d talon lisse ou
cortical dateraient d'une phase initiale (angle >60o, d6corticage, ddmarrage de la mise en forme).

* Le cortex subsiste dans plus de 50Yo des cas. Les zones corticales sont souvent r6siduelles
(30-40%). Les 6clats trds corticaux sont plus rares (9 d 15%).
La grande frdquence des dclats peu corticaux laisse envisager un ddcorticage trds progressifdu
biface, si la sdrie est bien s0r repr6sentative, ddcorticage qui est rarement couvrant. Le
fagonnage des bifaces laisse en effet subsister du cortex sur au moins une des deux faces. Les
surfaces corticales des bifaces sont envahissantes et les ndgatifs d'enldvements sont contigus et
superpos6s partiellement (fig. 5 1 ).
Les dclats trds corticaux sont courts et les n6gatifs d'enldvements indiquent deux g6n6rations
d'6clats superpos6s partiellement, lat6ralement ou transversalement.

* Les 6clats sont en gdndral courts. Les dimensions sont comprises pour la plupart entre 20 et
50 mm, sinon entre 30 et 40 mm. Les valeurs se dispersent entre l0 et 80 mm pour les
longueurs et l0 d 90 mm pour les largeurs. Les pidces sont fines, moins de l0 mm, et les bords
sont souvent tronqu6s par de multiples micro-fractures.
Les dclats corticaux sont souvent larges, de dimensions toujours inferieures d 50 mm. Les 6clats

bifaces dclats de bifaces
4a 8 32
4b 7 31
5a t6 70
5b 25 na
6 5 128

2 42
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Fig. 51 : Exemples de types d'eclats de bifaces observds. Hypothdses sur le d6corticage et le
fagonnage des bifaces.
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non corticaux sont plus gands. La mise en forme du biface s'obteindrait par des 6clats de plus
en plus couwants. Certains enldvements ont 6t6 jusqu'd envahir la surface du biface et emport6s
I'extdmit6 des ndgatifs d'enldvements du bord opposd (9 a 30% des pidces).

Ces observations se rdpdtent d tous les niveaux, attestant par la m0me de rdgles cornmunes
quant d la prdparation du biface.

4) L'6tendue du faqonnage sur les bifaces

a) Deux groupes de bifaces

L'ampleur du fagonnage est trds diverse selon les pidces. Les bifaces les plus sommairement
amdnag6s pourraient 6tre des 6bauches. Mais I'examen des pidces parait plus marquer une
variabilitd dans I'ampleur de la mise en forme. Cette demidre d6pendrait pour une part des
conditions offertes par le support et donc de la possibilitd d'obtenir un m€me rdsultat
morphologique par un fagonnage plus ou moins 6tendu, en consdquence dconomique.

Le fagonnage est le plus souvent limitd sur au moins une des deux faces. La presence de cortex
sur la quasi-totalit6 des bifaces, subsistant en grandes plages (60%), signifie que la mise en
forme n'est pas synonyme d'un am6nagement total de la pidce. Le fagonnage est assurd par un
petit nombre d'enldvements, moins de dix visibles pour chaque face (50yo), pour une face
(30%). Leur faible chevauchement permet de couvrir rapidement en une seule sdrie une partie
de la surface et ddgager le tanchant. Seulement 20Yo des bifaces pr6sentent un nombre dlev6
d'enldvements dont la taille est r6duite pour les derniers s6ries.

Lorsque les deux faces sont fagonn6es successivement, I'amdnagement est le plus souvent
limitd aux bords de la pidce. Dans la moitid des cas concernds par un fagonnage alterne,
I'amdnagement est nettement plus envahissant. Mais il est difficile de relier le choix d'un mode
d'am6nagement avec I'dtendue du fagonnage recherchd ou le rdsultat final.

Dans tous les niveaux, coexistent des pidces dont I'ampleur de I'am6nagement est trds
diffdrente. Cependant les bifaces d6gag6s par quelques enldvements (entre 60 et 80%) avec une
preparation successive des deux faces sont en bien plus grand nombre que les pidces prepar6es
par plusieurs sdries d'6clats dispos6s altemes. Quelle que soit I'importance de I'amdnagement,
une majoritd de bifaces est, par ailleurs, dissymdtrique bifacialement (80%).
Il ne semble donc pas que la majoritd des pidces soient toutes d rattacher d des dbauches. Les
formes intermddiaires avec un amdnagement partiel tendraient d prouver en r6alitd la variabilitd
que peut prendre ure sdrie de bifaces contemporains.

b) L'6tendue du fagonnage et Ie type de support

Le choix d'un des deux modes de fagonnage reconnus est ind6pendant du type de support. La
localisation des enldvements d6pend par contre hds nettement des caract6ristiques
morphologiques du support.
L'amdnagement d'un fragment de plaquette est en g6n6ral de m€me ampleur sur chaque face,
sans doute en raison de la prdsence de zones corticales bifaciales. Il n'y a que six pidces dont les
ar6tes soient d6gag6es localement par des enldvements unifaces. Les enldvements sont disposds
en majorit6 sur la totalitd ou les trois-quart du pourtour, laissant seulement subsister une zone
proximale brute (80% des cas). Les pidces pr6sentant un amdnagement bifacial localisd
uniquement sur un tiers, la moitid ou les deux-tiers de la pdriphdrie sont plus rares.
L'am6nagement, bien que peu dtendu en surface, est donc dispos€ de manidre ir d6gager des
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bords tranchants latdraux et ture pointe (plus forte densit6 des enldvements au niveau de
I'extr6mite). La transformation g6n6rale du support reste cependant sommaire, le d6gagement de
la base dtant apparemment accessoire. Lorsque la base n'est pas r6serv6e, le biface est
symetrique bilat6ralement.

L'6clat 6tant d6jd en soit une "pr6-forme", la localisation de I'amdnagement d6pend avant tout
des potentiels offerts par ce support, dconomisant par ld-m€me une partie des 6tapes du
fagonnage. Ainsi la face d'dclatement, la plus plane, est la face la moins travaill6e. Elle peut Otre
utilisde directement comme plan de frappe pour la pr6paration de la face opposde, alors que
pour la plaquette un ddcorticage d'une premidre face est indispensable. La face d'dclatement n'a
subi souvent qu'une prdparation locale (6limination du bulbe prodminant) ou une rectification en
dernier lieu au niveau des ar€tes ou de la pointe. Le tranchant am6nag6 est limit6 d la moitie
sup6rieure de I'outil dans 509/o des cas, bifacial total ou partiel, montrant bien que ce sont les
bords tranchants et le d6gagement d'une pointe qui sont les objectifs du fagonnage, objectifs
d6jd observds sur la plupart des bifaces sur plaquette. De ce fait, les bifaces sur 6clat sont des
pidces bifaciales partielles avec une des deux faces beaucoup plus mise en forme et des secteurs
amdnagds unifacialement.

Pour les galets, le comportement est du m€me geffe que pour les 6clats. En silex (galet fendu
et roul6) ou en calcaire et basalte, les galets choisis sont longs et plats. La face la plus plane sert
de plan de frappe, sommairement pr6par6, pou am6nager I'autre face. Le fagonnage est r6duit,
d'oir des bifaces partiels, localement unifaces, avec des parties bifaciales unilatdrales aboutissant
au ddgagement d'ar6tes uniquement sur les trois-quart du pourtour et I'extr6mit6.

c) Les cons6quences morphologiques du fagonnage

L'am6nagement privil6gi6 des bords et de la pointe a comme cons6quence des bifaces qui
demeurent trds corticaux. Pour 75%o d'entre eux, la base est rdservde, corticale, et sur les deux
faces (57o/o). En raison de I'emploi g6n6ralis6 de la plaquette comme support, il subsiste des
m6plats patinds ou fracturds d la base de I'outil. Ces m6plats sont unilatdraux ou bilatdraux
(tabl.45).

TabL45 : Le m6plat de la base des bifaces

Quelques bifaces portent un dos lat6ral qui n'est pas toujours une partie du bord naturel d'une
plaquette. Il est pr6sent, bien que rarement, sur des pidces fagonn6es sur galet et dclat. Le
mdplat est alors le talon de l'6clat, un enldvement abrupte vertical ou bien encore une fracture.
Certains bifaces sur galet et 6clat portent un m6plat qui est toujours unilat6ral, d I'inverse des
bifaces sur plaquette ou le m6plat est unilat6ral ou plut6t bilat6ral.

[^a prdsence de m6plats naturels ou de dos am6nagds sur tous les types de supports, et surtout
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absence unilat6ral bilat6ral
4a 2 4 I
4b J I J

5a 6 5 4
5b 8 15 5
6 I I I
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leur disposition proximale, semble montrer que le dos ou le mdplat de la base est wr caractdre
recherchd, au m6me titre que I'absence du ddgagement de la base de I'outil.
En consdquence, seuls IToh des outils pr6sentent une section proximale dont la forme est
differente de celle du support brut. Prds de 600/o des bases des bifaces sont donc de forme
triangulaire ou rectangulaire (tabl. 46).

Tabl. 46 : Les morphologies des sections distales et proximales des bifaces

5) Bifaces et outils-bifaces : la retouche secondaire

Une retouche secondaire se superpose fr6quemment sur les bords tranchants am6nages. Ces
s6ries de petites retouches sont chronologiquement post6rieures aux derniers enldvements et ne
font que parachever I'ar0te. Elles ne participent en rien d la mise en forme g6ndrale de la pidce.

TabL 47 : Le nombre de bifaces portant des retouches secondaires

La rectification des ar€tes concerne les deux-tiers des bifaces et mis d part le niveau 4b, elle
est observable sur une majorit6 de pidces dans tous les niveaux (tabl.47). Elle se pr6sente sous la
forme d'une retouche courte marginale (l,6yo),6cailleuse (19,7%) ou ordinaire (21,3%o), souvent
r6unies sur une m6me pidce. Il semble en fait que cette association soit la marque de la
variabilit6 des formes que peut prendre la retouche en fonction de multiples facteurs tels le
tranchant, I'incidence du point d'impact, l'dpaisseur du bord, plus que d'une r6elle volont6 de
retoucher diff6remment.

Les secteurs les plus frdquemment repris sont les bords et I'extr6mit6 distale (30%) ou
I'ensemble du biface (24yo), mais toutes les parties peuvent 6tre potentiellement porteuses de
retouches secondaires. Seule la base reste la zone la moins retouch6e et lorsqu'elle I'est, c'est
dans le cas oit les retouches secondaires ont affect6 tout le pourtour du biface.
Les retouches sont souvent discontinues sur le tranchant et sont dans 59% des cas sur les deux
faces. Mais il y a davantage d'ar6tes am6nagdes unifacialement (69,7%o) que bifacialement. Les

4a 4b 5a 5b 6 7
presence 7 2 lt 2l J I
absence 5 4 7
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faces les plus convexes, opposdes d une face plane, sont en priorit6 retouch6es.
La prdsence de la retouche est 6troitement li6e au silex, qu'il soit sous forme d'6clat ou de

plaquette. La d6cision de retoucher le tranchant est inddpendante de l'dtendue du fagonnage et
elle n'aboutit ni d une vdritable r6gularisation de I'ar€te, ni d une uniformisation de la forme des
bords. Elle n'a donc pas un but uniquement morphologique bien que les 6clats de silex fagonn6s
en bifaces soient beaucoup moins souvent repris par cette retouche secondaire. La rectifude plus
marqu6e du tranchant en est peut-Ctre tout de m€me la raison (tabl.48).

Tabl. 48 : Le trac6 des ar6tes des bifaces et la prdsence d'une retouche secondaire (en nombre)

La retouche parait 6tre plus un dlement frdquemment associ6 d une s6rie de pidces dont les
caract6ristiques sont une dissymetrie bifaciale, doublde d'un fagonnage, face par face, de faible
ampleur. En g6n6ral, lorsque les deux faces sont prdpar6es I'une aprds I'autre, la prdsence de la
retouche est assez systdmatique.
Pour la majeure partie du matdriel, il y a donc un lien entre le fagonnage, son r6sultat et la
prdsence de la retouche, sa localisation 6tant par contre ind6pendante du mode de fagonnage.
Le mode de fagonnage le plus fr6quent 6tant un travail successif des deux faces souvent
sommaire, la section obtenue, et sans doute desirde, est biconvexe. La retouche unifaciale des
bords accentue cette dissym6trie ou la cr6e dventuellement localement.
Dans la plupart des cas, le fagonnage du biface ressemble plus d la mise en forme d'un
support rectifi6 ensuite en racloir unifacial ou bifacial convergent. Cependant, le soin
apportd d la pointe oblige ir nuancer cette affirmation, sauf si le type de fagonnage de certains
secteurs de la pidce, en particulier la pointe, est un caractdre "hdrit6" ou ob6it ir une raison
technique. De m6me, la morphologie de la plaquette peut expliquer en partie la faible ampleur
du fagonnage et donner I'illusion d'un amdnagement rdduit recherchd. Cependant la prdsence de
retouches secondaires 6galement sur des bifaces biconvexes trds travaill6s prouve que
I'am6nagement privildgid des ardtes, qu'il soit unifacial ou bifacial, avec ou non des retouches
seondaires, est un caractdre propre aux s6ries.

