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L’OUTIL IDÉAL.
ANALYSE DU STANDARD LEVALLOIS 

DES SITES MOUSTÉRIENS D’HERMIES 
(Nord de la France)

Luc VA L L I N ( 1 ), Bertrand MA S S O N ( 1 ), Jean-Paul CA S PA R ( 2 ) et Éric DE P I E R E U X ( 3 )

Résumé : Des fouilles récentes sur deux gisements moustériens de plein air du nord de la France ont mis au jour plusieurs
niveaux d’occupation bien conservés où des activités de taille ont été conduites au sein de postes de débitage clairement déli-
mités. Le débitage du silex, d’origine locale, était totalement orienté vers la production d’éclats préférentiels selon un schéma
Levallois linéal. En confrontant les données fournies par différentes approches (analyse technologique, remontages, analyse spa-
tiale, tracéologie) nous avons tenté d’identifier les produits finis répondant aux exigences des utilisateurs. Une analyse statistique
portant sur la quasi-totalité des produits finis, soit 127 éclats préférentiels, a montré que les critères de sélection des pièces pro-
duites à des fins d’usage de boucherie se limitaient essentiellement au choix des éclats préférentiels présentant un profil longi-
tudinal strictement rectiligne. La production, bien que fortement normalisée, admettait une certaine variabilité dimensionnelle ; au
sein de cette gamme, les utilisateurs ont, dans un des niveaux, sélectionné deux formats assez lâches correspondant à deux
types d’utilisation distincts. On pose également le problème de l’économie du débitage et des rapports entre la production effec-
tuée sur place et les produits importés.

Mots-clés : amas de débitage, analyse fonctionnelle, analyse multivariée, analyse univariée, analyse spatiale, Levallois,
Moustérien, nord de la France, outil, technologie lithique.
Key-words : knapping cluster, functional analysis, multivariate analysis, univariate analysis, spatial analysis, Levallois,
Mousterian, north of France, tool, lithic technology.

Abridged english version

T H E  P E R F E C T  T O O L . A N A LY S IS  O F  T H E  L E VA L L O IS  PAT T E R N  IN  T H E  M O U S T E R IA N  S E T T L E M E N T S  O F  H E R M IE S  (N o rth  o f  F ran c e) 

Our aim is to examine the degree of standarization of the endproducts produced by a Levallois lineal debitage and to characterize the
constraint experienced by the Middle Palaeolithic knappers throughout the “ chaîne opératoire ”, from the raw material pro c u re m e n t
to the use of tools.
Two mousterian open air settlements (“ Champ Bru q u e t t e ” and “ Tio Marc h é ”) have been recently excavated (1993-2003) in the loess
of nort h e rn France at Herm i e s (Pas-de-Calais) ; several archaeological levels were re c o g n i z e d : they belong to the Last Glacial, fro m
the OIS 5d to OIS 3. On each site, one well pre s e rved occupation floor showed knapping are a s ; technological analysis, re ffiting, spa-
tial analysis and traceology have proved that only some unretouched pre f e rential flakes were used. All pre f e rential flakes (28 fro m
Champ Bruquette, 99 from Tio Marché) were captured in a database in order to establish the use criteria.
A first selection was made by Mousterian knappers who chose the local raw material from a bed of gravels, in spite of its inferior qua-
l i t y, and selected the favourable shapes among the biggest flint nodules (table 1). The size of the selected blocks varies from 15 to 30
cm (fig. 1). These blocks were knapped on and near the outcrop, without solution of continuity.
The knapping scatters vary in size : one to about 20 reduction sequences were perf o rmed in these places ; most of the debitages
belong to the Levallois lineal method (table 2, fig. 5, 6, 7, 8). The Levallois surface was often roughly shaped and the frequent dissim-
m e t ry of the sides (fig. 2) produced some plunging flakes and “ eclats debord a n t s ” (fig. 3). When possible, the Levallois core was re p re-
p a red to obtain a second, third or even fourth pre f e rential flake (fig. 4) ; these next flakes are paradoxically larger than the first one,
because they are more invasive (fig. 9, 10, 11, 12). Few Levallois cores were trimmed by bipolar debitage (fig. 5). A minority of
nonLevallois debitages was re c o g n i z e d : some of them were perf o rmed on recycled fragments of broken blocks or cores, the other
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1 - I N T R O D U C T I O N

