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Les fouilles entreprises depuis 1985 au gisement de Grubgraben en Basse-Autriche (l)
ont permis de mettre au jour une s6rie de cinq niveaux arch6ologiques bien en place dans des
loess poudreux r6cents (Montet-White 1990). D'aprds Paul Haesaerts gui en ? e-nnepris
l'6tude, la sdquence stratigraphique de Grubgraben ferait suite d celle de Willendorf
(Haesaerts, dans ce volume). Ir mat6riel archeologique provenant de ces niveaux serait donc
postdrieur au Gravettien i pointes i cran du niveau 9 de la station Willendorf II, postdrieur
aussi aux petits gisements du Gravettien final (Otte 1981 et ce volume) et se placerait dans
une phase culturelle plus r6cente et encore mal d6finie en Basse Autriche. La date de 19,990
+ 550 B.P. (AA 1746) obtenue i partir de collagdne d'os par l'acc6l6rateur de I'Universit6
d'Arizona va dans le sens de cette interpr6tation. Cette date permet en outre de pr6ciser que
les niveaux de Grubgraben seraient plus ou moins contemporains de la couche infdrieure de
Sagvar qui est dat6e de 18600 t 150 BP (Gabori-Czank 1978:8) et des gisements de la
phase 3 ddfinie par Dobosi (ce volume).

J. Kozlowski (1986) place la fin du Gravettien d'Europe Centrale autour de 20 000
BP, c'est-h-dire avant I'extension maximum des glaciers. Selon cette ddfinition bas6e sur Ia
chronologie et surtout sur les changements climatiques, on serait en prdsence ici d'un
Epigravettien ancien ou tout au moins-d'un ensemble culturel qui serait i la charnidre entre le
Glavettien et Epigravettien. C'est bien ld ce qui constitue I'intdr0t principal du site.
Grubgraben, of les fouilles ne font encore que commencer, fournit ddje des 6l6ments en vue
d'une 6tude de l'6volution de I'Epigravettien dans la rdgion mOme oi I'on a reffouvd la plus
longue s6quence de Gravettien connue en Europe Centrale.

De plus, ce gisement vient confirmer la pr6sence de groupes humains dans la rdgion du
Moyen Danube au pl6niglaciaire, tout au moins I certaines pdriodes et dans ceftaines
conditions, alors que I'on avait longtemps considdr6 la Basse Autriche commelne r6gion
d6sert6e i cette 6p-oque. C'est donc aussi les probldmes de survie, d'adaptation du mode de
vie aux conditioni pl6niglaciaires que l'6tude de ce site va permettre de remetffe en question.

LE SITE

Le gisement de Grubgraben occupe le fond d'un vallon affluent de la Kamp, enserr6
entre les hauteurs de Heiligenstein et du Geisberg d I'extr6mit6 du plateau du Waldviertel. Ir
chemin creux qui traverse le gisement forme la limite entre les communes de Zobing
(Langenlois) et Kammern (Hadersdrofl, environ 75 km ir I'ouest de Vienne, 10 km de
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Krems et 40 km de Willendorf (Fig. 1). Une distance d'environ 80 km sdpare Grubgraben
de Pavlov et Dolni Vestonice en bordure de la Dyje (Thaya) en Moravie. Les sites de
Slovaquie seraient d environ 200 km et Sagvar (I{ongrie) prds du lac Balaton d 250 km.

Situ6 une quarantaine de mbtres au dessus du niveau actuel de la rividre, i la jonction
entre plaine et plateau, protdg6 des vents dominants par le versant du vallon sur lequel il
s'appuie, exposd au sud et offrant i. ces occupants une vue d6gag6e de la plaine du Danube,
le Grubgraben offrait aux chasseurs paldolithiques une situation d'autant plus favorable que
des sources affleuraient probablement au fond du vallon. Ce concours de circonstances
propices peut expliquer que les pr6historiques soient revenus installer leur camps d cet
endroit iL maintes reprises au cours d'une assez longue p6riode.

