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

CONCLUSION

LE PALEOLITHIQUE MOYEN ANCIEN : MISE EN EVIDENCE DE LA PLACE
D'ORGNAC 3

Les dix niveatx du gisement d'Orgnac 3 appartiennent tous au complexe Paldolithique
moyen et permettent d'observer des niveaux d'une phase finale de I'Acheul6en, repr6sent6e par
les sdries les plus profondes, avec des assemblages du d6but du Pal6olithique moyen en Europe
occidentale. Les niveaux 2 et 1 sont d6jd des ensembles moust6riens A 280 000 ans. Les
gisements datds du stade isotopique 9 sont rares dans cette partie de I'Europe et Orgnac 3 est un
cas un peu isol6. Des sites du Pl6istocdne moyen plus r6cent, comportant des industries du
Pal6olithique moyen ant6rieurs au stade isotopique 4, sont cependant fr6quents dans d'autres
parties m6ridionales de la France, mais aussi dans sa partie septentrionale. Pour ne citer que
quelques exemples : la grotte Vaufrey (couches IV d VIII, stades 6 et 5), La Chaise (sud-ouest
de la France), la Baume Bonne (stades 6 a 8 pour les niveaux profonds), le Lazaret (partie
supdrieure, stade 5) (sud-est de la France), la Cotte Saint-Brelade (stades 9 d 7) (Iles anglo-
normandes), Maastricht-Belveddre (stade 7) (Pays-Bas), Biache Saint Vaast (couche IIA, stades
7 ou 6) (nord de la France) ont livr6 des assemblages du Pal6olithique moyen avec parfois la
persistance de quelques bifaces (Rigaud et a1.,1988; Delagnes, 1992; Gyun, 1985; Darlas, 1986;
Gagnepain et Gaillard, 19961, Callow et al., 1987; Roebroecks, 1988; Tuffreau et Somm6,
1988).

La production dominante est l'6clat, m0me si ponctuellement on trouve des lames et des
pointes, d I'inverse du Proche-Orient oir les pointes abondent (Meignen, 1995). Les modes de
production sont par contre trds diverses, montrant des comportements varids selon les rdgions.

Certains habitats sont en grotte, comme Orgnac 3, le Baume Bonne, Vaufrey, La Chaise, alors
que d'autres comme Biache ou Maastricht-Belveddre sont en plein air. Toutefois, Orgnac 3 est
assez isol6 sur un plateau situ6 i plusieurs kilomdtres d'un cours d'eau bein qu'dr proximit6 de
sources abondantes de matidres premidres.
La plupart des occupations ont en commun d'utiliser, avec les assemblages d'Orgnac,
principalement les roches abondantes ir proximit6, en I'occurrence le silex. Au Lazaret,les galets
calcaires sont rdcolt6es en prioritd sur les plages marines et fluviatiles environnantes. Des roches
siliceuses ont toutefois 6t6 collect6es d plus grandes distances et une majorit6 des outils sont sur
des supports dans ces types de matdriaux. [,a majeure partie du mat6riel provient de
I'environnement immddiat de I'habitat, sauf de rares pidces originaires de plusiews dizaines de
kilomdtres pour Vaufrey et le I-azaret et 15 km minimum pour Orgnac 3. A Payre, une
proportion plus grande de silex vient de secteurs situ6s a 15 km du site. Les roches lointaines
sont apport6es ddjd d6bitdes d Vaufrey (Geneste, 1988) alors qu'dr Orgnac et la Baume Bonne,
I'ensemble des activitds du d6bitage s'est vraisemblablement ddroul6e sur place, sauf pour
quelques rares dclats de grande taille apport6s ddjd d6bit6s sur les gites locaux d Orgnac. Les
diftrents types de mat6riaux ne connaissent pas un traitement distinct d I'inverse de ce qui se
passe d Vaufrey et auLazaret, ou encore dans le site J de Maastricht-Belveddre (Roebroecks er
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ql., 1997). A la Cotte-Saint-Brelade, la pdnurie de matdriaux i certains moments justifie des
comportements tout d fait originaux.
Territoire mindral diftrent pour les sites en grotte vis-d-vis des sites en plein air ? Tout ddpend
de la r6gion : plaines du nord, bassins et vall6es du sud.