Les deux gisements moustériens d’Herm i e s “ le Champ
B ru q u e t t t e ” et Hermies “ le Tio Marc h é ” se situent dans
une petite vallée sèche du nord de la France (départ e m e n t
du Pas-de-Calais), à 900 mètres l’un de l’autre, sur le
même versant vers 85 m d’altitude. Ils ont été découvert s
au début du XXème siècle, à l’occasion du creusement du
Canal du Nord qui les a amputés d’une partie de leur
s u p e rficie (Salomon 1913). Des fouilles y ont été conduites
e n t re 1993 et 2003, dans le cadre d’une re c h e rche pro-
grammée. Deux traits essentiels caractérisent ces gise-
ments dont les niveaux s’étendent au moins du début du
Weichsélien ancien (stade isotopique 5d ?) au
P l é n i g l a c i a i re moyen (stade 3) inclus. La pre m i è re part i c u-
larité réside dans l’excellent état de préservation des
niveaux principaux, tant du point de vue de l’état physique
des artefacts en silex, part i c u l i è rement propice à une
étude tracéologique, que de la conservation des sols
a rchéologiques, propice à une analyse spatiale fine
(Masson et Vallin 1993, 1996 ; Vallin et Masson 2000,
2 0 0 4 ; Vallin et al. 2001). La seconde caractéristique est la
rigidité du cadre technologique des productions lithiques,

m a rquée par la permanence d’un débitage Levallois linéal
prédominant, voire quasi-exclusif (Vallin et Masson 1996).
Ces conditions off rent l’opportunité parfaite d’une réflexion
sur le schéma mental sous-tendu par le débitage Levallois
et sur sa contrainte, à savoir si ce cadre est ouvert ou
f e rm é ( Van Peer 1992 ; Dibble et Bar- Yosef 1995) ; en
d ’ a u t res termes, quel est le degré de liberté off e rt au tailleur,
quel potentiel d’évolution est révélé par la confrontation de
niveaux diachro n e s ? La définition du schéma Levallois re n-
voie au concept de prédétermination (Tixier 1959 ; Bord e s
1 9 6 1 ; Heinzelin de Braucourt 1962 ; Boëda 1994) : on peut
re c h e rcher quel est le degré d’abstraction qu’il re p r é s e n t e ,
en mesurant jusqu’où va l’adaptation des méthodes aux
objectifs (Sandgathe 2005).
Parallèlement à la lecture technologique des schémas opé-
r a t o i res (fournie par les nombreux remontages), nous avons
utilisé une base de données intégrant les éclats Levallois
p r é f é rentiels provenant des deux sites, à l’exclusion des
fragments non raccordés et des éclats dont la déterm i n a t i o n
pouvait prêter à discussion. Cela représentait, à la date de
rédaction de l’art i c l e 4, 28 individus pour le Champ Bru q u e t t e
(5 provenant du niveau b, sous-jacent au complexe de sols
h u m i f è res du Début Glaciaire weichsélien, 22 provenant du
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a re roughly done, maybe by young people.
The endproducts show a relative diversity of feature s ; some of them depend from the particular preparation of the core (fig. 13, 14).
The classification of the pre f e rential flakes according to the angle of edge (table 3), the shape (table 4), the size (table 5, fig. 17) and the
length of cutting edge (fig. 18) displays a slight variability about an ovary pattern (fig. 19).
Two methods have been employed for identifying the used flakes. The traceology (Dr Jean-Paul Capar) has distinguished 9 flakes
which show an edge with removals due to the percussion on soft mineral or hard organic material (fig. 21) ; 12 other flakes wear micro-
p o l i s h e s : two have probably been subjected to postdepositional processes, but ten have been certainly used for butchery activities
(fig. 20). The good pre s e rvation of the main archaeological floors and the conservation of in situ knapping areas allowed to classify the
e n d p roducts in three main groups and five subgro u p s (fig. 22, table 6) :
- group A : the pre f e rential flake remained in the debitage area where he was knapped ;
- group B : the pre f e rential flake was left outside of the debitage are a : in an other debitage area (B1) or off any debitage are a (B2) ;
- group C : the pre f e rential flake has been found off the debitage area where it was produced, the location of which is unknown ; like
g roup B, it may stay in an other debitage area (C1) or off any debitage are a (C2) ;
- group D has not been considere d ; it includes the lacking pre f e rential flakes, the scar of which remains on the core s .
The groups A and B are interpreted as the domestic production, the group C includes the “ i m p o rt e d ” flakes. The probability of use
c o n c e rns groups B, C (and D), that is confirmed by the use wear analysis : most of the used flakes belong to subgroup C2.
The pre f e rential flakes have been submitted to univariate and multivariate analysis (Prof. Eric Depiereux) that have displayed the impor-
tance of the profile of the flakes (table 7): almost all the used flakes showed a rectilinear profile. The presence of small removals on the
edges near the butt of used flakes is a good criterion of diagnosis (fig. 24) ; the location of these retouchs on the opposite side to the
used edge suggests that flakes were hand-held, although some microscopic traces on several used flakes show possible hafting. Few
d i ff e rences appear beetween the two sites (table 8), except the lack of flakes used on soft mineral or hard organic material at Champ
B ruquette and the slightly bader quality of raw material at Champ Bruquette. The multivariate analysis has allowed to suggest a pos-
sible use for some flakes from both sites which show no use mark (table 9) : the best probability of use concerns flakes belonging to
s u b g roups C1 and C2.
We conclude that Mousterian at Hermies restricted the use to only pre f e rential flakes, among them they selected the most re g u l a r
items, showing a rectilinear profile. The relative variability in size allowed to select, at least at Tio Marché, two distinct grades for two
specific uses (fig. 23) but it seems that this grading was not really thought ahead. The question is so the relationship beetween pro-
duction and use, because most of the knapped pre f e rential flakes were considered as unsuited to use and left on the knapping spot.
C o n v e r s e l y, the largest and the better pre f e rential flakes, on both sites, were introduced from other workshops, that suggests the pos-
sibility of exchange network.
F i n a l l y, we emphasize the specialization of some recent Middle Paleolithic sites in one particular schema operatoire, either Levallois or
discoid method. The chronological signifiance of this pre f e rence is discussed, because the Levallois method predominates all along
the stratigraphy at Herm i e s .