Le long du versant nord-ouest du vallon, une couverture de loess masque les grEs et
les gneiss du massif ancien sous-jacent. Ceux-ci affleurent sur le versant sud oi se trouvent
des plaquettes et des blocs d6tach6s de la paroi rocheuse. Au fond du vallon les loess
reposent sur des limons sableux qui se seraient accumul6s au cours d'un dpisode humide qui
n'est pas encore dat6. Une premibre s6rie de loess stratifids fig. 2, LS) est surrnontde de 2 it
3 mdtres de loess poudreux (LPy A la base des loess poudreux, on note plusieurs horizons
grisdtres indiquant des p6riodes plus humides et surtout un horizon humique noir visible sur
une assez grande surface. C'est dans les loess poudreux que se trouvent les niveaux
arch6ologiques.

Connu depuis le 19e sidcle, le gisement de Grubgraben a fait I'objet de visites, de
sondages et m0me de tentatives de sauvetage, mais il reste peu d'informations sur ces
premiers travaux (Heinrich 1975). Une premibre campagne en 1985 nous a permis de
procdder' au rafraichissement de la coupe le long du chemin creux" Les fouilles men6es en
1986 et 1987 ont port6 sur un secteur de 50 m2 d I'est du chemin creux. Une s6rie de
sondages ont fourni des informations compl6mentaires sur la morphologie du site, sur la
s6quence stratigraphique et surtout sur l'6tendue des habitats pr6historiques. Ceux-ci se
r6partiraient de part et d'autre du chemin creux sur une surface qui pouvait atteindre 75 m d
100 m de diambtre (environ 5000 n 6000 m2). Le creusement du chemin en a probablement
d6truit I0 ir20Vo.

Le niveau le plus ancien AL5 est i la jonction des loess poudreux et des loess stratifi6s
sous-jacents (Fig. 2a).le niveau AL4 est dans la couche humique. Les niveaux AL3 et ALz
sont imm6diatement superpos6s ir I'horizon humique dans le loess poudreux. Le niveau
sup6rieur (ALl) est, dans le secteur fouill6, de 50 cm d 90 cm au dessus du niveau lL2,
dans la partie supdrieure des loess poudreux.

Le niveau AL5 n'a pas 6t6 fouill6. Il a 6t€ repdr6,le long du chemin creux ainsi que
dans des sondages profonds d I'int6rieur du secteur fouill6. Il a fourni des ossements et des
6clats. il n'est pas encore dat6 et dans I'absence de pidces caract6ristiques il n'est pas
possible d'en ddterminer I'appartenance. on peut toutefois supposer que ce niveau permettra
6ventuellement d6tablir une relation plus directe avec les niveaux sup6rieurs de Willendorf.

Le niveau Al-21 est bien en place i la base de la couche humique. Il est caract6ris6 par
I'abondance des restes de faune pour la plupart trbs concassds. L'industrie est vari6e. De
gros blocs de gneiss et de grds dont un bon nombre sont br0l6s sont rdpartis au hasard dans
le secteur fouill6. plusieurs petites fosses de 20 d25 cm de diamdtre ne sont pas de v6ritables
foyers; leur fonction reste difficile i interpr6ter. Le niveau AL3 est marqud par une nappe
d'ossements dont certains sont de grande taille. Il apparait donc une diffdrence dans la
manibre d'utiliser et de disposer des ossements entre Al-zl et AL3. On rapporte i AL3 un trou
de poteau de 8 cm. de diambtre qui pourrait indiquer la pr6sence d'une tente ou d'une
structure mobile.
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C'est au niveau AL2 qu'apparait la structure la plus importante, un pavage que la
photo de la figure 3 montre en cours de d6gagement. Ce pavage est fait de plus de 500 blocs
de grbs et de gneiss plac6s les uns i c6t6 des autres et formant une surface r6gulidre. I,a
partie principale de la structure pav6e est un rectangle aux coins arrondis qui mesure 4 m de
long. la largeur qui n'a pas pu 6ne complbtement d6,gag€,e par crainte des dboulements est
estim6e i 3 m. La structure se prolonge au sud par une avanc6e d'un mdtre car6. Sur la
partie nord, des blocs assez nombreux au dessus du pavage ont pu servir d maintenir une
superstnrcture. Sur le pavage mOme, peu de d6bris ont 6t6 retrouv6s; des os et des 6clats se
trouvaient dans les interstices et sous les blocs dans le quart nord-ouest de la structure. Ces
diff6rents 6l6ments suggdrent un sol d'habitat probablement associd d une cabane ou une
tente de forme plus ou moins rectangulaire avec peut-Ctre un sas i I'extr6mit6 qui s'ouvrait
vers le sud-est. Le d6but d'un second pavage 6tait visible en bordure de la zone fouill6e. La
stmcture 1 ne serait donc pas un phdnomdne unique i I'int6rieur du site qui rassemblait un
complexe de structures pav6es.