6) La morphologie du biface : variabilit6 d'un caractire secondaire

Aprds avoir tentd de classer les bifaces selon les modalit6s propres d F.Bordes (Bordes 1979),
nous nous sornmes confront6s trds rapidement d la prdsence de pidces qui ne s'intdgraient dans
aucune des catdgories classiques, par exemple le biface de forme losangique.
La diversitd des formes dans chaque niveau est en effet trds grande. Elle est de 9 types au total,
et pour chaque niveau, de 3 d 7 types.

Les morphologies les plus fr6quentes sont : lanc6ol6 (7), ovalaire (7), subcordiforme (5),
subtriangulaire (8) et in6gulidre (17) (tabl.49).

Les bifaces lanc6ol6s sont les seuls d pr6senter un ou detx bords concaves (biface "micoquien"
?). Les bifaces losangiques, toujours sur plaquette, ont une telle diversit6 de forme des bords qui
les fait se rapprocher selon les cas des subcordiformes et des subtriangulaires. L'importance de
la base r6serv6e, m6plats de la plaquette, est responsable de leur forme gdndrale losangique.

prdsence absence

ar€te rectilisne 8

ar€te sinueuse t4 4
ar€te incurvde-sinueuse t2 11
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subtriane. I I )
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cordiforme I J

subcord. I 4
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J 4 ) I
amygd. I I I
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Tabl.49: Les morphologies des bifaces

La variabilit6 des formes est inddpendante du mode de fagonnage pratiqu6. Cependant, les
bifaces les plus am6nag6s sont cetx dont la forme se rapproche le plus des morphologies dites
"classiques". Si quelques enldvements suffisent d la pr6paration du biface, et sont jugds
suffrsants, la forme qui en rdsulte est n6cessairement trds vari6e. Si cette variabilitd est acceptde,
la forme est sans doute un caractdre secondaire et indifferent.
La forme du support influence par ailleurs le contour du biface :

- Les bifaces sur plaquette sont les seules pidces triangulaires, subtriangulaires et losangiques.
- Les bifaces sur galet et dclat sont des pidces cordiformes, subcordiformes, lanc6ol6es et
ovalaires.

La forme des bords et de la pointe parait m6me Otre en partie ddpendante de celle du support. En
effet, pour les 6clats, les bords sont surtout convexes. Les bords concaves ne sont associds
qu'aux plaquettes, parfois aux galets.

Le contour du biface d6pend donc en grande partie de la morphologie du support originel, en
raison de la faiblesse de I'am6nagement, d'oir sa grande diversitd. Il faut en conclure alors de
nouveau que le fagonnage est destin6 plus d mettre en valeur des bords tranchants convergents
repris ensuite par des retouches secondaires et que la forme g6n6rale importe peu.
Il y aurait adaptation d ce qu'offre le support, lui-m€me selectionn6 en fonction de I'objectif.

La diversitd des formes des bifaces est constatde systdmatiquement quelque soit les
mdthodes utilisdes. La mdthode d'6tude des bifaces de D.A.Roe (Roe, 1975), appliqu6e ir des
sites britanniques, se construit d partir de trois graphiques et des indices de rapport entre la
largeur aux deux extrdmit6s et I'allongement du biface. Chaque graphique reprdsente un
intervalle de valeurs sur I'indice de la position de plus grande largeur sur la longueur (fig.52).
Comme pour la mdthode de F.Bordes, les s6ries d'Orgnac 3 se dispersent au hasard sur les trois
sch6mas.

Pour cette raison, la diversitd des formes pr6sentes dans le site a 6td matdrialisde par un
graphique construit i partir de I'indice de la position de la plus grande largeur sur la longueur du
biface et de I'indice du rapport entre la largeur de la base et celle de I'extr6mit6 (fig.53). Ces
deux indices permettent de partager le graphique en quatre secteurs, le point d'intersection
(indice de 0,5) correspondant d des pidces dont la plus grande largeur est i la moitid de la
longueur et la pointe deux fois plus effrl6e que la base. A partir de ce schdma, il devient possible
de visualiser d'une manidre plus r6aliste toutes les formes intermddiaires de la s6rie.
L'observation du nuage de points permet de confirmer qu'il n'y a pas de distinction
morphologique entre les bifaces des differents niveaux. La sdrie se disperse prioritairement sur
deux secteurs, les secteurs I et II. Les individus se localisent sur les axes de I'indice 0.5.
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Les assemblages lithiques du site Pldistocdne moyen d'Orgnac 3 (Arddche, France) : paldolithique moyen ancien

La s6rie de bifaces tend donc d s'organiser autour des formes :
- dont les deux extrdmitds sont de dimension 6quivalente et la largeur maximale d la moiti6 de

la longueur : des formes cordiformes aux ovalaires.
- dont la plus grande largeur est situ6e d la base du biface, ddgageant une pointe effil6e : des

formes plut6t lanc6ol6es, avec une tendance vers le cordiforme.
La grande diversitd des formes est donc la caractdristique de la s6rie. Elle incite d penser que
seules les tendances morphologiques dnoncdes prdc6demment et qui concement la majoritd des
pidces sont un caractdre pertinent (fig.sa et 55).

7) Des outils i usage multiple

Sur la base, les bords et la pointe du biface, des traces d'utilisation sont visibles :
- la pointe : extrdmit6 bris6e
- les bords : traces d'6crasement
- la base : traces d'dcrasement trds denses, marques de percussion

a) Les bifaces bris6s et les extr6mit6s de biface

Les bifaces brisds sont au nombre de 8, 6 dans le niveau 6 et 1 dans chacun des niveaux 5a et
5b. Par contre le nombre d'extr6mitd brisdes est plus important (12) avec 4 dans le niveau 7, 3
dans le niveau 5b,2 dans le niveau 5a, I dans le niveau 4b et2 dans le niveau 4a.
Aucun remontage n'est possible. Les pidces brisdes ont soit disparu, soit il y a eu refagonnage de
la pointe.

Les bifaces brises sont sur du silex en plaquette, sauf un sur galet de silex. Ils ont en commun
une pointe apparemment effilde qui pourrait expliquer cette fracture. Cette dernidre montre la
trace d'une onde de choc perpendiculaire au grand plan du biface. Parfois, son incidence est trds
plane et donne I'apparence d'un enldvement. L'extr6mitd est alors poinfue et porte des retouches
secondaires (fracture volontaire ?).

Onze extrdmitds sur douze sont en silex de plaquette. Elles portent toutes des retouches
secondaires ant6rieures waisemblablement d la cassure. Elles ne sont pourtant pas us6es. La
fracture prdsente les m€mes caract6ristiques que pour les bifaces bris6s. Elle auraii pu avoir lieu
accidentellement en cours de fagonnage (pr6sence de cortex au niveau de I'extr6mit6). Une seule
pointe a et6 reprise en outil.

b) Les traces de percussion

Dans le niveau 6, I pidce, 5b, 4 pidces, 5a, 4 pidces et 4a, I pidce, portent des traces de
percussion. Ce sont toujours des bifaces en silex en plaquette. Que la base soit am6nag6e ou
non, ces pidces portent soit des retouches secondaires et des traces de percussion, soit
uniquement des traces d'dcrasement et de percussion.
Certains secteurs, comme la base par exemple, ont connu une percussion suffisamment r6p6t6e
et puissante pour que soient totalement 6crasdes les ar6tes des m6plats ou que se soient d6tach6s
des micro-dclats profonds. L'incidence de ces petits n6gatifs d'enldvements t€moigne d'un choc
violent dans I'axe longitudinal du biface. Rien ne permet de savoir, lorsque la basl est brute, si
ces m,rrques sont antdrieures ou postdrieures au fagonnage du biface.
Ces traces sont de toute manidre le rdsultat d'une action de percussion localis€e et rep6titive. Le
biface a de ce fait pu connaitre un usage diversifid, servant accessoirement de i'percuteur"

(plaquette comme percuteur ?) avant ou non son amdnagement.
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Fig. 54 : Biface ovalaire sur fragment de plaquette du niveau 7 (n'1) et biface subcordiforme
sur fragment de plaquette du niveau 5a (n"2) (dessin O.Bernardini).
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Fig. 55 : Biface ovalaire sur eclat de silex du niveau 5b (n"1) et biface de forme lanc6ol6e sur
6clat de silex du niveau 6 (n"2) (dessin O.Bernardini).
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B. Les choppers, les chopping-tools et autres outils sur galet

Dans cette catdgorie de pidces fagonn6es sur galet ont 6t6 adjoints des outils sur grand 6clat de
galet et quelques uns sur plaquette de silex. Ils pr6sentent tous en effet le ddgagement d'un

tranchant par des enldvements unifaciaux ou bifaciaux. Leur taille et leur dpaisseur empechent

de consid6rer les pidces sur 6clat et fragment de plaquette comme des outils appartenant au

"petit outillage". Leur existence prouve aussi I'arbitraire de cat6gories d'objets sdpards selon des

critdres descriptifs et dimensionnels dont rien ne prouve la validit6 dans I'esprit des

Prdhistoriques.

Au mdme titre que les bifaces, ces outils ont une fr6quence d'environ 5% des outils, moins de
17o sur I'ensemble du matdriel.

La s6rie a6td ddpartagde en quatre ensembles :
- outils d tranchant ddgag6, par un amdnagement unifacial
_ilttItl

. outils multiples
- pics, 6pannel6s, discoides, pidces d tranchant transversal (hachereaux ?)

Quelques objets ont 6td class6s comme 6l6ments inddterminds, soit parce que alt6r6s, soit parce
que de lecture incertaine en raison de la matidre premidre (quartz).

Les outils sur galet sont absents des niveaux 7 et 8. La categorie la plus abondante est celle des

outils am6nag6s unifacialement. Leur fr6quence varie enlr.e 34Yo et 600/o selon les niveaux
(tabl.5O). Les autres types sont reprdsent6s juste par quelques pidces, et dans quelques niveaux.
Le fagonnage par enldvements unifaciaux a tendance d €tre plus fr6quent dans les niveaux 4b et
4a, aux d6pens des outils bifaciaux, de m6me que I'outil simple. L'association de plusieurs

tranchants sur un mOme support tend d disparaitre dans ces deux niveaux sup6rieurs. La
relative diversit6 des types caract6rise donc plus les niveaux profonds 6, 5b et 5a. Elle ne
s'explique pas par les supports choisis.

Tabl. 50 : Les outils sur salet

1) Les supports

a) La matiire premiire

Les outils sont am6nag6s sur des galets entiers (8lo ), mais parfois sur des fragments de

" bifacial

4a 4b 5a )b 6
chopper 3 6 n 7 a

J

60% 54.5% 40,70/o 43.7% 33.3%
ch.-tool 2 4 2 2
o.mult. I a

J 3
autre 2 I 5 J I
ind. I 4 I I
total 5 ll 27 16 9
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l9%). Ces supports occasionnels sont prdsents dans chacun des niveaux. Leur choix n'est peut-
€tre pas que dfi au hasard de la collecte de produits int6ressants morphologiquement.
Les matdriaux sont trds divers, mais 5 roches dominent : le calcaire (28%),le quartzite et le
granite (11% chacun),le qtartz (10%) et le basalte (9%).

b) Les outils sur galet et la percussion

La selection diff6rentielle des matdriaux entre les galets entiers et les galets destin6s d devenir
des outils explique sans doute la faible frdquence des traces de percussion sur les galets
amdnagds (17% - 19). Ces traces, lorsqu'elles existent, sont souvent localis6es sur un bord ou d
I'extr6mit6 du galet opposde au tranchant, sur du quartz (roche fr6quente pour les galets entiers).
La percussion a donc trds bien pu avoir lieu avant le fagonnage du galet. Les outils sur galet ont
plus de probabilitd de porter des traces de percussion si la matidre premidre, leur forme et leur
dimension sont semblables d celles des galets entiers. Il est clair que les galets rdcolt6s dans le
but d'Otre des outils ne sont vraiment pas destin6s d la percussion.