(4) Cet article est issu d’une communication présentée dans le cadre de la 5e session du XIVème Congrès de l’U.I.S.P. P.

tenu à Liège en septembre 2001.



niveau a, attribué au stade isotopique 4, et 1 provenant d’un
loess pléniglaciaire du Weichsélien) et 99 individus pour le
Tio Marché (8 provenant du cailloutis de base et 91 pro v e-
nant des horizons attribués au stade isotopique 3, qui re p r é-
sentent ainsi la plus grosse partie de la population soumise
à l’étude). Un certain nombre d’éclats préférentiels entiers,
p rovenant surtout des cailloutis des deux sites, n’ont pas été
pris en compte parce que leur bord était trop ébréché, re n-
dant leur délinéation et leur angulation inidentifiables. La
s t ru c t u re de la base de données est exposée en annexe.
Nous nous proposons de mesure r, à chaque stade de la chaî-
ne opératoire, le degré de standardisation sous-tendant les
choix des préhistoriques d’Hermies, dont on peut supposer
l ’ a p p a rtenance au groupe des derniers Néandert a l i e n s .

2 - STA N D A R D I S ATION DE LA PRODUCTION

2.1 - Standardisation de la matière pre m i è re

Le premier choix du tailleur intervient lors de la phase d’ac-
quisition de la matière pre m i è re. Plusieurs re s s o u rc e s

étaient off e rtes aux tailleurs d’Hermies dans le voisinage
immédiat des deux sites :
- en position primaire, le silex du Tu ronien supérieur et le
silex coniacien (Sénonien) aff l e u rent actuellement, sous
f o rme de lits de rognons subhorizontaux, dans le versant
de la vallée d’Hermies exposé au sud ;
- en position secondaire, le silex est abondant dans le caillou-
tis, épais de plusieurs décimètres, qui tapisse le versant oppo-
sé, en pente douce, sur lequel se sont établis les préhisto-
r i q u e s ; ce cailloutis devait aff l e u rer au débouché des vallons
a ffluents, ce qui a probablement guidé le choix des installa-
tions (Commont 1916). Il est essentiellement constitué d’élé-
ments provenant de l’altération sur place du Sénonien. Il pré-
sente des caractères identiques sur les deux sites.
Le silex en provenance directe de la craie a été très peu ou
pas exploité, en dehors d’un très petit nombre de pro d u i t s
qui n’ont probablement pas été débités sur place. Les
Moustériens d’Hermies, quels que soient le site et le niveau
considérés, ont porté leur choix sur le silex du cailloutis
local. L’abondance et la disponibilité compensaient cert a i-
nement la qualité souvent médiocre de la matière pre m i è re ,
a ffectée de fissures dues au gel et re n f e rmant fréquemment
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Tableau 1 - Classement morphologique des plus gros rognons bruts du cailloutis de base d’Hermies-Le Tio Marché et des

rognons exploités du niveau a d’Hermies-Le Champ Bru q u e t t e .

Table 1 - Morphological classification of the largest rough blocks from the gravels layer at Hermies-Le Tio Marché and the

knapped blocks from the level a at Hermies-Le Champ Bru q u e t t e .

F i g u re 1 - Classement dimensionnel des rognons exploités

du niveau a d’Hermies–le Champ Bruquette (symbolisés

par des carrés noirs, n = 22) et du niveau pléniglaciaire

moyen d’Hermies–le Tio Marché (symboles blancs, n = 13).

F i g u re 1 - Size sorting of knapped blocks from Herm i e s – l e

Champ Bruquette (symbolised by black squares, n = 22)

and from the Middle Pleniglacial level from Hermies–le Ti o

M a rché (symbolised by black squares, n = 13).