Les blocs de gneiss et de grbs, dont certains dtaient br0l6s, 6taient assez nombreux au
niveau 3 et surtout au niveau 4 mais ne formaient pas de stmcture 6vidente. La pr6sence de
ces blocs indique toutefois que des sffuctures construites en pierre existaient aussi d ces
niveaux. L'utilisation des grosses pierres ramen6es sur les lieux d'habitat depuis le fond du
vallon, d'une distance de 100 e 200 m, semble bien Otre la caract6ristique des trois
principaux niveaux d'habitation.

Ir type de stmcture d pavage de pierre mis au jour au niveau AL2 diffbre d la fois des
structures d'habitat de l'6pigravettien de Sagvar construites en os de renne (Gabori et Gabori
1957), et des structures du gravettien d'Europe centrale qu'il s'agisse des cabanes
souterraines ou semi-souterraines, de ddpressions entour6es de trous de poteaux ou de
cabanes en os de mammouth (Kozlowski 1986). Pour le moment on consid6rera les
structures de Grubgraben comme un ph6nomdne d'adaptation locale, favoris6 d'une part par
I'absence ou du moins la raret6 du bois et d'autre part par I'abondance de pierres d courte
distance. Les pavages paldolithiques que I'on connait sont trop loin dans le temps et dans
I'espace pour que I'on puisse dtablir de liens directs avec ceux de Grubgraben. Il faudrait
plutOt chercher des 6l6ments de convergence qui permettrait d'identifier les conditions de
climat et d'environnement auxquelles les structures d pavage seraient adapt6es.

Le niveau supdrieur ALI se diffdrencie nettement des niveaux infdrieurs. Il s'agit d'un
seul niveau d'occupation, bien marqud par la prdsence d'une sdrie de petites plaquettes de
grBs distribu6es sans ordre apparent sur une surface quasi horizontale. L'outillage se rdpartit
autour de ces plaquettes. Ces dernibres ont pu servir d'enclume, de polissoir, de meules ou
de broyeurs. En tout cas elles font partie de I'outillage plutdt que d'un habitat. Les restes de
faune sont rares mais bien conserv6s. Le secteur fouilld correspondrait i une aire d'activitd
sp6cialis6e et non par d une unit6 d'habitation.

LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE

LA FAUNE

Les restes de faune rares au niveau sup6rieur sont par contre abondants aux niveaux
AL2, AL3 et AL4. La faune est domin6e par le renne et en deuxidme lieu le cheval. Le
bouquetin, I'auroch, le renard et le lidvre ne sont repr6sentds que par quelques individus.
Seuls quelques morceaux d'ivoire indique la pr6sence du mammouth. Etant donn6 I'absence
d'autres indices, on peut penser que ces morceaux d'ivoire provenaient du ramassage plutOt
que de la chasse. Cet ensemble faunistique est diff6rent de celui qui 6tait associd aux niveaux
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gravettiens de Willendorf oD la faune beaucoup plus varide 6tait dominde par le renne et le
mammouth (Logan, 1990). Certes, la proximit6 des hauts plateaux peut expliquer la
pr6sence de certaines espdces du cheval i Grubgraben indiquent bien un changement dans
I'environnement auquel correspondrait une transformation de l'dconomie et peut-Otre aussi
des techniques de chasse. Le m6me ensemble renne + cheval a 6t6 retrouvd I Sagvar (cf.
Dobosi, ce volume).