2) Les outils i tranchant am6nag6 unifacialement : les choppers

a) Le support

Le calcaire est la matidre premidre prdfer6e (44%). C'est un calcaire marneux blanc. Les
autres mat6riaux sont plus rares (quartz, basalte, et roches volcaniques, granite). Le silex n'est
utilis6 que dans le niveau 4b (plaquette). Deux outils sont fagonn6s sur 6clat de basalte.
Les quelques traces de percussion visibles sont observ6es sur les choppers, peut-dtre parce que
ce sont les outils les plus nombreux, et que certains de leurs supports sont morphologiquement
proches des galets entiers. De m€me, un quart d'entre eux portent des enldvements isol6s.
Certains enlevements partent de I'ar6te du chopper, prouvant par leur incidence, un choc qui a
eu lieu dans I'axe du tranchant (utilisation). Enfin, environ un tiers des outils sont fractures. U
fracture, accidentelle, tronque dans la moiti6 des cas, le tranchant et rdsulte probablement d'un
choc lors de son utilisation.

Alors que les galets entiers sont globuleux, courts et 6pais, les supports des choppers sont
plutdt plats et allongds. Le contour est ovalaire d 49% ou quadrangulaire (36%), comme la
section. Jusque dans le niveau 5a,la section est davantage ovalaire. A partir du niveau 4b, elle
devient quadrangulaire.

Les dimensions de la sdrie sont les suivantes :
- la longueur est comprise entre 50 et 120 mm.
- la largeur est comprise entre 60 et 120 mm.
- l'6paisseur est comprise entre 20 et 100 mm.
- le poids est compris entre 500 et 3000 gr.

c) Les modes de fagonnage

Deux mdthodes ont 6t6 employ6es, dont les caract6ristiques sont les mOmes dans chaque
niveau. [-a premidre demeure la plus frdquente (fig.56 et tabl.5l).

- serie d'enldvements
- fracture du galet suivie d'un amdnagement partiel du tranchant par des enldvements contigus

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

4a 4b 5a 5b 6
fracture* enl. a

J I J I
enldvem. 4 8 5 2

Tabl.S1 : Les modes de fagonnage des outils sur galet (en nombre)

- Le faEonnage par enldvements
Le nombre des enldvements visibles varie de I d 13 mais la plus forte fr6quence se situe d 4
(16%). L'6ventail des valeurs montre la grande diversitd des am6nagements et ceci d tous les
niveaux.
La disposition des enldvements s'organise selon deux schdmas opdratoires :

* fagonnage ordonn6 (53,8%): une seule sdrie d'enldvements ddgage le tranchant et ils sont
6t6 les uns d c6t6 des autres.

* fagonnage non ordonne (46,2Yo):
. une seule s6rie inorganisde
. une premidre s6rie non ordonn6e ou ordonn6e, une seconde plus courte reprend le

tranchant

Les enldvements sont souvent courts, d'incidence abrupte et entament profonddment le galet.
Plus le nombre d'enldvements augmente, plus leur varidtd morphologique est grande.

- Le faqonnage par fracture et enldvements
* La fracture

[,a fracturation transversale du support ddgage un tranchant d I'intersection du cortex et du plan
de fracture. Par rapport d I'axe du galet, elle peut €tre transversale droite (78,6%) ou oblique. Le
plan de fracture peut €tre lui-m6me perpendiculaire ou, cas le plus frdquent, inclin6. De la
disposition de la fracture et de son inclinaison, ddpendent tous les cas de figure de forme du
tranchant. Pour d6gager un tranchant d angle fermd, il faut chercher i incliner au maximum le
plan de fracture. Dans le cas d'une fracture oblique, I'angle du tranchant latdral convient.
L'inclinaison du plan n'est alors pas ndcessaire (tabl.52).

* Les enldvements
Aprds la fracturation, il suffit de reprendre, parfois localement, le tranchant pour aboutir ir une
rdgularisation de la morphologie de I'ar€te. La fracture donne cependant des tranchants, dans la
plupart des cas, utilisables sans reprise de I'ar6te. Ceci explique que dans prds de deux-tiers des
cas, les pidces fracturdes ne portent que de 1 d 3 enldvements, souvent courts et peu profonds
(enldvements d'utilisation ?). Ces demiers sont disposds isolds, sinon contigus et alors dans ce
cas ordonn6s.

La morphologie du galet n'explique pas waiment le choix de I'utilisation de la fracture plutdt
que celui des enldvements. Cependant, les galets de section quadrangulaire, massifs, sont plus
souvent bris6s. Bien qu'il n'y a pas rdellement de grandes diftrences d'dpaisseurs entre les galets
fracturds et les autes, les galets de section quadrangulaire, quelque soit la roche, sont trds 6pais.
Faut-il alors concevoir le mode de fagonnage par fracture comme une manidre d'entamer un
support trop massif pour €tre amdnagd uniquement par enldvements ?
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fracture J I J I
enldvements 4 8 5 2

Marie-H6ldne MONCEL

Tabl. 52 : Les deux modes de fagonnage des choppers (en nombre)

d) Le tranchant

La morphologie du tanchant est convexe (50 a 100%), trds rarement rectiligne ou pr6sentant
une pointe (angle variant entre 60 et 90'). Les deux modes de fagonnage aboutissent au mQme
r6sultat morphologique. L'amdnagement par fracture est toutefois un bon moyen d'obtenir des
tranchants trds pointus.

L'ardte est droite d 43yo, sinon sinueuse. Dans 33o/o des cas, le tranchant est incurvd d une
extr6mit6. Il est ddgagd d la fois paralldlement au grand plan d'un galet quadrangulaire et sur sa
tranche, d'oir une pointe lat6rale.
Le trac6 de I'ar€te ddpend en grande partie de la mdthode de fagonnage utilisde. En effet, le
d6gagemment par enldvements, surtout dans cette s6rie oir le nombre d'enldvements est faible,
donne trn trac6 plutdt sinueux alors que la fracture aboutit plus logiquement d un trac6 rectiligne
de la zone amenagde.
Les choppers pointus sont amdnagds par un nombre souvent r6duit d'enldvements,
post6rieurement ou non d une fracture. Certaines pointes existent juste par la convergence de
deux enldvements. Mais plus la pointe est effilde, moins les enldvements sont ordonn6s,
indisoensable d son bon ddgagemment.

e) Le chopper sur le support

Le chopper est localisd de prdf6rence sur I'extrdmitd transversale du galet (39,3Yo), et
surtout sur I'extrdmitd la plus dtroite. Le chopper latdral ne repr6sente que 20Yo des cas, et celui-
ci est rarement obtenu par fracturation. Il faut signaler en outre I'existence de cinq pidces
fagonndes sur la tranche d'un galet quadrangulaire. Celle-ci, trds large, est utilis6e au m6me titre
que la face d'un galet plus plat.
La face la plus bombde porte les enldvements, la convexitd du galet aidant ir guider I'extraction.
La face plane est iddale comme plan de frappe. De m€me, la partie la plus dpaisse du support est
choisie en prioritd. Les enldvements envahissent en gdndral peu la face, ils sont en bout (53,1%),
mais le pdrimdtre retouchd est d'environ un tiers du p6rimdtre total.

Les galets en quartz et granite, plus courts, sont souvent amdnagds lat6ralement. A I'inverse,
les pidces en calcaire, quartzite et basalte portent un chopper transversal, car ce sont
rdgulidrement des supports allongds. Cause ou cons6quence, adaptation au support ou choix de
supports varies ?.

3) Les piices i am6nagement bifacial

Ce tlpe d'amdnagement (chopping-tool) est trds rare. On d6nombre 2 pidces dans le niveau
4b, 4 dans le niveau 5a, 2 dans le niveau 5b et2 dans le niveau 6,
La matidre premidre est trds diversifide (quartz 27yo), sous forme de galet ou de fragment
plaquette. La plaquette peut expliquer le besoin d'un amdnagement bifacial total pour d6gager
un tranchant. Pour le galet, I'amdnagement bifacial est dans 60% des cas partiel. Un seul outil
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montre un tranchant semi-pdriphdrique. L'ar€te est souvent sinueuse. La fracture sert e pr6parer
une ou deux faces sur certaines pidces. Le tranchant est d6gag6 par un amdnagement alternant
dans deux cas sur cinq.

Sur presque toutes les pidces, I'amdnagement bifacial partiel parait s'expliquer par des raisons
techniques. Son emploi est une manidre de prdparer plus soigneusement le tranchant, de
reprendre une ar6te, de prolonger le tranchant.
Le "vrai" chopping-tool n'existe vraisemblablement pas, d part un ou deux exemplaires. Ce type
d'amdnagement ne serait qu'une variante dans la prdparation d'outils avant tout unifaciaux.

4) L'association de plusieurs outils sur un mOme support

Le calcaire et le basalte sont les matdriaux les plus frdquemment employ6s, jamais le quartzite
brun, sans doute parce que sous forme de galets trop 6pais et trop durs,d entamer. Dans cette
catdgorie, la proportion d'6clats est, non sans hasard sans doute, nettement supdrieure d celle des
outils simples (plus de 20%o). Les supports ont en consdquence moins de 50 mm d'dpaisseur et
les longueurs varient de 50 d plus de 150 mm.
Les caractdres de chacun des tranchants sont identiques d ceux des outils simples. Les outils
sont disposds sur les bords les plus courts ou les plus longs mais toujours oppos6s entre eux.
Seules deux pidces portent trois zones amdnagdes.

L'amdnagement de plusieurs outils sur un m6me support augmente la longueur du tranchant
disponible et est simplifid sur l'6clat. Il n'y a toutefois pas la recherche d'outil totalement
p€riphdrique puisque les tranchants amdnagds sont trds rarement contigus. Chaque outil a pu
€tre congu ind6pendamment de I'autre, sinon dans le temps, du moins pour un urug" distinct.
Les outils multiples ne seraient pas ir considdrer comme un outil d part entidre mais comme une
pidce retouchde, d la fin de son histoire dans le site.

5) Les pics,6pannel6s et autres outils sur galet

Les quatre cat6gories distingudes sont repr6sentdes par un ou deux exemplaires dans certains
niveaux (ftg.57 et 58; tabl.53).

- Le pic est un outil sur galet dont I'am6nagement des deux bords conduit d la mise en forme
d'ture pointe trds d6gag6e.

- L'dpanneld et le discoide sont des outils ovalaires ou ronds am6nagds par des enldvements
centripdtes, ddgageant un tranchant p6riph6rique. L'6pannel6 est unifacial, le discoide bifacial,
partiel ou total. Ce ne sont pas des nucldus.

- L'outil d tranchant transversal pr6sente le ddgagement d'un tranchant en bout par un gand
enldvement.
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4a 4b 5a 5b 6
pics I 2
6pannel6s
(une face)

2 I I

discoides
(deux faces)

I 2

tr.transversal I

Tabl. 53 : Les outils sur galets rares (en nombre)

a) Les pics

Au nombre de trois, les pics sont fagonnds sur des galets ovalaires fendus en deux selon le
grand plan de la pidce. Cette fracture permet de r6duire l'6paisseur du galet et de ddgager un plan
de frappe. L'agencement des enldvements bilat6raux conduit d une pointe. Ils sont en g6n6ral
peu envahissants et peu nombreux. Leur densit6 augmente au niveau de la pointe. La base est
laiss6e corticale.

b) Les 6pannel6s et les disco,ides

Il est difficile d'identifier le type de support mais il semble que cela soit essentiellement des
6clats de calcaire et de basalte, saufpour une pidce en silex.
Le ddgagement est pdriph6rique, dans la moitid des cas (4 pidces) unifacial, sinon bifacial partiel
ou total.
La face la plus retouchde est opposde d la face corticale de l'6clat. Les enldvements sont peu
nombreux (moins de l0). L'am6nagement bifacial semble €tre le moyen de rdgulariser I'ar€te.
Les pidces unifaciales sont davantage ovalaires, tendant vers le rectangulaire ou le cordiforme,
presque des bifaces unifaces.
Les deux faces des pidces bifaciales sont symdtriques, laissant subsister au centre des plages
corticales.

c) La piice i tranchant transversal

Cette pidce unique est dans le niveau 4b, sur un galet de silex peu roul6. Elle pr6sente un
tranchant transversal degage par un enldvement envahissant et plan. Le tranchant est rectifid
postdrieurement par quelques enldvements courts bilatdraux. Cet outil peut €tre consid6r6 soit
cornme un hachereau sur galet, soit indique une solution technique parmi d'autres adoptde pour
I'am6nagement d'un galet.
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Fig. 57 : Outil sur galet de basalte du niveau 6 ("discoide" unifacial).