des géodes, des cristallisations et des zones mal silicifiées,
plurimillimétriques, centimétriques ou pluricentimétriques.
En dehors de ces accidents, le grain du silex est plutôt fin.
La taille des éléments du cailloutis est assez variable, ainsi
que leur forme (tabl. 1). Les graviers sont majoritaires, les
cailloux supérieurs à 15 cm sont rares, leur densité varie
selon les secteurs mais ils représentent toujours moins de 7
% des éléments  supérieurs à 20 mm en surface du caillou-
tis de base (tant au Tio Marché qu’au Champ Bru q u e t t e ) .
L’examen des blocs remontés, qui présentent une cert a i n e
homogénéité morphologique et dimensionnelle, montre une
sélection des tailleurs et permet de définir un premier niveau
d’exigence. La norme est celle d’un bloc subcylindrique,
f u s i f o rme ou globuleux, légèrement allongé, mesurant entre
15 et 30 cm dans sa plus grande dimension (tabl. 1, fig. 1)
et d’un poids oscillant autour de 2,3 kg. Les rognons de
morphologie discoïde ont été plus rarement sélectionnés,
sans doute en raison de leur épaisseur moindre, les re n d a n t
inaptes à un débitage Levallois linéal pluriséquentiel. Les
blocs informes ou biscornus, une fois débarrassés de leurs
p rotubérances, prenaient une forme globuleuse.
Il existe aussi, au sein du cailloutis qui est localement stra-
tifié, des variations qualitatives qui étaient connues des
tailleurs puisqu’une certaine sélection a été opérée, sur le
site du Tio Marché, en faveur de gros rognons globuleux
(> 3 kg) de silex noir non fissuré à stru c t u re vitreuse et cor-
tex épais, dont le gîte se situe dans le fond du vallon bor-
dant le site : ils ont été réservés aux débitages les plus soi-
g n é s ; ces blocs se distinguent par des dimensions nette-
ment plus élevées, de l’ord re de 30 cm (fig. 1).

2.2 - Standardisation des méthodes

Les activités de débitage du silex conduites sur les
deux sites se sont déroulées au sein de postes de débi-

tage de dimension et de densité variables totalisant,
chacun, de une à près de 20 séquences de réduction.
Les amas en résultant présentent, pour la plupart, une
c o n s e rvation excellente. La plus grande partie des pro-
duits issus du débitage est demeurée concentrée sur le
lieu de taille et les remontages sont suffisamment com-
plets pour autoriser une perception fine des objectifs et
des méthodes des tailleurs, complétant ou corrigeant la
l e c t u re diacritique des nucléus (Geneste 1985) ; dans
c e rtains secteurs des deux sites, toutefois, les postes
de débitage ont été dispersés à divers degrés (cf. i n f r a) .
Le débitage Levallois linéal prédomine largement dans
les niveaux principaux, ce qui permet de ne pas tenir
compte d’un éventuel diachronisme entre les amas d’un
même niveau (tabl. 2). La principale objection au bien-
fondé de l’analyse technologique que nous pro p o s o n s
p o u rrait provenir d’une éventuelle structuration de l’es-
pace en fonction des méthodes de débitage ; il serait
toutefois peu vraisemblable que d’autres chaînes opé-
r a t o i res soient entièrement re s t reintes aux seules zones
non fouillées sur les deux sites, part i c u l i è rement au Ti o
M a rché où la surface fouillée atteint 503 m 2 et la surf a-
ce explorée près de 700 m 2.
Tous les interm é d i a i res existent entre le bloc brut et le
nucléus débité, ce qui permet d’aborder certaines ques-
tions techniques, comme le rapport entre la forme des
blocs et les méthodes de débitage ou bien les raisons de
l’abandon d’un bloc, aux diff é rents stades de la chaîne
o p é r a t o i re .
La pro p o rtion de nucléus ébauchés est relativement faible,
on peut l’estimer, au Tio Marché (niveaux supérieurs), à un
peu plus de 10 % des rognons débités ; il s’agit le plus
souvent, pour autant qu’on puisse en juger, de préparation
en vue d’un débitage Levallois. Les tailleurs ont pro c é d é
par enlèvements alternants centripètes sur une partie plus
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Tableau 2 - Fréquence de la production Levallois, par niveau. HTM = Hermies-Le Tio Marché, HCB = Hermies-Le Champ

B ruquette. NB : les ébauches et les blocs testés ne sont pas comptabilisés dans les nucléus.

Table 2 - Levallois production frequency by level. HTM = Hermies-Le Tio Marché, HCB = Hermies-Le Champ Bruquette. NB :

tested blocks have not been taken into account.
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F i g u re 2 - Nucléus Levallois d’Hermies-Le Champ Bruquette : A-B99/343, B- A98/25,  C-A98/1, D-B100/8.

F i g u re 2 - Levallois cores from Hermies-Le Champ Bruquette : A-B99/343, B- A98/25,  C-A98/1, D-B100/8.



242

F i g u re 3 - Nucléus Levallois d’Hermies-Le Champ Bruquette : A-A98/169, B-B99/100, C-B100/22, D-B98/12.

F i g u re 3 - Levallois cores from Hermies-Le Champ Bruquette : A-A98/169, B-B99/100, C-B100/22, D-B98/12.



243

F i g u re 4 - Hermies-Le Champ Bruquette, remontage A98/deb91.

F i g u re 4 - Hermies-Le Champ Bruquette, refitting A98/deb91.
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F i g u re 5 - Hermies-Le Champ Bruquette, nucléus A98/10.