Plusieurs systdmes de production sont pratiqu6s dans ces sites du Paldolithique moyen ancien
(Levallois, discoide, grands dclats Kombewa, d6bitage par surfaces orthogonales "Quina"), sans
compter quelques chaines op€ratoires de fagonnage qui cohabitent dans certains cas. La sdrie du
Lazaret n'emploie pas le mode de ddbitage Levallois (nucl6us centripdtes et de type
prismatique). Il en est de m0me dans les niveaux profonds de la Baume Bonne avec un d6bitage
apparemment de type discoide sur des galets de chaille du Verdon (Gagnepain et Gaillard,
1996). A Biache, d la Chaise et d Vaufrey, la surface de ddbitage Levallois est exploit6e au
contraire selon une m6thode r6currente unipolaire-bipolaire durant presque toute I'histoire du
nucl6us. Les produits sont plut6t allongds (production standardis6e). A Orgnac, la m6thode
Levallois la plus fr6quente dans les niveaux supdrieurs est rdcurrente centipdte et le d6bitage se
poursuit en modifiant I'agencement des enldvements. Plusieurs mdthodes coexistent sur lme
m€me pidce et produisent une grande varidtd de supports, 6vitant parfois de r6amdnager le
nucldus (fig.160). Dans les niveaux profonds, les nucldus les plus nombreux sont au contraire de
type centripdte (discoides).

La mdthode Levallois rdcurrente centripdte est ddjd parfaitement maitrisde dds le Pldistoc6ne
moyen du moins dans cette partie de la vallde du Rhdne, comme en t6moignent les sites
d'Orgnac 3 mais aussi de Pay're (Moncel, 1993). Les mdthodes unipolaires et bipolaires ne sont
donc pas les seules employ6es d ces p6riodes, m6me si leur pratique est plus frdquente, en
particulier dans la moitid ouest de la France comme d Vaufrey (Geneste, 1986), d La Chaise
(Delagnes, 1992\ ou d Biache (Boeda 1985).

Les outils sur eclats sont abondants, en particulier les racloirs et les outils convergents. Ils
sont en priorit6 sur produits Levallois d Vaufrey et d Orgnac 3, d'oir I'id6e de la mobilitd de ces
outils d I'inverse des denticul6s et outils d encoche (sur produits plus 6pais). Les produits
Levallois ont une retouche r6duite ou absente. Vaufrey parait 6tre le seul site oir du mat6riel
retouchd a 6t6 importd dans I'habitat (outils d retouche continue), mis d part des sites tds
sp6cialis6s comme un des niveaux de la Combette (Texier et a1.,1998). La fr6quence des outils
est souvent inferieure d,20% dans les assemblages. Le matdriel brut parait, d'aprds les 6tudes
trac6ologiques, fr6quemment employ6s (cf. Riencourt-lds-Bapaume). Les denticul6s dominent
dans certaines series (Causses).
A Orgnac 3, les bifaces sont r6siduels, de m6me qt'auLazaret. L'am6nagement de ces pidces
fagonn6es obdit plus d celui de pidces bifaciales. La section plano-convexe et la retouche sur la
face la plus convexe sont associ6es ir une mise en forme souvent sommaire de chacune des deux
faces. Les bifaces du Lazaret ne pr6sentent pas une telle morphologie, bien que les formes
gdn6rales soient tout aussi vari6es avec une m6me prdf6rence pour la morphologie lanc6ol6e.
Cette dissym6trie bifaciale des bifaces d'Orgnac 3 semble €tre aussi la caractdristique d'autres
gisements de I'Acheul6en final (Pech del'Aze II, couche 7c; Bordes, 1971) ou du Micoquien
oriental (Valoch. 1996). Elle pourrait €tre un argument d I'existence de traditions r6gionales
comme €tre aussi un dldment original propre d Orgnac 3 ou d I'Arddche.