Marie-Hdldne MONCEL

--l-l

Fig. 58 : Outil sur galet de calcaire du niveau 4b (galet amingi par fracture, am6nagement
bilateral).
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6) Les 6tapes du fagonnage des outils sur galet

La prdsence de ddch€ts de prdparation des galets (6clats et d6bris) prouve qu'une partie au
moins du fagonnage des outils sur galet s'est ddrould sur place. Les 6clats en granite 6tant
rarement conserv6s et les 6clats de basalte alt6rds superficiellement, seuls les dclats de quartz,
quartzite et calcaire ont 6t6 examin6s.
La sur-reprdsentation du quartz est certainement due d la conservation diflerentielle mais peut
aussi 6tre expliqu6e par des rdavivages fr6quents des galets de quartz, invisibles sur I'outil
abandonnd (tabl.54).

Tabl. 54 : Les produits du fagonnage des outils sur galet

Les 6clats et les ddbris portent pour la plupart des lambeaux de cortex, souvent localis6s au
niveau du talon. Il y a peu d'6clats d'entame (moins de 5o/").
La disposition des ndgatifs d'enidvements est longitudinale unipolaire et unipolaire convergent.
La frdquence relativement 6lev6e d'dclats peu corticaux (20 d 40%) pounait indiquer un
amenagement se poursuivant aprds le premier d6corticage ou un rdavivage des tranchants. Ainsi,
dans le niveau 5a, un des outils montre que son tranchant a 6td tronqud par un grand
enldvement.

Les caractdres des outils fagonn6s ne permettent pas de constater de differences pertinentes
entre les niveaux. Les systdmes de fagonnage repr6sentent une activit6 secondaire qui se
pratiquerait selon les m€mes rdgles sur toute la sdquence. Le nombre r6duit des outils, rdsiduel
pour les bifaces notamment, pourrait expliquer ce fait. Mais des traditions culturelles r6gionales
qui perdurent inddpendamment de la matidre premidre et caractdristiques des industries ir rares
bifaces pourraient aussi 6tre responsables de cette turiformitd sur ce laps de temps. La pr6sence d
Orgnac 3 d'outils sur galet n'est pourtant pas le reflet d'un choix aldatoire de roches quelconques
pour des outils de fortune. Les matdriaux et les formes des galets sont soigneusement
selectionn6s en fonction de I'usage qui leur est destind (Moncel, 1996). L'homog6n6itd dans la
s6quence est plus d relier sans doute avec I'idde d'une communautd "culturelle" ou simplement
"technique".

III- LES OBJECTIFS DES CHAINES OPERATOIRES DE DEBITAGE : LA
QUESTION DU CHOrX DES SITPPORTS POUR LES OUTTLS SUR ECLATS ET
DEBRIS

L'exploitation de tous les types de mat6riaux collect6s s'est d6roul6e sur place. Il est probable
6galement que les outils sur 6clat, les plus frdquents dans un contexte de d6bitage dominant, ont
6td retouchds sur place ou du moins dans un pdrimdte g€ographique limite. La plupart des outils
sont en silex de plaquette, or cette matidre premidre (silex tertiaire) est localisee prdcisemment
gdologiquement dans une zone qui se situe d peu de distance de la grotte et ne peut €te collectde

4a 4b 5a 5b 6 7
nombre IJ 100 165 135 z) 15
Yo lsene 4,6 4,1 6,5 J.Z I 4.2
rapporV

o.galet
l5 9,1 6,7 8,4 ),5
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ailleurs dans la r6gion. Par ailleurs, la quantit6 de micro-€clats (plus d'une dizaine de milliers
pour ces niveaux) atteste d'une activitd de retouche, m€me si certains de ces petits dclats
viennent de la gestion des nucl6us. Un arriv6e de produits d6ji retouch6s est en cons6quence
improuvable mais pas totalement d rejetter (r6seau de sites dans un pdrimdtre resteint).

A) La part des outils dans le mat6riel lithique

1) Lf outillage sur 6clat

Comme outil a 6t6 considdrde toute pidce portant des retouches volontaires partielles ou
6tendues localisdes d un ou plusieurs bords de la pidce. Ces retouches ddnotent un travail
destind d modifier ou d renforcer le tranchant brut de la pidce originale. De cette d6finition ont
6t6 rejet6es des retouches souvent partielles, in6gulidres dbr€chant le bord et de trds petites
tailles. Certaines d'entre elles peuvent 6tre d'origine accidentelle d la suite de I'enfouissement, du
pidtinement ou d'autres causes mdcaniques inddpendantes de I'usure. D'autres sont dues i
I'utilisation. La fr6quence des retouches irregulidres est sans doute aussi grande sinon plus que
celle des outils, et elles sont visibles fr6quemment sur le tranchant des outils.

L'outil, outils sur 6clat et outils fagonn6s, est une pidce peu fr6quente dans les assemblages
(entre 20o/o et 30%) et ceci dans tous les niveaux d'occupation. Mais I'outillage sur 6clat
regroupe 80 iL90% des outils (tabl.55).

-niveaux 8 et 7 : I'outil represente prds du tiers de la s6rie (37,50 et 31,3 %) dans des niveaux
ou le mat6riel est peu riche.

-niveaux 6 d 4a: la frdquence des outils varie entre l0 et2\o/o.

Tabl. 55 : L'outillage des niveaux 8 i 4a d Orgnac 3

2) Outils simples et outils composites

Les outils simples, c'est-i-dire les supports portant une seule zone retouch6e, sont
les plus nombreux. Ils totalisent entre 60 et 75%o du matdriel retouch6. Viennent ensuite les
outils doubles avec 15 d,22% et enfin en dernier lieu les supports portant plus de deux outils
avec2dl9%despidces. La place de chacune de ces trois cat6gories ne se modifie pas
dans chaque assemblage.

B. Le choix des supports sur 6clat

1) Les types de supports

Total

outils

o/ooutils OS OD OM Outils
sur galet

Bifaces % outils
sur dclats

4a 284 17.4 202 60 22 6 8 91.9
4b 2s4 10.3 178 57 t9 9 7 89,7
5a 316 8,9 241 44 32 23 t3 86,9
5b 447 10.7 3s4 68 25 13 23 86,9
6 aa1

)Jt 14.7 2s0 6l 26 5 6 90,3
7 86 24 53 18 l5 2 92,5
8 6 5 I
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En raison des activitds pratiqu€es sur le site dans chaque niveau, de nombreux types de
supports sont disponibles d la retouche. Ils ne proviennent pas tous des systdmes de ddbitage.

- dclats ordinaires de plaquette de silex
- €clats Levallois en silex
- dclats de bifaces en silex ou en autres mat6riaux
- dclats de galets am6nagds en quartz, quartzite, calcaire, basalte
- d6bris de silex de plaquette
- dclats et ddbris de galet et rognon de silex
- nucleus centripdtes, prismatiques, globuleux
- nucleus Levallois

Lapart que prend chacun de ces types de supports potentiels dans la retouche est in6gale. L'6clat
en silex issu de plaquette est le support le plus sdlectionn€ (de 50 d plus de 75%) car dans la
roche la plus traitde et la plus collect6e. L'usage de ce type d'6clat varie cependant
indgulidrement entre les niveaux et il est clair qu'il est proportionnellement moins utilisd dans
les niveaux 4b et4a.
Dix pour cent des outils sont sur 6clat Levallois, part donc t-aible, m€me dans les niveaux 4a et
4b of le mode de ddbitage Levallois devient plus fr6quemment employd.
Les outils sur les dclats de bifaces sont trds rares, et disparaissent quasiment dans les niveaux
4b et 4a. Les outils sur silex en galet et rognon regroupent moins de l0o/o des pidces retouchdes.
Les produits de d6bitage constituent I'essentiel des supports des outils sur 6clats, les autres 6tant
secondairement utilisds.

2)La fr6quence de la retouche par type de support

Pour chaque type de support, la fr6quence des outils est trds variable, mais toujours inferieure
d la moitid du matdriel. De nombreux dclats ont donc 6t6 abandonn6s bruts ou utilisds tel quel.

Les 6clats ordinaires sont les pidces retouch€es les plus abondantes mais proportionnellement
parmi les moins retouch6es (10 a 35% des 6clats ordinaires). La moyenne s'dtablit d environ
t5%.

L'6clat Levallois est s6lectionn6 diversement selon les niveaux mais c'est une des pidces ir rester
dgalement le plus souvent brute. Seul le niveau 5b a permis de d6nombrer 307o d'6clats
Levallois retouch6s. Dans les niveaux 5ad4a,les dclats Levallois restent en gdndral sutout bruts
(5 dl0% d'outils).

Les 6clats de bifaces et de choppers sont en g6n6ral peu retouch6s (5 - 15% en moyenne). Pour
les premiers, I'importance de leur rdcup6ration ddpend apparemment de leur fr6quence dans
I'assemblage. Ces dclats 6tant de moins en moins nombreux, ils peuvent €tre et sont de moins en
moins sdlectionn6s. Leur choix est donc sans doute plus le fait du hasard que d'une volontd
d6libdr6e (morphologie recherchde). L'6clat issu d'un galet amdnag6 a une place variable mais
6galement faible. Moins de20o/o des 6clats sont repris.

L'6clat de silex venant de galet ou de rognon est le type de support proportionnellement le plus
tansform6 en outil, en g6n6ral de 30 i 40o/o du mat6riel, alors que ce t)?e de support est le plus
rare dans I'activit6 de ddbitage. Cette fr6quence 6levde demeure la m6me des niveaux 7 d 4a,
s'expliquant peut Otre par la meilleure qualit6 de la matidre premidre, bien que ceffe demidre n'a
pas 6t6 exploit6e d'une manidre waiment diftrente de la plaquette, n'a pas 6t6 collectde en
abondance et que son ddbitage s'est apparemment lui aussi totalement d6roul6 sur place.
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Le ddbris est retouchd diversement, d environ tO d l5%. Le nucleus Levallois n'est retouch6
que trds rarement et seulement d partir du moment oi sa frdquence devient un peu plus
importante parmi les pratiques de ddbitage (niveaux 4b et 4a). Potu les nucleus cent ip8tes,
prismatiques et globuleux, il en est de mdme. Moins de l0o/o des nucleus sont retouch6s apres le
d6bitage et ce sont souvent, assez logiquement car les plus fr6quents (choix ou non al6atoire)
des nucldus centripdtes.

De bas en haut de la sdquence, une modification rdelle des comportements vis d vis du choix
des types de supports n'existe pas, m€me avec la transformation des comportements techniques
qui apparait dans les niveaux 4b et 4a avec I'emploi plus d6velopp6 du mode de d6bitge
Levallois.

Dans ces niveaux profonds, le silex est trds nettement la matidre premidre pr6fer6e (6clats de
d6bitage). Le choix de I'implantation du_ site__ I'explique certainement. Mais il n'y a pas
d'exclusivit6 et une certaine libert6 dans la_s6lection, pourvu que les piices correspond'ent
i ce dont on a besoin, explique Ia diversit6 des suppor?s et cecijusque^danr le niveau 4a.

C) Les types de supports et les critires de selection

1) L'6clat ordinaire en silex de plaquette

Dans cette catdgorie se regroupent des pidces de nature vari6e, entames, 6clats plus ou moins
corticaux, dclats sans cortex, dclats de d6bitage ordinaires ou, dans les niveaux 4b et 4a.
quelques 6clats de prdparation de nucleus Levallois.

La dimension des dclats retouch6s est vari6e. Mais la plupart se regroupe ente 20 et 60 mm
pour la longueur er l'dpaisseur et 5 et 20 mm pour l'dpaisseur et ceci dans tous les niveaux.
La tendance d la rdduction des dimensions des produits de ddbitage, enregistr6e entre les
niveaux 7 et 4a, ne se reproduit pas lorsque I'on examine la taille du support ie I'outil. L'6clat
sdlectionn6 a toujours les mOmes dimensions et refldte manifestementx11 choix. 6 d6bitage
produit, dans les niveaux 4b et4a, davantage d'6clats petits, mais la retouche concerne toujours
des supports dont les dimensions restent comprises entre 20 et 60 mm (petits 6clats recherch6s
pour €he utilisds bruts ?, ddbitage plus pouss6 avec plus de d6ch6ts ? ...).
Datrs tous les niveaux, plus I'dclat est petit, moins il y a de retouches, de m€me que pour les plus
grandes pidces. Un seuil minimum en dessous duquel l'6clat reste toujours brut est
apparent, alors que certains grands 6clats sont parfois retouch6s. Les supforts ont 6t6 par
contre sdlectionn6s dans toutes les cat6gories morphologiques et toutei les 6tapes de
I'exploitation (tabl. 56).
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racloir encoche grattoir

burin
grattoir

double
o.multiple o.convergent

entames 3 - l,4yo 1-7,lyo
6clat trds
cortical

20 I a
J I a

J

r4.6% 7,t% 27,3yo 60% 28.6% 25%
6clat peu

cortical
51 6 5 6 4 8

37,2% 42.9% 27.3% 60% 28,6yo 2s%
eclat non
cortical

64 7 5 4 8 2l

46,70 50% 4s.4% 40% 57,loA 6s.6%

Tabl. 56 : Le niveau 5b : types d'6clats ordinaires en silex de plaquette et types d'outils

2)L'6clat Levallois

Il n'y a apparernment pas un comportement s6lectif dvident face aux produits Levallois. Mais
ils sont rares et la s6rie est en consdquence statistiquement peu repr6sentative. Ceux-ci sont en
outre de dimensions peu varides.