LES INDUSTRIES LITHIQUES

l- l'acquisition des matiCres premi4res

Les pal6olithiques de Grubgraben ont utilis6 des matidres premidres de qualit6 et de
provenance diverses. lr quartz et la granulite qui constituent un assez faible pourcentage de
i'outillage pouvaient provenir des terrasses de la Kamp ou des plateaux voisins; ils auraient
donc 6t6 accessibles d des distances ne d6passant pas quelques kilomdtres et peut-ere mdme
plus proches. Ce sont donc des mat6riaux que I'on peut considdrer comme locaux.
Radiolarites, silex gris et silex chalc6donieux qui servaient d la fabrication de la plupart des
outils 6taient par contre d'origine lointaine. Ces mat6riaux n'existent pas dans un rayon de
50 km I 70 km. Les graviers du Danube ne contiennent que de rares et petits galets de
radiolarite et pas de silex, L'on retrobve la mOme situation dans les terrasses plus anciennes
des mers tertiates (Pawlikowski 1988a). L'origine serait i chercher beaucoup plus loin vers
I'est en Hongrie du nord ou en Slovaquie, d l'ouest en remontant le Danube vers les Alpes et
les plateaux jurassiques, ou encore au nord jusqu'aux moraines de Sil6sie. Selon Kozlowski
(1986) les silex de Sil6sie 6taient utilis6s aussi bien ir Dolni Vestonice qu'I Willendorf. Dans
ce dernier site la proportion de ces iles nordiques d6passent largement celle des radiolarites d
certains niveaux. Ces dernidres que I'on a crues Offe d'origine locale proviendraient de I'est
(Pawlikowski 1988b). Il y aurait donc eu depuis le d6but du Gravettien deux gtands axes
d'acquisition des matidres premidres I'un vers I'est suivant la vall6e du Danube et ses
affluents, I'autre vers le nord, vers les moraines rissiennes de Sil6sie en passant par le seuil
de Moravie. Les variations dans la proportion relative des silex et des radiolarites pourraient
r6sulter de changements dans I'environnement aussi bien que de l'adaptation des traditions
culturelles. I1 semblerait en tout cas que les 6pigravettiens de Grubgraben aient continu6 les
modes d'acquisition des p6riodes pr6c6dentes, utilisant des matiEres premidres dont les
sources sont e des distances de 200 km d 300 km. Les 6tudes en cours (M. Pawlekowski,
Acad6mie des Mines de Cracovie) permettront de pr6ciser les points d'origine des diff6rents
mat6riaux et donneront des informations importantes sur les systdmes de communications et
d'6change des populations du Pal6olithique supdrieur.