402



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

rffi.-6
/n
l"

ffi
A
1\ l
>vJ

? \ a

IH\ R\Vr,fil qfr
\rrZ- 

b

ffi
A

(>#s ffi@
Aqdffi'

B

La diversitd des €clats produits par les mdthodes de ddbitage Levallois
A : mdthodes rdcurrentes unipolaire puis entrecroisde, sans rdamenagement indispensable du nucldus
B : mdthode rdcurrente centripdte avec une remise en forme n€cessaire des plans de frappe et parfois de la
surface de ddbitage

160. La diversitd des 6ciats produits par les mdthodes de ddbitage Levallois dans les niveaux
sup6rieurs d'Orgnac 3 : exploitation en continue avec ou non un rdam6nagement de la
surface de d6bitase.
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Ces quelques remarques sur des assemblages du Pal6olithique moyen du Pldistocdne moyen
de diverses zones g6ographiques se veut €tre un moyen pour pr€senter i la fois des haits
cornmuns quant d la gestion de la matidre premidre par exemple, et des variabilit6s qui
s'expriment par des sch6mas op6ratoires differents. Cette diversit6 dans les comportements
techniques est peut-Ctre I'expression de traditions. Des activit6s necessitant des produits de
morphologies vari6es est 6galement une explication, coffune des contextes topographiques,
min6raux, des types de lieux traditionnels dans un parcours de territoire. Tous types de supports
peuvent waiment servir d ntimporte qu'elle activitd. Les racloirs et les outils convergents sont
effectivement les pidces retouch6es les plus frdquentes quelle que soit la zone g6ographique.
Mais I'usage d'6clats bruts est de plus en plus attestd par les 6tudes trac6ologiques, ddpendant
des besoins, des conditions locales et sans doute d'autres raisons.
La ressemblance de certains caractdres techniques et typologiques entre Orgnac 3 et des sites du
sud du Bassin Parisien comme Verridres-le-Buisson (Sacchi, 1978) ou des sdries
bourguignonnes (Hughenin, 1988) et italiennes laisse d penser que la vallde du RhOne a pu
servir de couloir de circulation ir des influences septentrionales, orientales mais 6galement
mdridionales, expliquant peut-Otre certains caractdres originaux.

Les sites europdens montrent la vari6t6 des comportements au Pl€istocdne moyen : industries
microlithiques (Bilzingsleben (Allemagne), Vertezzijllds (Hongrie) pour des phases anciennes;
Pontinien en Italie, Taubachien en Europe Centrale pour le stade isotopique 5), utilisation de I'os
vers 450 000 ans pour la confection de bifaces (Castel di Guido d titre d'exemple pour I'ltalie),
Acheulden dans la vallde de la Somme (les diffErents sites de Cagny). Des sites trds anciens,
comme Monte Poggiolo, foumissent la preuve que des rdgles de ddbitage sont ddjd appliqu6es
rigoureusement et en ddfinitive, vers 300 000 ans, des groupes humains abordent leurs besoins
en choisissant des modes de production au sein d'un ensemble de connaissances techniques
existant auparavant.