F i g u re 5 - Hermies-Le Champ Bruquette, Levallois core A98/10.



ou moins étendue du pourt o u r, lorsqu’il s’agissait d’un
bloc de forme plus ou moins lenticulaire, ou par enlève-
ments uni- ou bipolaires dans le grand axe du ro g n o n ,
essentiellement aux dépens de la future surface Levallois,
lorsqu’il s’agissait de rognons plus ou moins allongés :
dans ce cas, le dégrossissage profitait souvent des aspé-
rités qui fournissaient un plan de frappe adéquat. Lorsque
le bloc présentait une forme suffisamment cylindrique, le
plan de frappe utilisé pour la mise en forme de la surf a c e
de débitage était ouvert par un enlèvement orthogonal à
l’allongement, tronquant une extrémité du rognon (il pou-
vait s’agir d’une surface de fracture naturelle). Dans le cas
de blocs globuleux ou biscornus, la mise en forme pré-
sente un aspect interm é d i a i re, avec des enlèvements alter-
nants périphériques exploitant de façon opportuniste les
aspérités du rognon. Dans tous les cas, les enlèvements
sur la future surface de plan de frappe restent marg i n a u x :
celle-ci demeure très largement corticale et peut conserv e r
une protubérance marq u é e .
Sur 39 nucléus retrouvés dans le niveau a du Champ
Bruquette (Pléniglaciaire inférieur weichsélien), 32 sont
des nucléus Levallois à éclat préférentiel, 1 est de mode
récurrent bipolaire, les autres présentent un débitage
unipolaire. Les nucléus Levallois montrent l’enlèvement
d’un éclat envahissant ovalaire ou subcirculaire sur une
surface de débitage préparée par des enlèvements
essentiellement centripètes (Masson et Vallin 1993) ; la
surface de préparation du plan de frappe ne porte que
quelques enlèvements périphériques, souvent limités
aux extrémités proximale et distale du nucléus. Le plan
de frappe est souvent facetté, mais assez sommaire-
ment. Dans le détail, la préparation de la surf a c e
Levallois montre un certain nombre de traits bien spéci-
fiques, constants d’une séquence de réduction à l’autre
et même d’un amas à l’autre (comme par exemple la fré-
quente dissymétrie dans la préparation des convexités
latérales, un bord latéral -plutôt le gauche- présentant
souvent des enlèvements allongés débordants, de direc-
tion parallèle à l’axe Levallois, alors que le bord latéral
opposé présente plus fréquemment des enlèvements
centripètes) (fig. 2) ; cette dissymétrie provoque souvent
un outrepassage latéral de l’éclat préférentiel, dont on
pourrait se demander s’il n’était pas recherché (fig. 3).
Les remontages ont montré que le(s) tailleur(s) avai(en)t
re-préparé la surface Levallois, chaque fois que c’était
possible, pour obtenir un autre éclat préférentiel (fig. 4) ;
cette séquence a été répétée jusqu’à quatre fois. Seuls
deux ou trois nucléus relèvent d’un autre schéma opéra-
toire : ils sont également préférentiels mais la surface
Levallois est préparée par débitage bipolaire opposé
dans l’axe longitudinal de blocs plutôt allongés (fig. 5).
Sur 30 nucléus Levallois entiers, la moyenne des dimen-
sions donne 127 x 111 x 57 mm, pour un poids moyen de
742 g (ces chiff res diff é rent peu des médianes) ; le nucléus
le plus volumineux mesure 178 x 113 x 99 mm et pèse
1.560 g ; le plus petit mesure 93 x 84 x 54 mm pour un
poids de 335 g.
Dans les niveaux appartenant à la phase principale d’oc-
cupation du Tio Marché (Pléniglaciaire moyen weichsé-
lien), le nombre total de nucléus (blocs testés exclus) s’élè-
ve à près de 120. La quasi-totalité des nucléus sont