2- le ddbitage

Lorsque I'on examine la question de la pr6paration des nucl6us et des modes de
d6bitage, il convient de tenir compte du fait que seule une petite surface du gisement a 6t6
fouillde de manidre syst6matique. Les observations pr6sent6es ici restent donc ponctuelles.
Les mat6riaux locaux, quartz et granulite ont 6td ddbit6s sur place. Eclats corticaux pafiiels,
cassons, d6chets de tailles et nucl6us sont repr6sent6s d tous les niveaux. Un seul ensemble
d'6clats corticaux provenant du m0me bloc de matidre premidre a 6t6 retrouv6 dans le secteur
fouill6. Il appartient au niveau supdrieur AL1. A ce niveau les 6clats de plus de 10 gr
repr6sentent l87a du nombre total d'6clats; les petits 6clats de I gramme ou moins qui
r6sultent de la retouche ou de I'afffftage constituent 35Vo du nombre total. Par contre la
proportion des 6clats de I grou moins est de J07o at niveau AL3 et 65Vo au niveau AL4
alors que celle des 6clats de 10 gr ou plus tombe d moins de 5Vo dans les deux cas. Ces
chiffres suggdrent que les matidres premidres exotiques 6taient introduites sous la forme de
nucl6us pr6par6s, peut-ere m6me de lames et d'6clats qui 6taient ensuite transformds sur
place en outils. Le r6afffftage des pibces, le recyclage, la r6duction des supports 6taient plus
intensifs ici qu'i Willendorf. Les 6pigravettiens de Grubgraben utilisaient bien les mOmes
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sources de silex mais, entre 18000 et 19000 BP, ces sources n'dtaient peut-eEe pas aussi
accessibles qu'elles ne I'avaient 6t6 enrre 23000 et 27000 BP, ce qui a pu ndcessiter une
autre 6conomie du silex.

3- I'outillage

Le grand outillage comprend des pidces faites h partir d'6clats en quartz et gnnulite, de
pr6f6rence des 6clats-allong6s h dos naturel. Le tranchant plus ou moins_r6gulier de ces

iridces peut effe repris parletouches 6cailleuses (racloirs) ou par retouches irr6gulibres
(denticul6s). L'abondance de ces outils au milieu des aires de concentration d'ossements
donne d penser que ces pidces 6taient des instruments de boucherie qui pouvaient servir d
d6pecer et d6couper les carcasses. Des galets de quartz et quartzites ont servi de percuteurs.

Plus de 80Vo de I'outillage 6tait prdpard d partir de silex ou de radiolarites. Au niveau
supdrieur, ALl, les pr6historiques onf utilisd surtout les radiolarites. A ce niveau et dans le
seiteur fouill6 l'industrie est dominde par les burins qui sont de dimensions et de formes
varides (Fig.4, 9-I4). Les burins diddres d'axe ou ddjet6s sont les plus fr6quents avec
ensuite les Surins sur cassure. Le nombre des chutes de burins, en proportion moyenne de 5
chutes pour 1 burin, indique I'utilisation et le r6aff0tage sur place de ces outils. Un autre
mode d-'aff0tage par cassure de I'exff6mit6 utile de I'outil a pu Otre uti'lis6 aussi en vue de
prolonger I'usage-de certaines pibces. Les extrdmit6s de burins sont relativement nombreuses
(Fig. 4, 6-8).

L'industrie du niveau AL2, peu nombreuse, et celles des niveaux AL3 et ALzl, plus
abondantes, pr6sentent des caractEres nettement diffdrents de celle du niveau AL1. D'une
part la proportion des pidces en radiolarite diminue; en m0me temps, le silex calc6donieux
absent 

-en 
ALI devienl une composante importante de I'ensemble. D'autre part les.types

d'outils repr6sent6s sont plus nombreux qu'au niveau ALI et les gryt1oir1 constituent
1'6l6ment dbminant. On y trouve des grattoiis sur bous de lame (Fig. 5, 19-20) et sur lame
cass6e, quelques grattoirs 6pais presque des car6n6s, des grattoirs sur 6clats.passant aux
grattoirs circirlaires et aux grattoirs unguiformes (Fig. 5, 15-17) et des grattoirs sur lames
ietouchdes dont un qui poite des retouches profondes de la face plane (Fig. 5, 18). Les
burins comprennent quelques grandes pibces polyh6driques proches des types pr6sents d
Willendorf ainsi que des burins sur troncature ou lame cassde (Fig. 5, l0). Les becs bien
que rares sont bien caractdrisds (Fig. 5,12). Les lames retouchdes sont peu nombreuses, on
y trouve d la fois des bords i reiouches semi-abruptes fines et des bords i retouches
6cailleuses. lrs pidces tronqu6es sur lame brute @ig. 5,2 et 4) ou sur lame retouch6e @ig.
5, 3 et 11) se retrouvent d tous les niveaux. Les pidces esquilldes faites i partir de granoirs
circulaires ou d'6clats sont pr6sentes surtout au niveau AL4; elles sont rares en AL3 et ALz
et absentes du niveau ALl. On s'interroge sur la fonction et les proc6d6s d'utilisation de ces
pidces. Ici, elles sont souvent parmi les esquilles osseuses. On peut donc penser qu'elles
servaient de coins pour le d6bitage de I'os.