L'originalit6 la plus grande du site d'Orgnac 3 rdside dans la superposition de dix niveaux
qui permettent de comparer les comportements face d la m€me matidre premidre et discuter sur
les notions et d6finitions des complexes du Paldolithique infdrieur et ceux du Pal6olithique
moyen. L'observation de la gestion des matdriaux selon la distance montre toute la richesse, la
souplesse des comportements de ces groupes humains (fig.i61, 162, 163). La transition n'est
apparemment pas brutale et elle se matdrialiserait par des modifications techniques et
typologiques que I'on constate entre les niveaux. Les manidres de faire s'uniformiseraient dans le
temps dans ce cas pr6cis, au profit d'un schdma de production Levallois, pr6ddtermin6, avec des
m6thodes vari6es se succddant sur une m€me pidce. La productivit6 et la diversit6 de la
production est assur6e, alors que dans les niveaux profonds, pour le mOme r6sultat, cohabitent d
part assez 6gale plusieurs modes de production. Les niveaux 3 d I s'isolent du reste de la
sdquence par ces traits techniques. L'outillage sur 6clat est tout au long de Ia s6quence dominant
et une standardisation de I'am6nagement parait beaucoup plus progressive tout au long de la
sdquence. Les racloirs deviennent I'outil le plus abondant. Les bifaces disparaissent dans les
niveaux sup6rieurs et sont plus proches de racloirs bifaciaux.
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Cette standardisation dans les retouches, les choix des supports, la position des zones
retouchdes, dans les niveaux supdrieurs signalent qu'une rupture conceptuelle n'existe pas
waiment typologiquement entre les niveaux supdrieurs et le reste de la sdquence alors que les
choix dans les manidres de faire distinguent beaucoup plus nettement les occupations. La
perduration des types d'outils et leur amdnagement calact6riserait ces groupes humains du
Pldistocdne moyen. Une forme d'inertie dans les comportements typologiques parait
envisageable, parce qu'adaptds aux besoins dans l'6tat oir ils sont. Les habitudes techniques
expriment au contraire des choix diffdrents dans I'appr6hention de la matidre premidre et des
changements plus marquds paraissent mieux d€crire les prdoccupations d'un meilleur contr6le
de la production.

En d6finitive, les occupations indiquent que jamais un systdme de production n'est employd
seul. MOme si il est dominant (cas du Levallois dans les niveaux 3 e l), il coexiste aux c6t6s
d'autres systdmes techniques. Ces modes de production sont basds sur la gestion d'un plan
prdferentiel ou d'un volume et ceci dans une m€me occupation. La pr6d6termination est plus ou
moins marqude et c'est elle qui pounait expliquer la pratique privil6gi6e d'un systdme au
ddtriment d'un autre par commodit6. Des supports trds varids sont produits dans tous les
niveaux. Il n'y a pas apparemment une production sp6cialisde recherch6e. Les habitats seraient
des haltes de courte dur6e sans comportement orient6 vers des objectifs spdcifiques.
Les capacit6s techniques des Hommes d'Orgnac 3 sont trds dtendues, s'adaptant aux contraintes
de la plaquette ou aux galets et rognons de tailles r6duites. Les systdmes techniques sont dans
I'ensemble assez efficaces et productifs. Preuve en est de la r6cup6ration d'6clats, issus de tous
les stades du ddbitage, pow servir de supports d des nucl6us. Cette attitude se g6ndralise lorsque
les Hommes utilisent en priorit6 le systdme de ddbitage Levallois. L'id6e d'un apprentissage sur
ces petites pidces 6paisses imagind un moment a 6td abandonnde. La chaine op6ratoire parait
trop organis6e autour de cette rdcupdration d'€clats-supports.
Le taux de retouche des 6clats est trds rdduit, alors que la panoplie de I'outillage est composde
surtout de produits sur 6clat retouchds. Un usage brut ou des activitds ne demandant qu'une
transformation limit6e des pidces sont d envisager. Les produits Levallois ou les 6clats de
ddbitage en g6n6ral sont r6cupdrds en priorit6 montrant bien qu'ils sont les objectifs des chaines
opdratoires de d€bitage. Tous les produits sont cependant potentiellement utilisables, m€me
6ventuellement les d6ch€ts du fagonnage, les d6bris ou les nucl6us 6puis6s. Les racloirs sont sur
les dclats issus de la chaine opdratoire Levallois, montrant bien que leur fr6quence est
I'expression d'une vdritable importance dans la panoplie de I'outillage, comrne dans une moindre
mesure les outils d bords convergents. Les supports des denticul6s, des encoches et des autres
outils paraissent 6tre beaucoup plus variables et une moindre exigence de formes et de
dimensions semble caract6riser les choix. Du reste, c'est bien sur les racloirs et les outils
convergents que la standardisation de I'amdnagement s'obserye dans les niveaux sup6rieurs
d'Orgnac 3 et jamais sur les autres types d'outils. Les bifaces sont compos6s d la fois de pidces
trds fagonn6es et de racloirs convergents bifaciaux. Un soin different (notion d'esthdtisme), une
conception differente sont autant de possibilit6s pour d6crire ces outils fagonnds dans des
niveaux of ils sont rares et dans une phase de disparition.