3) Les autres supports
Ces supports sont sdlectionnds alors que les produits de ddbitage sur silex sont abondants.

a) Les 6clats de silex en rognon et galet

Une dimension minimum des 6clats destinds d la retouche parait toujours etre l'6l6ment le
plus pertinent et elle s'dtablit d 30 mm dans tous les niveaux, corlme pour les 6clats ordinaires
en silex de plaquette. Elle prouve donc que les critdres de s6lection sont identiques pour les
dclats issus du ddbitage des plaquettes et de galets. Le r6sultat est estim6 de la mdme manidre.

b) Les 6clats de biface

Bien que le nombre r6duit de pidces empdche un examen pr6cis des critdres de sdlection, la
presence de retouche semble trds lide d l'dpaisseur de I'dclat. L'dclat de biface est en effet en
g6ndral un 6clat ir bords trds fins, donc trds fragiles. Ce sont parmi les pidces les plus 6paisses
que sont s6lectionndes les quelques supports. Les dclats de biface ne sont que des d6chets de la
fabrication des bifaces et appartiennent d une chaine op6ratoire secondaire dans les activit6s.
Ces dclats ne sont pas d priori obtenus dans le but de devenir des supports d'outils. Mais comme
ils sont parfois retouchds, il semble qu'il faille admettre que leur sdlection reldve soit du fait du
hasard parmi une population de produits disponibles, soit de leur similitude avec des caractdres
recherchds sur les 6clats de d6bitage.

c) Les 6clats des galets am6nag6s

Ces dclats et ces d6bris sont trds fractur6s et comme la plupart sont en quartz ou plus
rarement en quartzite, il est probable que la frdquence d'outils soit sous-estimde.
Aucun caractdre spdcifique ne peut Otre avancd pour expliquer le choix de ces pidces si ce n'est
toujours une longueur minimum qui est de 25 mm. Par la fr6quence trds r6duite et une dpaisseur
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rarement inferietre a 5-10 mm, ces 6clats sont sans doute d considdrer comme des supports
d'appoint.

d) Les d6bris et les nucl6us

- Les d6bris
Supports en gdndral plus massifs, les ddbris retouchds attestent encore des m€mes critdres de
sdlection que pour les autres pidces. Les d6bris de moins de 30 mm ne sont jamais retouchds. A
I'inverse, parmi les d6bris ou fragments de plaquette de grande taille, un plus grand nombre
porte un am6nagement. Les choix dimensionnels se situent dans des valeurs comprises entre 30
et 70 mm. L'dpaisseur n'est que rarement inf6rieure d 10 mm, sinon peut atteindre plus de 30
mm. Les outils les plus massifs ont en gdndral comme support des d6bris car ce sont les pidces
les plus dpaisses disponibles.

- Les nucl6us
La plupart des quelques nucleus repris en outil ont une longueur comprise entre 30 et 70 mm,
rarement au-deld (quelques cas de 135 mm). L'dpaisseur est toujours supdrieure ir 10 mm et
frdquente jusqu'd 40 mm et elle peut aller exceptionnellement jusqu'ir 80 mm. Ce sont donc
plut6t parmi les plus petits nucleus que se rencontrent les quelques futurs supports, parce que,
morphologiquement et dimensionnellement, ils se rapprochent le plus des dclats de ddbitage. Ils
sont en outre la cat6gorie de nucl6us la plus frdquente. Les nucleus Levallois retouchds ne sont
que ftIrement plus petits que 30 - 40 mm de longueur et leur taille maximum atteint au plus 60 -

70 mm. L'dpaisseur est de 10 - 15 i 20 mm.

Le choix des types de supports les plus rares semble obdir d des critdres de s6lection
dimensionnels identiques d ceux des 6clats de ddbitage en non seulement d0 au hasard. Le type
de support importerait relativement peu, pourvu qu'il r6ponde aux conditions requises.
Ces conditions, les dimensions, ont sans doute comme explication des raisons fonctionnelles.
Les pidces, autres que les dclats de d6bitage, sont toutefois des supports d'appoint, puisds parmi
un assemblage disponible, par commodit6 ou par besoin.

D) Types d'outil, types de support

l) Les outils et le choix du support

- Les racloirs et les racloirs denticul6s

Le choix des types de supports des racloirs. outil le plus abondant, illustre les choix des
supports des outils en g6n6ral. Les supports sont trds varids dans tous les niveaux mais avec une
pr6f6rence nette pour l'6clat de ddbitage.

- Les denticul6s, encoches et becs

Le support principal est l'6clat ordinaire. Les autres types sont repr€sent6s d'une manidre trds
variable avec une ldgdre prdfdrence pour les dclats de galets et rognon de silex et les d6bris. Il
semble que les dclats les plus "massifs" et les plus 6pais soient choisis en premier lieu.

- Les outils convergents

Les outils convergents sont en prioritd sur des dclats ordinaires sur silex en plaquette, des
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6clats de rognons et galet de silex et des 6clats de choppers et des ddbris.

- Les burins, grattoirs et pergoirs

La quasi totalitd des supports est l'6clat ordinaire (50 - 80 %). Aucun de ces outils n'est sur
6clat de biface, quasiment jamais sur des dclats de galets am6nag6s. Le d6bris est parfois trds
employ6 comme dans le niveau 5a avec 42,8oA des cas.
Pour ces outils sont recherch6s manifestement des supports plutdt 6pais. Il suffit alors d'une
surface plane pour y am6nager ir une extr€mitd un grattoir ou un burin.

- Les outils doubles

Le support est avant tout l'6clat ordinaire et accessoirement les autres types.

- Les outils multiples

Les supports sont vari6s. Ce sont, mis d part les dclats ordinaires, les ddbris et dans les
niveaux 4a et 4b, les 6clats de rognon qui sont prdf6r6s.

2) Une s6lection des supports diff6rentielle selon les types d'outils

Les niveaux 7 d 4a montre une grande diversitd des supports pour tous les types d'outils.
L'6clat ordinaire est cependant le plus frdquemment utilisd, 6tant le produit le plus abondant.
D'autres produits sont dgalement r6cup6r6s et sont souvent retouchds en racloir, peut-€tre parce
que c'est I'outil le plus fr6quent. Cependant certains types d'outils sont davantage sur des
supports 6pais comme les encoches, les grattoirs et les burins. Les 6clats ordinaires les plus
6pais sont alors bien sfir s6lectionn6s en premier lieu, mais les ddbris ou les nucldus sont d'autres
supports addquats.

E) Chaines op6ratoires de d6bitage et types de support

[,es dclats totalement corticaux sont d6laiss6s et de moins en moins retouch6s du niveau 7 d
4a. Lorsqu'ils servent de supports d'outils, ce sont toujours des dclats extraits paralldlement ir la
surface corticale de la plaquette. Les 6clats retouch6s dont l'6tendue corticale est envahissante
ont une fr6quence assez peu variable, enlr:e 25 et 30Yo dans chaque niveau. Les dclats peu
corticaux sont eux aussi davantage retouchds lorsque la surface de l'6clat est plane,
accessoirement avec un dos patin6.

La frdquence des 6clats non corticaux retouchds reste constante quelque soit le niveau et est de
20o/o envton. Les lames, quel que soit I'ampleur des zones corticales, sont trds rarement
retouchdes.

Une s6lection d'6clats indifftremment dans chacune des dtapes du ddbitage apparait dans tous
les niveaux. Tout 6clat est un support potentiel. La prdsence de cortex ne gOne donc pas.
Toutefois, les dclats sans cortex sont nettement prdfer6s (50% des outils). Pourtant les nucldus
centripdtes, ainsi que les nucl6us prismatiques, montrent des sch6mas op6ratoires qui conduisent
i une production frdquente d'eclats trds corticaux. Pour quelle raison alors sinon un usage brut.
De m6me, une dimension minimum de consommation a 6t6 relevde alors que des 6clats trds
petits sont d6bitds en quantitd dans les niveaux 4b et 4a; si ce n'est pour un usage brut des petits
dclats.
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En ddfinitive, tous les 6clats d6bit6s au cours du d6corticage et du d6bitage sont
potentiellement utilisables. Il n'y aurait donc pas dans I'esprit des tailleurs de distinction rdelle
entre la phase de ddcorticage et celle de d6bitage confirmant ce qui a 6td observd sur les nucleus,
d savoir une exploitation continue de la plaquette. Les futurs supports sont choisis plut6t selon
des critdres de dimensions pr6cis (plus de 20-30 mm). Le ddbitage est alors sans doute orient6
de manidre d produire ces 6clats, en fonction des blocs disponibles dans I'environnement. Pour
cela, plusieurs modes opdratoires ont 6t6 utilis6s, complementaires. La multiplication des petits
produits dans les niveaux 4b et 4a s'explique soit par des raisons techniques, soit est peut €tre
une preuve que la retouche n'est pas uniquement synonyme d'outil et que des 6clats de petites
dimensions ou autres ont 6t6 volontairement produits en grande quantitd et utilisds bruts. Il en de
mdme pour les 6clats corticaux extraits de nucldus dans les niveaux profonds.

IV. PHASE DE RETOUCHE DES PRODUITS : L'OUTILLAGE SUR ECLAT

L'outillage $idces retouchdes) regroupe environ 20o/o du matdriel sauf dans les niveaux 6 et 7
avec en moyenne 30% des s6ries. L'outillage sur 6clat totalise quant d lui ente 80 et 90% des
outils.

La phase de retouche des produits est la demidre 6tape des chaines op,dratoires qui se sont
d6roul6es sur place. Elle semble justifier en partie le d6roulement des diftrents sch6mas
opdratoires. L'essentiel des produits retouch6s sont issus des activitds de ddbitage dans tous les
niveaux.

Certains bifaces sont plus des pidces bifaciales que de r6els bifaces. La description de leur
amdnagement a 6td dvoqude lors de I'examen des systdmes de fagonnage.

L'activitd de ddbitage, 6tant dominante, la phase de retouche de ses produits occupe la plus
grande partie de I'activitd de consommation, m6me si certains produits ont waisemblablement
6td utilis6s bruts.

A) Variations quantitatives de I'outillage sur 6clat

4a 4b 5a 5b 6 I 8
racloir r24 100 135 209 135 29 2

6I,4OA 56.2% s6% s9% 54% 54.7% 40%
o.converq 25 30 4l 6l 39 4 I

12,40 t6.8% 17% 17.2o/o t5.6% 7.5% 20%
denticul6 t4 t6 15 28 l0 I

6,gyo 9% 6.2% 7,9yo 4% 20%
encoche l6 16 28 29 43 6 I

7.9% 9% tt.6% 8.2% 12,lyo 11,30 20%
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srattoir 7 7 7 9 6 a
L

3.4% 3,9yo 2,9yo 2,5yo 2,4yo 3,8%o

burin J 4 4 3 a
J 9

1,50 2,2yo 1,6% 0,9yo 1,2yo 17%
pefQoir 6 2 5 4 6

3% t,t% 2,|yo l,lyo 2.4%
bec 5 J 6 11 7 a

J

25% 1,7yo 2,5yo 3,1% 2,8Yo 3,6yo
troncature 2

1% 0,4yo

Tabl. 57 : Les types d'outils sur 6clat

Les outils simples regroupent 60 d 80% des pidces et sont de plus bn plus fr6quents. Les
outils doubles regroupent 15 a 20Yo et les outils multiples 5 d,15% du mat6riel.

Le racloir est I'outil le plus abondant, rdunissant plus de 50% des outils simples et une
majoritd d'outils composites (tabl.57). Les outils convergents totalisent l0 d 20% des outils
(second type en nombre). Ces outils rdunissent d eux deux les deux-tiers de la panoplie de
I'outillage.