Parmi les armatures cenaines diffdrences apparaissent entre ALl et les autres niveaux.
Au niveau sup6rieur les armatures en petit nombre comprennent des fragment de lamelles d
dos et des lamelles i dos et troncature droite ou oblique et des lamelles bitronqu6es (Fig. 4.
1-5). Certaines de ces pidces annoncent les formes g6om6triques. Aux niveaux AL3 et AL4,
on trouve d c6td des fragments de lamelles d dos de petites lamelles fines d retouches lat6rales
abruptes que I'on pourrait ranger parmi les lamelles i dos partiel.

Les diagrammes cumulatifs (Fig. 6) ont 6t6 6tablis selon la liste type Sonneville-
Bordes et Perrot (1953). Les numdros 1 et 3 ont 6t6 d6doubl6s en sorte de s6parer les
grattoirs distaux complets des grattoirs sur lames cass6es. Par contre, certains numdros ont
6td 6limin6s de maniEre d mieux mettre en valeur les diff6rences qui distinguent le niveau
ALI des autres niveaux. L'aspect "en palier" du graphique ALl, d0 A la pr6dominance des
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burins et au petit nombre de types pr6sents dans I'industrie, correspond bien au profil d'un
atelier sp6cialis6 en dehors des principales zones d'habitat. Par contre la diversit6 de
I'outillage d6ji not6e pour les autres niveaux se traduit par un profil en diagonale qui refldte
la vari6t6 des activitds autour des unit6s d'habitation d'un camp de chasseurs.

4- les omements

Trace d'ocre et dldments de dentales sont nombreux d tous les niveaux. Les dentales
proviennent probablement des d6p6ts marins d'dge tertiaire de Basse Autriche. Les quelques
coquillages perfords du niveau ALl ont probablement la m6me origine. On a trouv6 en outre
3 canines de renard perfordes, un galet perford et deux perles. L'une des perles taillde i partir
d'un morceau de tuffe volcanique, provenant de Hongrie ou de Slovaquie, a 6t6 d6coup6e
sur I'une de ses faces, ce qui lui donne I'aspect d'un coquillage. L'autre perle, plus grosse, a
6t€ taill1e d partir d'un morceau de calcaire dolomitique qui serait d'origine r6gionale sinon
locale. Dans les deux cas, la perforation a 6t6 faite au for6t, en deux temps i partir des deux
surfaces oppos6es. La prdsence de petites esquilles de calcaire parmi les d6chets laisse I
penser que la perle a 6,t6, talll€,e sur place. Tous les types d'ornements retrouv6s I
Grubgraben appartiennent i la tradition gravettienne.

L'EPIGRAVETTIEN DE GRUBGRABEN

L'6pigravettien de Grubgraben serait associ6 au niveau AL4 e un milieu relativement
humide que I'on peut associer i une l6gdre oscillation climatique dat6e entre 18500 et 19000
BP. Toutefois les niveaux ALl, AL2 et 1L3 sont intra-loess, correspondant donc i un climat
probablement plus sec. On peut donc penser qu'il y a eu passage de la steppe bois6e (AI.4) d
une steppe tundra (niveaux sup6rieurs). L'6conomie est basde sur la chasse au renne, le
cheval venant en second lieu. Les camps contiennent des structures consffuites d partir de
matdriaux locaux au moins pour les sols d'habitat (structue 1) et les foyers. A I'exception
des grands racloirs faits d partir de quartz et granulite d'origine locale, I'outillage est fait sur
des supports dont les mat6riaux ont une origine lointaine. Les sources de silex sont situ6es i
des distances atteignant ou d6passant 200 km. L'outillage est caractdris6 par la diversit6
(ALzl et AL3), par I'apparition des formes rds rdduites cornme les grattoirs unguiformes et
les piBces esquilldes. Les armatures comprennent des petites lamelles i dos partiel ou
complet aux niveaux AL3 et AL4 auxquelles s'ajoutent les lamelles d dos et troncatures et
lamelles tronqu6es au niveau ALl.