L e v a l l o i s ; ceux-ci relèvent le plus souvent d’un débitage
linéal de préparation centripète et sont alors semblables à
ceux du Champ Bruquette, d’autres présentent une pré-
paration bipolaire opposée ou unipolaire converg e n t e ; le
reste des nucléus Levallois est représenté par des nucléus
r é c u rrents, unipolaires convergents, bipolaires ou centri-
pètes (dont une bonne partie provient du recyclage de
nucléus Levallois de mode linéal). Beaucoup de nucléus
de mode linéal présentent une forte ressemblance qui per-
mettrait de les re g rouper par catégories morphologiques
(fig. 6, 7 et 8) ; cela peut tenir à l’envahissement du néga-
tif de l’éclat préférentiel, à la dissymétrie des profils longi-
tudinaux et transversaux, aux modalités de préparation de
la surface Levallois (nombre et disposition des enlève-
ments), à l’utilisation d’éclats débordants pour l’élabora-
tion des convexités latérales, au débordement de l’éclat
p r é f é rentiel lui-même (comme au Champ Bruquette), etc.
Sur 68 nucléus Levallois entiers, la moyenne des dimen-
sions donne 114 x 102 x 50 mm, pour un poids moyen de
597 g (ces chiff res diff é rent peu des médianes), soit une
l é g è re diminution par rapport au niveau a du Champ
B ru q u e t t e . Malgré l’homogénéité technique globale, la diff é-
rence est importante entre le plus gros nucléus Levallois, qui
m e s u re 175 x 117 x 75 mm et pèse 1492 g (à peu près les
mêmes dimensions que le plus gros nucléus du Champ
B ru q u e t t e -niveau a) et le plus petit, dont les dimensions sont
de 50 x 47 x 30 mm pour un poids de 52 g. La grande cohé-
rence d’ensemble des schémas opératoires s’accompagne
donc d’une certaine variabilité, au moins du point de vue
m o r p h o m é t r i q u e ; il conviendra de re c h e rc h e r, dans la
gamme des produits finis, la trace de ces diff é re n c e s .
Plusieurs re m a rques importantes doivent cependant être
prises en compte :
- la répétition, sur le même nucléus, de plusieurs séquences
de production d’éclat préférentiel (tant sur le site du Champ
B ruquette que sur celui du Tio Marc h é ) ; théoriquement, la
re-préparation des surfaces devrait amener à une réduction
graduelle et pro p o rtionnelle du nucléus et des éclats
Levallois pro d u i t s ; en fait les remontages ont suscité des
constatations inverses pour les produits finis, l’éclat de
deuxième ord re étant souvent plus envahissant que l’éclat
de premier ord re ( f i g . 9, 10, 11, 12) ;
- la ramification de la chaîne opératoire, par recyclage des
fragments de bloc ou de fragments de nucléus, générés
(accidentellement ou non) à un moment ou à un autre de
la séquence de réduction ; ce processus, contrairement à
ce qu’on a pu constater au Champ Bruquette, paraît assez
fréquent au Tio Marché. Dans certains cas, il semble qu’il
y ait eu un traitement diff é rencié, hiérarchisé, entre les frag-
ments issus du même ro g n o n : le fragment principal était
r é s e rvé à un schéma opératoire Levallois, alors que le(s)
fragment(s) secondaire(s) participai(en)t à un débitage de
type opportuniste, tel que le débitage centripète d’éclats
l a rges et réfléchis ou le débitage semi-tournant d’éclats
allongés aux dépens d’un bord ;
- la manifestation de niveaux de savoir- f a i re très diff é re n t s ,
qui conduisent à évoquer l’hypothèse de l’activité de jeunes,
en phase d’acquisition des gestes techniques, explication
soutenue par l’existence de débitages sommaires, qui pré-
sentent une répartition spatiale périphérique par rapport aux
postes de débitage (Vallin et Masson 2004).
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F i g u re 6 - Parenté entre nucléus Levallois d ’ H e rmies-Le Tio Marc h é : A-N17/17 et C-T12/45, B-O6/1 et D- R12/108 et E-P1/3.

F i g u re 6 - Similarity of Levallois cores from Hermies-Le Tio Marc h é : A-N17/17 and C-T12/45, B-O6/1 and D- R12/108 and E-

P 1 / 3 .



247

F i g u re 7 - Parenté entre nucléus Levallois d ’ H e rmies-Le Tio Marc h é : A-F22/déb9 et B-P8/8, C-G21/4 et D-N24/1.

F i g u re 7 - Similarity of Levallois cores from Hermies-Le Tio Marc h é : A-F22/déb9 and B-P8/8, C-G21/4 and D-N24/1.
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F i g u re 8 - Parenté entre nucléus Levallois d’Hermies-Le Tio Marc h é : A-R11/8 et B-M18/20 et C-R11/3.

F i g u re 8 - Similarity of Levallois cores from Hermies-Le Tio Marc h é : A-R11/8 and B-M18/20 and C-R11/3.
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F i g u re 9 - Comparaison entre éclats préférentiels successifs d’Hermies-Le Champ Bruquette : A-AG67/1 et B-AG67/2, C-

A98/38 et D-A98/37.

F i g u re 9 - Comparison between successive pre f e rential flakes from Hermies-Le Champ Bru q u e t t e : A-AG67/1 and B-AG67/2,

C-A98/38 and D-A98/37.
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F i g u re 1 0 - Comparaison entre éclats préférentiels successifs d’Hermies-Le Tio Marc h é : A-P21/75 et B-P21/15, C-T17/11 et

D - T 1 7 / 7 .

F i g u re 10 - Comparison between successive pre f e rential flakes from Hermies-Le Tio Marc h é : A-P21/75 and B-P21/15, C-

T17/11 and D-T17/7.
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F i g u re 1 1 - Comparaison entre éclats préférentiels successifs d’Hermies-Le Tio Marc h é : A-U17/30 et B-U17/10, C-F18/30 et

D - F 1 8 / 9 .

F i g u re 1 1 - Comparison between successive pre f e rential flakes from Hermies-Le Tio Marc h é : A-U17/30 and B-U17/10, C-

F18/30 and D-F18/9.