Les denticul6s et les outils d encoche representent chacun 5 iL 10% des outils. Les grattoirs ont
une frdquence de 2 d 4o/o. Les burins sont rares (0,4 e 2s%o),les pergoirs entre l,1o/o et 3oZ, enfin
les becs moins de 5o/o.
Ces dernidres categories, les plus rares, conservent d peu prds la m€me place tout au long de la
sequence alors que les racloirs ont tendance i devenir de plus en plus nombreux (6I,4%o au
niveau 4a) parmi les outils. Aucun outil n'apparait ni ne disparait de la panoplie de'l'outillage
tout au long de la sdquence.

B) Les outils simples (fig.59 d 73)

1) Les outils i retouche continue sur un bord

a) Les racloirs

L'analyse des caractdristiques de cet outil d 6td entreprise globalement en raison de sa grande
homog6neit6 constatde entre les niveaux 7 d 4a. Les observations 6nong6es valent don- pour
chacun des niveaux.

- L'dtendue de la retouche

Entre 37,1 et 58,6yo des racloirs sont retouchds sur la totalit6 du bord tranchant. Dans 30%
des cas, la retouche n'occupe qu'un tiers du bord. Les racloirs trds partiels sont pulr conte
presque absents (l iL6%).

- Les types de retouche

Plusieurs catdgories de retouche ont 6td distingudes.
Retouche ordinaire :

* marginale
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* ordinaire peu envahissante : semi-abrupte ou abrupte
* ordinaire parfois envahissante : plate-oblique, plate-abrupte, plate-surdlevde

(reflechissement)
* ordinaire envahissante
* ordinaire composite (2 s6ries de retouche superpos6es)

Retouche dcailleuse :
Devant I'absence de waies retouches Quina, le terme dcailleuse ou semi-Quina a paru

mieux convenir pour d6signer une retouche en escalier, trds irr6gulidre et peu
envahissante.

La retouche ordinaire est la catdgorie la plus frdquente et ceci dans tous les niveaux. Elle
conceme en moyenne 80% des racloirs. La retouche dcailleuse est pr6sente sur 5 i 7Yo des
outils. Les retouches composites (plusieurs types associds) regroupent 3 d 14Yo despidces.
La retouche ordinaire a une incidence en gdn6ral semi-abrupte, sinon abrupte. Elle est en outre
courte, mais plus rarement marginale (3 it 15%). La retouche plate s'explique assez souvent par
la morphologie du bord et 6pouse son incidence. La retouche transforme peu le contour du
support qui conserve en g6ndral sa morphologie originelle. Aucune trace de rdavivage ou
reaffutage n'est en outre observable.

- Le racloir denticuld

Dix d 20%o desracloirs prdsentent des microdenticulations. Ce trac6 semble 6tre le r6sultat de
la disposition des retouches et de I'absence de rectification postdrieure.

- La position du racloir sur le support

. Les racloirs lat6raux sont les types les plus fr6quents, les racloirs transversaux et d'angle 6tant
trds rares. La retouche est presque systdmatiquement dispos6e sur un bord tranchant, trds
rarement un dos ou un angle. Le tranchant le plus long est choisi de prdference, qu'il soit en
position latdrale ou transversale. Le ddbitage ne conduisant pas d des produits courts, les racloirs
lat6raux sont en cons6quence les plus nombreux. Les caractdres morphologiques de la pidce
importeraient le plus et non I'orientation technique. Le racloir transversal n'existe
waisemblablement pas en tant que type distinct dans les assemblages. Lorsque le racloir est
partiel, la retouche est sur une extrdmitd du tranchant.

- La morphologie du bord retouchd

Le trac6 du racloir est convexe dans 50% des cas, sinon rectiligne sur 25 d30% des outils. Le
racloir concave, distingu€ des encoches retouch6es pa.r I'ampleur et la taille de la concavitd, a
une proportion de l0 d20% et existe dans tous les niveaux.

- La retouche et la section du bord

Prds de 80% des retouches sont directes. Lorsque la retouche est situ6e sur la face
d'dclatement de l'6clat, cette dernidre est presque systdmatiquement la face la plus bomb6e. Le
choix ddpendrait de la morphologie de la section du bord tranchant. Une waie retouche inverse
n'existerait que dans de rares cas (amincissement de la face plane). Lorsque la section du bord
brut varie selon I'endroit de la pidce, la retouche devient alterne de manidre d utiliser toujours la
partie la plus convexe pour la retouche, permettant la rdgularitd du bord retouch6.
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- Les racloirs bifaciaux

La retouche bitbciale est rare (2,3oA dans le niveau 6,7,4yo dzurs le niveau 4b) et est utilis6e

le plus souvent pour I'am6nagement d'un d6bris ou d'un fragment mince de plaquette cortical,

donc sans doute par ndcessite technique.

Dans le cas d'un fragment de plaquette, une premidre face est prdparde par des retouches plus ou

moins envahissantes, planes et peu nombreuses. Parfois un seul gand enldvement biseaute le

support. L'autre face porte un nombre d'enldvements plus important, avec la superposition

dventuelle de plusieurs s6ries, de taille de plus en plus courte, d'inclinaison plus oblique. La

section du tranchant est dissym6trique.

Cette forme d'am6nagemment rappelle celle des bifaces. La section du bord retouch6 est plano-

convexe. Cependant seul un bord est am6nag6 (usqu'd la moitid de la p6riphdrie du fragment) et

il n'y a pas de volontd apparente de mise en forme g6n6rale de I'objet.

- Les dimensions des racloirs

La plupart des pidces ont une dimension comprise entre 20 et 60 mm, identique d celle de

I'ensemble des outils sur 6clat. Les plus grandes pieces sont les racloirs bifaciaux (usqu'ir 150

mm de long), sur ddbris de plaquette. Les dpaisseurs des fragments de plaquette retouchds sont

par ailleurs parmi les plus fines de la sdrie des plaquettes (10 d 25 mm), confortant la selection

des plaquettes selon leur destin6e.

Quelques pidces s'isolent des s6ries par leur fort allongement. Elles posent le probldme de la

distinction entre "lame retouch6e" et racloir, bien que les lames restent le plus souvent brutes.

b) Les denticul6s

Le denticul6 est un outil composd d'au moins 3 encoches contigues. Les encoches sont dans

65 iL95% clactoniennes. Les encoches retouchdes, mixtes ou I'association de ces deux types sur

une m6me pidce sont rares.

Les encoches sont obtenues par une retouche ordinaire semi-abupte et sont peu envahissantes.

Aucun indice d'un fagonnage successif d'un denticul6 et d'un racloir n'est visible (Verjus,

Rousseau 1986; Lenoir 1986).

Entre 40 et 60%o des denticul6s sont sur la totalit6 du bord du support, le plus long. Lorsqu'il y a

un mdplat, il est en general opposd au denticuld, comme pour le racloir.

c) Les outils i encoche

L'encoche est soit clactonienne (40 d 75yo), soit retouch6e (retouche marginale ou ecailleuse),

trds rarement mixte. Toute encoche douteuse a 6t6 6limin6e et seules celles 6tant de r6els

enldvements volontaires ont 6t6 d6compt6es. Cet outil, trds simple, n'enregistre aucune

diftrence dans sa conception entre les niveaux. L'encoche est localisde le plus souvent sur le

bord le plus long du support, en position mdsiale ou sur les extrdmitds. Les dimensions des

outils vont de25 it 70 mm.

d) Les grattoirs

Le grattoir cardn6 est plus rare (moins de 50%) que le grattoir "plat" ordinaire. Le grattoir

museau, lui aussi peu fr6quent, utilise toujours un d6gagement naturel du support, ddbris ou

eclat. Certains sont des micro-musearx. Le front est pour la plupart ogival et 6troit.
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4a 4b 5a 5b 6 7

grattoir en

bout

6 5 4 7 4 I

grattoir

museau

2 a
J 2 2 I

Total 7 7 7 9 6 2

Tabl. 58 : Les tlpes de grattoirs (en nombre)

La retouche est ordinaire et certains fronts portent des dcaillures superposdes aux retouches,
dues probablement d I'utilisation. La retouche sur6lev6e est associde aux supports 6pais.
Deux groupes de grattoirs se distinguent dans tous les niveaux : des grattoirs courts sur des
supports plus larges que longs, souvent epais et sur d6bris, et des gratt,.rirs allong6s, souvent sur
6clats.
La recherche de supports relativement massifs pour les grattoirs est attest6e par le nombre de
pidces ayant des dpaisseurs comprises entre 10 et 25 mm, valeurs nettement sup6rieures d la
moyenne des outils. La vari6t6 des supports contraste par ailleurs avec le semblant d'uniformitd
dans la manidre de faire et les retouches. Le grattoir est un outil dont la disposition sur le
support semble "opportuniste".

2) Les outils convergents

a) Les pointes et les racloirs convergents

Comme pour les racloirs, les pointes et les outils convergents ont 6t6 6tudi6s tous niveaux
confondus en raison d'une relative homog6ndit6 des sdries. Les differentes catdgories de la liste
type de F.Bordes n'ont apparemment pas de r6alit6 tangible d Orgnac 3 (retouche identique,
morphologie de la pidce retouch6e identique quel que soit la position de la retouche vis i vis de
I'axe technique). Il est apparu plus pertinent de d6crire globalemeni les caractdristiques des
amdnagements de ces outils qualifi6s d'outils d bords convergents.

- L'amdnagement des bords

L'am6nagement des deux bords rev€t un grand nombre de combinaisons possibles :

- dans les types de retouches utilis6es
- dans I'association retouche * encoche sur un m€me bord ou sur chacun des bords
- dans I'association retouche + denticul6 ou de deux denticul€s
- dans la possibilitd de laisser subsister unilat6ralement un bord brut, tranchant ou m6plat

* La retouche

C'est la solution adoptde la plus frdquente, avec une retouche ordinaire oblique et semi-abrupte.
Elle concerne d elle seule 37,1 o/o des pidces en moyenne. et au moins sur un bord. Elle est

suivie par la retouche ordinaire abrupte dpaisse mais avec seulement 12 Yo des pidces.

Les autres morphologies de retouches sont la retouche dcailleuse totalisant moins de 3 % des
pidces, la retouche envahissante rectifi6e par de petits enldvements courts, la retouche

marginale, la retouche envahissante, la retouche plate, ou I'association de plusieurs types de

retouches. Toutes ces dernidres cat6gories sont observables sur moins de 6 d 7 o/o des pidces.
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Les types de retouches sont ind6pendants de leur position sur le support (bord gauche ou bord

droit).

* Dans environ l0 % des cas, la pointe est obtenue par I'amdnagement d'un denticuld ou

d'une encoche sur au moins un des deux bords sinon sur les deux.

Le denticul6 est dans la plupart des cas degagl par encoche clactonienne, rarement par encoche

mixte, pour un cas par encoche retouchde. Les encoches envahissent moyennement le support et

sont d'obliquit6 semi-abrupte d abrupte. L'encoche, quant ir elle, est dgalement clactonienne,

d'incidence et d'envahissement de m€me vari6t6 que le denticuld.

* Environ 15 % des pidces pr6sentent un am6nagement unilat6ral. Pourtant 1'extremit6

convergente du support tdmoigne, par des 6crasements, de I'usage de la pointe de la pidce et de

son appartenance ir la catdgorie des outils convergents. Si la forme de l'6clat le permettait, il

semble qu'un bord tranchant a et6 frdquemment laissd brut.

L'existence de telles pidces est la preuve que l'6clat ou le support en g6n6ral peut 6tre

s6lectionnd en fonction de I'outil d y fagonner (eclat triangulaire), pour un am6nagement le plus

rdduit possible des seules zones ndcessaires. Cette pratique est attest6e dds les niveaux profonds.

La frdquence de chacune de ces combinaisons est identique dans chacun des niveaux. Par

contre, I'amdnagement par des retouches des deux bords convergents devient de plus en plus

frdquent des niveaux 7 d4a, ainsi que les types de retouches employ6s et leur r6gularit6.

Dans le niveau 6, il n'y a quasiment pas deux pidces identiques dans leur am6nagement. Dans le

niveau 5b. quelques associations privildgi6es commence dr apparaitre.
- un amdnagement par retouches ordinaires semi-abruptes sur les deux bords : 73,5 %o

des cas
- une association retouches ordinaires semi-abruptes et retouches abruptes dpaisses

( I 1,8%) sur I'un ou I'autre bord
- une association de retouches ordinaires en position latdrale droite opposdes d un

tranchant (8,4 %)

Dans le niveau 4a, ces m€mes combinaisons regroupent encore une plus grande

proportion d'outils.