Les modes de fabrication et de s6lection des ornements, les systbmes d'acquisition du
silex, certains aspects de I'industrie sont parmi les 6l6ments appartenant A la tradition
gravettienne. Par confre il y a des changements importants dans l'dconomie et la chasse. En
effet, les chasseurs 6pigravettiens sont forc6s de s'adapter d l'appauvrissement de la faune et
commencent e se spdcialiser vers la chasse au renne. En mOme temps, l'6quipement des
chasseurs est transform6 afin d'Otre mieux adapt6 aux nouveaux modes de chasse. Cela se
traduit par la disparition des pointes i cran et le d6veloppement d'autres types d'armatures.
C'est peut-Otre lil'6l6ment le plus important qui permettrait de distinguer I'Epigravettien de
Grubgraben du Gravettien proprement dit tel qu'on le connait d Willendorf.

L'on notera que I'approvisionnement en matidres premidres continue de se faire d partir
de sources situdes en Moravie et Slovaquie. Ceci souligne I'importance que conserve la
vall6e du Danube et de ses affluents comme voie d'6change et de communication d travers la
r6gion nord de la Grande Plaine d'Europe Centrale.
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Fig. 1 : Emplacement du gisement de Grubgraben (1) en bordure de la Kamp: (2)
Willendorf, et (3) Langenlois sur le Danube; (4) Pavlov et Dolni Vestonice sur la Dyje; (5)
Sagvar prds du Lac Balaton.- W, Vienne; B, Brno; BP, Budapest.
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Fig. 2a: Coupe du mur ouest de la fouille 1986-87. TV, terre v6g6tale; LP, loess
poudreux; LS,loess stratifid; ALI, AL2, AL3, AI-4,AL5, niveaux arch6ologiques.

2b : Ddtail photographique de la coupe montrant les blocs de gneiss de AL2
superpos6s d la bande de loess du niveau AL3 lequel se situe imm6diatement au-dessus de la
bande d'humus noirAtre de AL4. L'dpaisseur totale des 3 niveaux ne d6passe pas 20 cm.



-

Fig. 3 : Photographie de la structure l, AI-2, en cours de d6gagement. Au premier plan
on note un entassement de pierres dont certaines ont roul6 et qui ont pu servir d supporter
uno superstructure.
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Fig.4: Industrie du niveau sup6rieur, ALI : 1, 2, lamelles d dos tronqu6es; 3, lamelle
bitronqu6e; 4, fragment de lamelle ir dos; 5, lamelle tronqu6e; 6-8, extr6mitds de burin; 9- 14
burins; 15, lame i dos naturel et bord lat6ral denticul6.
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Fig.  5  :  Industr ie  des n iveaux 3 et  4  :  1 ,3,  l I , lames d retouches marginales et
troncature oblique; 2, 4, lames tronqudes; 5, grattoir-burin; 6, lame h dos cassde avec petit
coup de burin; 7-9, lamelles ) dos; 10, burin tr iple mixte;12, bec; 13-14, pibces esquil l6es;
I5-I7, grattoirs unguiformes; 18 grattoir long avec retouches inverses des bords lat6raux;
19,20, grattoir sur lame.
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Fig. 6 : Graphiques cumulatifs des s6ries des niveaux ALl, ALZIAL3 et AL4.

74