Ces débitages opportunistes ou sommaires sont impor-
tants à pressentir car ils peuvent brouiller l’image et l’ap-
préciation de l’objectif principal de la pro d u c t i o n .

2.3 - Standardisation des pro d u i t s

Peut-on mettre en évidence une intention formelle des
tailleurs d’Hermies, qui se traduirait par une homogénéité
morphologique ou dimensionnelle des éclats préfére n t i e l s
ou par un classement en gabarits diff é renciés ou bien, au
c o n t r a i re, y a t-il une production plutôt aléatoire, la stan-
d a rdisation (éventuelle) n’intervenant qu’au niveau du
choix des pièces utilisées ? En coro l l a i re, les éclats
Levallois résultent-ils entièrement d’une production sur
place, ou bien y a t-il coexistence de produits de type
“ d o m e s t i q u e ” et de produits “ i m p o rt é s ” comme cela a
pu être évoqué sur certains sites moustériens à propos de
l’outillage re t o u c h é ? Nous nous sommes attachés à la
re c h e rche d’éventuelles constantes de production par
l’examen de la répartition des populations du Champ
B ruquette et du Tio Marché pour chaque variable.

Un certain nombre de corrélations peuvent être mises en
évidence entre les caractères morphotechniques et fonc-
tionnels des bords. Certaines relèvent plutôt de
contraintes liées à la mécanique du détachement au per-
cuteur dur : par exemple, on constate que l’angulation du
b o rd diminue presque toujours de la partie proximale à la
p a rtie distale, ce qui découle en l’occurence de l’amincis-
sement des éclats depuis le bulbe jusqu’au bout (tabl. 3),
p a rt i c u l i è rement sensible dans le cas d’une percussion au
p e rcuteur de pierre dure dont le point d’impact se situe
bien en retrait du bord du plan de frappe. La moyenne de
l’épaisseur maximale du talon se situe, par exemple, à 14,1
mm pour les éclats préférentiels du Champ Bru q u e t t e
(avec un écart-type de 4,5 mm).
Les bords proximaux présentent donc une angulation
moyenne oblique, assez comparable entre le bord gauche
et le bord droit (respectivement 43° et 44°) ; cet angle
moyen est supérieur à celui des bords distaux (38° pour l e
b o rd gauche distal, 36°30 pour le bord distal et 37° pour le
b o rd droit distal). Il existe une corrélation entre la délinéa-
tion du bord et son angulation, dans la mesure où les

252

F i g u re 1 2 - Comparaison entre éclats préférentiels successifs d’Hermies-Le Tio Marc h é : A-Q5/91 (cassé en trois lors du débi-

tage) et B-Q5/72.

F i g u re 1 2 - Comparison between successive pre f e rential flakes from Hermies-Le Tio Marc h é : A-Q5/91 (which was broken in

t h ree pieces during the knapping) and B-Q5/72.
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F i g u re 13 - Hermies-Le Tio Marc h é ,

éclat préférentiel P21/116.

F i g u re 13 - Hermies-Le Tio Marché, 

p re f e rential flake P21/116.

Tableau 3 - Angulation moyenne et longueur moyenne de tranchant utile par segment de bord des éclats préfére n t i e l s

d ’ H e rmies mesurés (tous niveaux confondus, n=133).

Table 3 - Angle average and length average of cutting edge by part of side on pre f e rential flakes from Hermies (all levels taken

into account, n=133).
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F i g u re 1 4 - Eclats Levallois débordants à gauche (A-AD82/3 du Champ Bruquette), éclats Levallois à bord rectiligne (B-E18/1

et C-F19/5 du Tio Marc h é ) .

F i g u re 1 4 - Levallois éclats débordants (A-AD82/3 from Champ Bruquette), Levallois flake with straight edge (B-E18/1 and C-

F19/5 from Tio Marc h é ) .