Dans le niveau 6,23,1% des outils convergents sont am6nag6s bilat6ralement par les

m6mes retouches mais ir la diffdrence des niveaux 4b et 4a, chaque tlpe de retouche

concerne une seule pidce. Dds le niveau 5b et surtout 4a, rl y a une rdp6tition, un choix

privildgid dans I'association de quelques types de retouches.

Signalons enfin que la retouche dcailleuse ne s'observe que sur moins de 3 o/o des outils,

bilat6ralement ou associ6e avec la retouche ordinaire, la plus frdquente'

Sur I'ensemble des s6ries, la retouche affecte la totalitd du bord pour au moins un des

deux c6t6s (environ 50% des pidces). Sinon, elle est partielle ou rdduite. L'6clat

sdlectionnd dtant fr6quemment triangulaire, I'amdnagement peut €tre limit6.

Toutes les combinaisons dans la morphologie des bords, qui en d6coulent, sont possibles.

Pourtant trois d'entre elles sont plus frdquentes en moyenne :
* les 2 bords convexes 31,8 Yo
* un bord convexe et un bord concave 20J %
* un bord convexe et un bord rectiligne 23,1 oA

La retouche est disposde en position directe sur les deux bords dans 55,3 oh des cas ou
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35,6yo sur un seul bord. Dans 90,9 o/o des cas, la retouche est directe sur au moins un

bord. Les 10 % restant associent une multitude de combinaisons dont la plus fr6quente

est la retouche inverse (21,6 %) mais toujours sur la face la plus bombde de la pidce. La

retouche inverse sans raisons morphologiques apparentes ne repr6sente que 2 %o des cas.

La retouche bifaciale n'est observde que sur 5,4 %o des outils et le plus souvent sur un

seul bord. Li encore, dans la plupart des cas, ces retouches sont sur un fragment de

plaquette. Ces outils n'ont pas 6t6 class6s parmi les bifaces pour plusieurs raisons.
- deux bords ne sont pas ndcessairement am6nages totalement

bifacialement. Un fragment de plaquette porte des tranchants naturels qu'il n'est pas

toujours ndcessaire de reprendre autrement que par une petite retouche partielle.
- I'extr6mitd est pointue ou avec un tranchant transversal, mais aucun

amdnagement particulier n'est apparent.
- on ne peut pas rdellement parler d'une mise en forme bifaciale. Les

retouches sont peu envahissantes. Le cortex couvre les deux faces etjusqu'd la pointe.
- il y a que la mise en valeur de deux tranchants et c'est leur convergence

qui donne une pointe. Les retouches sont courtes et plusieurs sdries peuvent se

superposer.
- les plaquettes sdlectionn6es sont trds fines (>10 mm)

Ces pidces pourraient €tre des formes intermddiaires entre I'outil convergent unifacial sur

6clat et I'outil-biface par un amdnagement discontinu d'un fragment de plaquette. La

finesse du support ne permettrait qu'un am6nagement rdduit et localis6.

- La pointe de l'outil

L'angulation de la pointe de I'outil convergent varie entre 30 et 90o, ce qui signifie que

ces outils rev€tent des rdalitds trds diverses dans chaque niveau. Les histograrnmes

montrent que trois cat6gories existent, ddnommdes en fonction de I'effilement plus ou

moins marqud de I'extr6mitd :
* les pointes : I'angle de la pointe varie de 30-40o e 60'
* les outils convergents : de 60o d 80o
* les racloirs adjacents : 90o environ

La place de chacune de ces catdgorie diffdre selon les niveaux. Ainsi le niveau 5b se

caractdrise clairement par une forte proportion d'outils avec une pointe de 70-80o, alors

que pour le niveau 6, les trois types sont reprdsent6s n dgalit6.

Ces catdgories paraissent 6he li6es en grande majoritd d la plus ou moins grande

ampleur de I'amdnagement et d la forme du support, ce qui ne rejette pas I'id€e qu'elles

ont 6t6 recherchdes. Ainsi, la retouche marginale, peu rectificatrice, est associ6e souvent

d des racloirs adjacents sur des dclats rectangulaires et comme I'am6nagement de I'outil

convergent perturbe peu la forme du support, la diversitd des angulations des pointes est

trds grande. Il est possible que l'6clat soit sdlectionnd en fonction de I'outil d6sir6, d'oi un

amdnagement en gdndral peu envahissant. Sur certaines pidces, la retouche a parfois

profonddment entamd la morphologie originelle du support. Dans ce cas, les outils sont

les plus pointus. Il y a donc lieu de penser qu'il a pu y avoir d la fois utilisation de la

morphologie de l'6clat par tlne sdlection addquate du support et amdnagement pouss6

lorsque ndcessaire. Les trois types reconnus sont sans doute une rdalitd morphologique

(fonctionnelle) qui ne s'explique pas seulement par uen sdlection de supports de formes

diffdrentes.
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Il en rdsulte la coexistence :
* d'outils peu am6nag6s par des retouches diverses, souvent partiels, dont

la forme du support est celle de I'outil, avec une convergence des bords proche de 90" :

racloirs convergents ou adjacents. Ils sont les plus nombreux.
+ d'outils dont la forme trds pointue, recherch6e, a n6cessit6 une

transformation profonde du support par des retouches plus 6tendues, plus souvent

ordinaires et abruptes 6paisses ou 6cailleuses que marginales : racloirs convergents et

pointes.

- Les dimensions : outils convergents et bifaces

Les outils convergents ont des dimensions trds dispersdes et le nuage de points

montre une relation entre la longueur et la largeur de I'objet. Celles-ci ont 6t6 relev6es

I'outil orient6 selon sa morphologie, c'est i dire la pointe en position distale. Les valeurs

vont de 20 mm e 100-120 mm pour la longueur dans tous les niveaux.

Les plus grands outils convergents et les plus petits bifaces ont des dimensions en partie

corrununes, autour de 80 mm. Dans ces niveaux, oir les bifaces sont des pidces peu

abondantes, la prdsence d'outils convergents de taille identique ir certains bifaces

pourraient €tre un argument d I'idde d'une substitution fonctionnelle, d'un outil fagonn6 d

un outil sur 6clat. Il est clair que le biface dans les niveaux 7 d4a est un objet rare et que

la fonction qu'il occupait dans des assemblages d bifaces abondants a bien du se repporter

sur d'autres outils ou des parties actives d'autres pidces, sauf si les fonctions que

remplissaient cet outil ont disparu ou se sont modifides. Les outils convergents pourraient

faire office de remplagants, par leur morphologie similaire. Mais le r6le du biface a pu

6tre trds bien reprise par un outil de forme totalement differente (zones actives

fonctionnelles et non toute la forme du biface).

b) Les pergoirs

Le pergoir est un outil bilatdral, mettant en valeur une pointe trds effilde. A I'inverse

de I'outil convergent, seule I'extrdmitd prdsente un amdnagement. Il n'y a donc que trds

rarement une mise en valeur envahissante de la pidce.

Le pergoir est ddgag6 soit par des retouches, soit par des encoches ou <ies denticul6s avec

*" trCr grande diversit6 de combinaisons. Il apparait toutefois quelques associations

privil6gi6es pr6sentes dans chacun des niveaux : retouche continue (21 o 
), retouche

Lontigue ir un m6plat (24%) et retouche continue opposde ir une encoche (23%). Le

pergoir est fr6quemment sur un support triangulaire, en bout.

c) Les becs

Le bec est une "pointe" d6gag6e par deux encoches contigues ou une encoche et des

retouches continues. Il y a parfois utilisation d'une encoche naturelle.

Les becs ddgag6s par des encoches clactonnierures restent cependant les plus fr6quents

(50 e 100 "/j. Par iontre, lorsque I'encoche est contigue dr une retouche continue, elle est

plut6t retouch6e.

Le bec est sgr un bord tranchant, plus rarement sur un m6plat. Ce bord est

indistinctement le plus long ou le plus court du support. L'existence de becs d6gag6s en

utilisant ,rrre e.rco"he naturelle prouve que dans ce cas pr6sent, la localisation de I'outil

d6pend des caractdres morphologiques de l'6clat. Les tailles sont assez homogdnes, entre

30 et 50 mm. L'dpaisseur du support est comprise entre 15 et 20 mm.
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d) Les burins

Le burin est amdnag6 selon des procddds extrdmement simples et distinguer les
enldvements de burins de fractures accidentelles a 6td parfois difficile. Seules les pidces
indiscutables ont 6t6 retenues, sous-estimant peut-€tre la place du burin dans les s6ries.

Quatre cat6gories ont 6td observ6es en fonction de la position des enldvements et de ce
fait la position du biseau du burin : le burin plan, Ie burin d'angle droit, le burin diddre, le
burin d'angle et plan. Les deux premiers types sont plus habituels (2 n 5 pidces par
niveau).

* le burin plan

Le ou les enldvements sont disposds sur une des faces du support, en g6ndral celle la plus
convexe, le nombre des enldvements variant de 1 d 3. Pour une seule pidce, il est de 8.
La morphologie des enldvements est laminaire et leur extr6mitd pr6sente souvent un
rdfldchissement. L'enldvement butte en effet rapidement sur la face trop plane.
Le biseau est au point d'intersection entre ces enldvements et une fracture transversale
droite, pour un cas le talon. L'utilisation de la fracture comme plan de frappe est d'autant
plus frdquente que le support est souvent un d6bris ou un fragment de nucl6us.

* le burin d'angle droit
Le ou les enldvements sont de profil, emportant une partie du bord tranchant ou d'un
mdplat. Le nombre des enldvements varie entre I et 3 pour la plupart des burins, 4 d 6
pour quelques uns, surtout si le support est un ddbris 6pais. Le plan adjacent est une
fracture ou un talon. Les enldvements sont peu envahissants sauf pour une pidce oi le
coup de burin a emport6 ure partie du bord de l'6clat.

* le burin d'angle et plan

Sur deux pidces, les enldvements se disposent i la fois sur le profil et sur une face du
support ddgageant un tranchant convexe ou incurv6. Le nombre des enldvements est de 3
d 7. L'angle du biseau de ces burins est de 90o.

* le burin diddre
Cette catdgorie ne r6unie que deux pidces. Le biseau est d6gagd par I'intersection d'une
fracture et de un ou deux enldvements. Son angle est beaucoup plus ferm6. Le burin
diddre n'est pas d'axe. Pour I'une des deux pidces, c'est la rencontre de deux fois un
enldvement qui degage le biseau. Pour la seconde, c'est I'intersection de trois enldvements
et d'une fracture. Les enldvements sont toujours peu envahissants, voir trds courts sur la
pidce, m€me si ils sont ldgdrement laminaires.

Le burin est un outil dont la disposition sur le support est trds "opportuniste". La petite
taille des enldvements ne modifie pas la forme du support. Celle-ci est au contraire
utilisde. La localisation des enldvements est assez ddpendante de ce qu'offre le support
comme plans de d6part.
Si on oriente le burin avec son biseau. en position distale, trois catdgories d'outils sont
apparentes : des pidces courtes, des pidces peu allongdes et des pidces trds allongdes, la
catdgorie moyenne dtant la plus fr6quente tous niveaux rdunis. L'6paisseur, quant d elle,
est trds regroup6e autour des valeurs de l0 d 20 mm.

r84



Les assemblages lithiques du site Pldistocdne moyen d'Orgnac 3 (Arddche, France) : Pal6olithique moyen ancien

C) Les outils composites

1) Les outils doubles

a) Les associations

Les outils doubles consistent dans la plupart des cas en I'association de deux racloirs,

ou du moins un des deux outils est un racloir.

Jusque dans le niveau 6, le racloir est prdsent dans 50% des cas sur un outil composite. A

partir du niveau 5b, il I'est sur 75Yo des outils doubles. Sa fr6quence d6passe alors

largement celle pour les outils simples. Le racloir est par ailleurs souvent combind avec

une encoche.

- niveaux 8-7-6

racloir * encoche

racloir double

racloir + outil convergent

Les autres combinaisons regroupent un assez grand nombre de possibilit6s.