Certains systdmes techniques sont mis en place au moins dds 300 000 ans dans la rdgion. Ils
se retrouvent dans des pdriodes plus rdcentes, peut-Otre dus d dans des conditions
environnementales cornmunes. Le passage progessif entre la fin du Paldolithique infdrieur et un
Pal6olithique moyen d Orgnac 3 s'observe dans un enrichissement en racloirs et une
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standardisation de quelques tlpes d'outils. Cette standardisation s'accompagne de systdmes
techniques plus prdd6termin6s,.dans ce cas pr6cis, le concept Levallois. Pratiques parmi d'autres
que choisissent les tailleurs. A Payre, au stade isotopique 6, ur d6bitage discoide est plutdt
employ6. La diversit6 des traditions techniques technique caract6rise le Pal6olithique moyen
ancien, diversit6 s'exprimant au travers de systdmes organis6s, contemporains de groupes
humains vivant d la mdme p6riode, ayant un comportement mat6riel proche de ce que I'on d6crit
cornme Pal6olithique inferieur, en particulier dans le sud-est.
Les comportements techniques et typologiques de toute la s6quence d'Orgnac 3 annoncent ceux
rencontrds dans des sites arddchois plus rdcents et dans ceux de la moyenne vallde du Rh6ne,
montrant une v6ritable "filiation" rdgionale tout au long du Paldolithique moyen. Le ddbitage
Levallois n'est pas le seul mode de ddbitage employd, m€me si il domine dans les assemblages
de cette r6gion. Il apparait certes d 300 000 ans et Orgnac 3 serait un des plus anciens
t6moignages de sa maitrise aux c6tds de sites septentrionaux (Tuffreau, 1987). Les retouches
dcailleuses, ordinaires, sont les formes les plus communes dans la r6gion. La retouche
scalariforme est trds rare, dds les phases anciennes.

Orgnac 3, tout en montrant des occupations reprdsentant des phases de transition entre des
groupes assimilds au Paldolithique inferieur d bifaces et des groupes ir activitds de d6bitage
dominante, est parfaitement int6gr6 ir sa zone g6ographique de proximitd. Les comportements
techniques et typologiques montrent que toutes les occupations sont ddjd fortement engagdes
dans des habitudes de production de supports et non plus de fagonnage. Les sytdmes techniques
sont diversifids, efficaces, productifs, adaptds aux formes des matidres premidres, 6conomes en
gestes avec comme objectif des 6clats vari6s. L'outil de base est le racloir. Une production
sp6cialis6e, autre que celle des 6clats, n'existe pour le moment que dans les phases r6centes du
Paldolithique moyen ard6chois et elle est plutdt rare (lames, parfois pointes), bien que le
d6bitage laminaire soit pratiqud ponctuellement dds le stade isotopique 8 par les Hommes du
Pl6istocdne moyen (Rdvillion, 1995).
Sous des influences m6ridionales sans doute dominantes, les Hommes du Pal6olithique moyen
ont developpd des moyens techniques diversifi6s dds le stade isotopique 9, ont exploitd
parfaitement leur environnement mindral, ont occup6 plateaux et bords de cours d'eau. La
diversit6 des comportements pose la question de I'existence de groupes distincts ou de traditions
qui s'expriment en fonction d'activit6s, de tlpes de sites, d'exploitation de I'espace.

409


	ERAUL_v089_pp401-409_Conclusion