- niveaux 5b d 4a

Les catdgories les plus nombreuses restent identiques mais le racloir double se

multiplie. Le racloir et le denticuld, I'encoche double apparaissent dans les

assemblages.

b) Les termes de I'association pour chaque outil

- Le racloir

Le racloir est associd d tous les autres types d'outils. Ses caract6ristiques ne se

distinguent pas de celles lorsqu'il est un outil simple. C'est toutefois un outil davantage

simple que double.
- L'outil convergent

Cet outil peut 6tre potentiellement combin6

prioritd un outil simple. L'association la plus

outil convergent.
- L'outil d encoche

L'encoche est souvent associ6 avec un autre

moiti6 des cas ou un grattoir. Dans ce cas,

grattoir.
- Le denticuld

Il est le plus souvent associd ir un racloir, sinon il est seul.
- Le grattoir

Le grattoir est trds souvent associd ir un autre outil, et en particulier un racloir ou une

encoche. L'encoche est contigue au grattoir ou sur I'extrdmit6 oppos6e, retrdcissant la

base du support. Le racloir est adjacent, donnant un $attoir d bord retouchd.

- Le burin

Le burin est rarement seul sur un support. Un racloir peut 6tre localisd sur un des bords

de manidre d stopper I'envahissement de la chute de burin.
- Le pergoir, le bec

Ces deux outils sont seuls sinon associ6s ir un racioir'

Ces observations conduisent d concevoir I'outil composite comme un outil d part
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entidre ou une r6union d'outils selon les cas. Les associations ne paraissent pas toutes
avoir la m€me signification. En effet, le racloir, I'outil convergent, le denticul6 sont des
outils avant tout simples. Par conte, I'encoche est trds rarement seule sur un support. De
mOme le grattoir et le burin sont souvent contigus d un racloir, qui, dans ces cas, n'est
peut-Otre pas d consid6rer dans les mdmes termes qu'un racloir simple mais plut$t comme
un 6l6ment de I'outil grattoir ou burin.
Dans ce cas, il y aurait d la fois des outils simples, des outils doubles et de "faux" outils
doubles qu'il faudrait consid6rer cornme des types d part entidre, associant plusieurs
zones retouchdes que nous considdrons comme diffdrentes. Paralldlement, des
associations, poncfuelles, dues au hasard, cohabiteraient dans chaque niveau
(amdnagement successif ou inddpendant d'outils sur un m6me support).
De toute dvidence, le raisonnement sur les seules frdquences compar6es des outils
simples et doubles ne parait pas avoir grande signification.
tes dimensions de ces outils varient de20 d 100 mm, sinon le plus souvent entre 30 et 60
rnm.

2) Les outils multiples

L'association de plus de trois outils sur un m€me support recouvre plus de 68
combinaisons diff6rentes. La plupart d'entre elles sont souvent reprdsentdes par une seule
pidce et seulement dans certains niveaux.
Dans 80% des cas, trois outils sont sur le m€me support, plus rarement quatre ou cinq.
Six outils ne se voient que sur deux pidces.
Certaines associations se rdpdtent :

- grattoir + racloir, encoche ou denticule e5 it 50%)
- burin + racloir (10%)
- outil convergent d6gagd par plus de trois outils
- racloir * tous les autres types (80 d90% des cas)

Le racloir est un des outils de la plupart des outils multiples et le racloir triple est trds
frdquent. Le racloir et I'encoche sont des outils 6galement frdquemment associds (15 d
25%). Les dimensions sont comprises entre 30 et 70 mm et jusqu'd 100-120 mm dans le
niveau 5b.

Les outils sur 6clat montrent une grande uniformit6, quantitative et qualitative, entre
les niveaux 8 d 4a. Le racloir est de loin I'outil le plus fr6quent, qu'il soit simple,
double ou multiple. La retouche est sur la totalitd du bord ou partielle. Elle transforme
peu le support, ce dernier ayant peut-€tre une forme proche de I'outil recherch6. L'outil
convergent vient en seconde position. Son am6nagement obdit d des rdgles de plus en
plus r6p6titives tout au long de la s6quence. La retouche transforme plus ou moins le
support et des pidces d'effilement vari6 se distinguent. La plupart sont des racloirs
convergents, rarement d6jet6s. Le support est souvent d I'origine de forme triangulaire.
Les autres catdgories d'outils restent rares et leurs caract6ristiques ne se modifient pas
entre les niveaux. Le grattoir est souvent combind avec un autre outil.
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CONCLUSION : LES NMAUX 8 dr 4a

L'activit6 de d6bitage produit 907o des supports potentiels d'outils. Seuls 15 i

307o sont retouches. L'activitd de fagonnage est secondaire et ne conceme que peu de

bifaces et galets am6nagds dans les assemblages.

Les systdmes de fagonnage sont identiques dans tous les niveaux. Les systdmes de

d6bitage montrent une grande diversitd et la place des differents modes op6ratoires

pratiquds permet de distinguer trois ensembles de niveaux.

Le niveau 8, le plus profond, est difficile dr analyser en raison du trds petit nombre de

pidces r6coltdes (moins de 20). Cependant, les caract6ristiques observ€es le font se

rattacher aux niveaux les plus profonds.

- niveaux 8, 7 et 6:

Cinq modes op6ratoires distincts coexistent, observ6s sur les nucl6us (par ordre

d'importance).
* nucldus centripdte
* nucl6us prismatique
* nucldus globuleux
* nucl6us "plans"
* nucldus "mixtes"

Le d6bitage par enldvements centripdtes est le plus courant. La surface de d6bitage est

s6par6e de la zone du plan de frappe par une ar€te p6riphdrique. Le ddbitage s'effectue

selon un plan ou en volume (nucl6us "discoides"). Les nucl6us "plans" et "mixtes"

semblent 6tre des variantes de ce mode de d6bitage. La variabilitd de I'angle de frappe

permet d'obtenir des produits trds divers et une gestion d'intensit6 in6gale des nucl6us.

Les nucldus prismatiques ont un am6nagement sommaire et le ddbitage est unipolaire,

bipolaire ou entrecrois6 sur un ou plusieurs plans.

- niveaux 5b et 5a:

Un sixidme mode opdratoire s'ajoute aux cinq autres : le ddbitage Levallois. Il ne

regroupe toutefois que moins de l0%o des nucl6us. Les nucldus centripdtes sont toujours

les plus nombreux. Trois modes opdratoires au moins sont bas6s maintenant sur

I'exploitation d'une surface avec deux faces secantes. Le plan de frappe est peu couvrant

mais avec une densit6 d'enldvements qui indiquerait une pr6paration soign6e. La surface

de ddbitage est ou non totalement d6cortiqu6e. Les nucldus prismatiques restent trds

corticaux.

- niveaux 4b et 4a:

Les six types observds pr6cedemment sont toujours prdsents mais la part des nucl6us

Levallois repr6sente maintenant 40Yo des pidces. Il est difficile d'estimer la proportion

des dclats Levallois ou issus de la preparation dans I'assemblage. Les nucl6us d deux

suriaces s6cantes sont toujours les plus nombreux. Avec la multiplication des nucldus

Levallois et corr6lativement la diminution du nombre de nucl6us centripdtes peu

d6cortiquds (sauf dans le niveau 4b), les surfaces de ddbitage sont dans I'ensemble trds

productives.

Deux groupes de nucldus s'opposent donc, indiquant des objectifs de production

diftrents : des nucldus de conception et de concept Levallois, et des nucldus d

am6nagement sommaire ou/et dont le d6bitage est opportuniste, utilisant les potentiels du

bloc (nucl6us prismatiques et globuleux).
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L'analyse des dclats n'aboutit pas apparemment d la conclusion que d'autes modes de
production existent dont les nucldus auraient disparu du gisement.
Les outils sur dclats sont les outils les plus frdquents. Les supports sont prdlev6s surtout
parmi les produits des chaines opdratoires du ddbitage et i tous les €tapes de la
production. Les d6ch€ts de taille des outils fagonnds sont accessoirement rdcup6rds
lorsque leurs caract6ristiques les rapprochent de celles des dclats de d6bitage. La diversit6
du d6bitage, et donc des manidres de faire, fournit tous les types de supports recherchds.
Cependant la r6cupdration d'dclats des activit6s de fagonnage indique que les Hommes
n'ont pas hdsit6 d aller chercher des d6ch€ts de fagonnage et quil ny a pas totale
distinction entre les deux systdmes de ddbitage et de fagonnage bien qu'il n'existe sur
aucune pidce rur fagorurage et un ddbitage confondu.
Les outils sur 6clat les plus fr6quents sont les racloirs et les outils convergents, mais
d'autres types donnent une image diversifi6e d la panoplie de I'outillage.

Les sept niveaux profonds offient donc de nombreux points communs et les
differences constatdes paraissent plus quantitatives que r6ellement qualitatives. Elles
s'expliquent peut-Ctre plus par des diffdrences d'activitds que par des traditions
techniques vari6es. Mais la perduration de caractdres au cours du temps est peut-€tre
aussi la preuve de I'existence de courants culturels r6gionaux subsistant sur de longues
p6riodes. La venue r6gulidre de groupes humains sur un site, int6ress6s par la matidre
premidre avoisinante, le gibier ..., Se matdrialiserait par des r6ponses techniques et
typologiques communes.
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NO

I;ig. 59 : Niveaux 8 (no1, 2 et

no2, 3,4 : outils convergents,

O.Bernardini).

I

e

5) et 7 (n"3, 4 et 6) (silex) : no I : eclat d

n"5 : racloir transversal, n"6 : grattoir ir

-E;--

retouches discoutinues,

base encochee (dessin
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Fig.60:Niveau 6 (silex) '.n"7,2:dclats dencoche, no3 :outilconvergeut, u"4, racloir sur

dclat laminaire. no5 : racloir bifacial (dessin O.Bernardini).
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---l

Fig. 6l : Niveau 6 (silex) : nol : outil convergent d retouches 6cailleuses envahissantes d la

base, no2 : racloir bifacial partiel, n"3 : grattoir cardnd, n"4 : racloir (dessin O.Bernardini).
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Fig. 62 : Niveau 6 (silex) : nol : racloir bifacial, no2 : outil convergent (dessin O.Bernardini).
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Fig.63 :Niveau 5b (silex) :nol :grand eclat de silex de plaquette retouchd (dessin

O.Bernardini).
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-E:-

Fig.64: Niveau 5b (silex): nol : racloirdouble, n"2 : burin, no3 : outil convergent partiel ou

pergoir, no4 : 6clat Levallois (dessin O.Bernardini).
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Fr:q

Fig. 65 : Niveau 5b (silex) : n"l : racloir sur grand dclat de plaquette, no2 : denticul6, no3 :

racloir (dessin O.Bemardini).
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Fig. 66 : Niveau 5b (silex) : nol : racloir bifacial sur fragment fin de plaquette de silex, n"2 :

6clat dpais en silex (dessin O.Bernardini).
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:

Fig.67 :Niveau 5b (silex) :no1,2,3 : racloirs, no4 : outil convergent (dessin O.Bernardini).
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Fig. 68 : Niveau 5b (silex) : nol,3,4 : eclats Levallois, n" 2 : denticul6 convergent, no5 :

racloir ou outil convergent unilat6ral, no6 : racloir double (dessin O.Bernardini)'
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Fig.69:Niveau5a(silex):no1,2,5:racloirs, no3,4: outilsconvergentspartiels,no6:burin

d'angle (dessin O.Bernardini).
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Fig.70 :Niveau 4b (silex) :n"1,3 :racloirs, no2 : dclat Levallois, n"4 :encoche retouch6e,

no5 : racloir double ou ddietd (dessin O.Bernardini).
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Fig. 7l :Niveau 4a (silex) : nol : denticule, n"2 : encoche retouchde, no3 : retouches sur

extremitd abrupte, no4 : racloir ou outil convergent unilatdral, n"5 : racloir partiel, n"6 : racloir
(dessin O.Bernardini).

201



Marie-Heldne MONCEL

t
CA

O

/s
Z,N \-

w"
u

Fig.72 : Niveau 4a (silex) : no I : retouches discontinues sur grand eclat, n"2 : dclat Levallois,

n"3 : encoche retouchde ou racloir partiel, no4 : racloir partiel, n"5 : racloir envahissant 2r

retouches scalariformes, no6 : racloir transversal ou grattoir (dessin O.Bernardini).

-
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Fig.73 : Niveau 4a (silex) : nol,2: dclats avec retouches discontinues, no3 : racloir sur face
plane (dessin O.Bernardini).
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Photo n"3 : Nucldus centripdte sur fragment de plaquette de silex (niveaux 7 d 4a) (photo
J.P.Kauffmann).
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Photo n"4 : Racloir sur dclat epais de silex de plaquette (niveaux 7 d4a) (photo J.P.
Kauf1mann).
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Photo no5 : Encoche, racloir et degagement d'une pointe sur dclat en silex de plaquette

(niveaux 7 d 4a) (photo J.P.Kauffmann).
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