b o rds concaves présentent les angles les plus ouvert s
( m é d i a n e : 46°), suivis par les bords sinueux et festonnés,
puis rectilignes (médianes re s p e c t i v e s : 42°30, 42° et 41°),
tandis que les bords convexes possèdent les angles les
plus fermés (médiane : 39°).
La délinéation des bords est évidemment sous la dépen-
dance de la préparation de la surface Levallois (Boëda 1994)
: des enlèvements prédéterminants centripètes auront ten-
dance à préfigurer un bord globalement convexe, si leur
inclinaison est rasante, ou un bord festonné (c’est-à-dire
présentant des concavités contigües), si la surface de frac-
t u re de l’éclat préférentiel recoupe les contre-bulbes pro-
noncés de ces enlèvements (fig. 13) ; par contre, un bord
rectiligne continu, parallèle à l’axe longitudinal et d’angle
s e m i - a b rupt, sera généré par un enlèvement prédéterm i n a n t
d é b o rdant latéralement, détaché parallèlement à l’axe
Levallois. On re t rouve sur les éclats, à cet égard, les mêmes
types de préparation des surfaces Levallois que sur les
nucléus, dans les mêmes pro p o rtions (fig. 1 4 ) .
Le découpage du pourtour des éclats en segments de
b o rd pour les nécessités de l’analyse informatique (en
t e rmes de présence/absence) présente le double inconvé-
nient de biaiser la perception de la symétrie des éclats et
d ’ i n t e rd i re d’appréhender leurs côtés dans leur globalité :
ainsi la continuité ou la discontinuité d’un bord, de la par-
tie proximale à la partie distale, ne pourra pas être re c o n-
nue. Cela explique peut-être l’image de relative symétrie
qui se dégage de la répartition typologique moyenne des
b o rds, malgré les observations effectuées sur le débord e-
ment fréquent des éclats. Le type de bord le plus fréquent
(tabl. 4) est le bord convexe (191 cas), surtout présent en
bout (en raison d’une préparation centripète de la convexi-
té distale) et représenté de façon à peu près identique sur
les autres segments du pourt o u r. Le bord rectiligne est
p resque aussi fréquent (174 cas), plus souvent sur le bord
d roit que sur le bord gauche, mais il concerne rarement le
bout. Viennent ensuite le bord concave (103 cas), un peu

plus présent sur le bord gauche mais quasiment absent en
bout, puis le bord sinueux (84 cas) et le bord festonné (82
cas), plus fréquents sur les bords distaux que pro x i m a u x .
L’ a rc brisé concerne presqu’uniquement le bord distal.
C’est surtout le bord distal qui peut être affecté par un
défaut (57 cas), en raison des outrepassages et re b ro u s-
sements fréquents (qui concernent respectivement 24 et
50 objets), alors que c’est le bord proximal gauche qui est
le plus souvent cortical. Ces observations portent sur l’en-
semble des éclats préférentiels, toutefois il n’y a guère de
d i ff é rences entre les populations du Champ Bruquette et
du Tio Marché, hormis le nombre relativement plus élevé
de bords sinueux sur les éclats Levallois du Champ
B ruquette (cf. infra) .
La classification dimensionnelle des produits coïncide
avec celle des nucléus. L’examen de l’ensemble des éclats
p r é f é rentiels montre en effet un large éventail de dimen-
sions, allant d’éclats assez petits (58 x 46 x 10 mm pour
l’éclat P6/83, fig. 15) à très grands (166 x 126 x 39 mm
pour l’éclat R23/1, fig. 16) soit un rapport de 1 à 3, avec
des poids respectifs de 23 et 750 g. Les mini-éclats
Levallois, qui auraient pu provenir des plus petits nucléus
du Tio Marché (mesurant moins de 6 cm de longueur), sont
cependant absents (d’une manière plus générale, aucun
remontage n’a été effectué sur ces mini-nucléus). On
re m a rque que, sur les 14 éclats inférieurs à 70 mm de lon-
g u e u r, 10 sont re b roussés et ne traduisent pro b a b l e m e n t
pas l’intention du tailleur. A l’autre extrémité de la gamme,
sur 13 éclats dont la longueur excède ou égale 130 mm,
on constate que cinq sont outrepassés. Le périmètre des
éclats (talon exclu) est un moyen de mesure plus pro c h e
des propriétés ergonomiques du support considéré que la
longueur maximum. Sur 103 individus mesurables, la
moyenne est de 242 mm (médiane : 234 mm, écart - t y p e :
60,6), avec des extrêmes de 135 et 420 mm ; la distinction
selon les niveaux montre peu de variations (tabl. 5).
La répartition par classes montre que plusieurs pics se
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Tableau 4 - Typologie des segments de bord des éclats préférentiels d’Hermies mesurés (tous niveaux confondus, n=133). 

CB = Champ Bruquette, TM = Tio Marc h é .

Table 4 - Typology of sides on pre f e rential flakes from Hermies (all levels taken into account, n=133). CB = Champ Bru q u e t t e ,

TM = Tio Marc h é .
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F i g u re 15 - Hermies-Le Tio Marché, 

éclat préférentiel P6/83.

F i g u re 15 - Hermies-Le Tio Marc h é ,

p re f e rential flake P6/83.

F i g u re 16 - Hermies-Le Tio Marché, 

éclat préférentiel R23/1.

F i g u re 16 - Hermies-Le Tio Marché, 

p re f e rential flake R23/1.



d é g a g e n t : si la catégorie 205 à 279 mm re g roupe 56 % de
l ’ e ffectif, une catégorie d’éclats plus petits (14 % de l’ef-
fectif entre 145 et 174 mm, presque tous réfléchis) et une
catégorie d’éclats plus grands (7 % de l’effectif entre 310
et 339 mm) se distinguent, tandis que quelques éclats très
grands (> 400 mm de périmètre, presque tous outre p a s-
sés) se détachent nettement du reste (fig. 17).
Afin de mesurer le degré d’efficacité de la méthode de
débitage, en termes de production de tranchant utile, nous
avons rapporté, pour chaque objet, le total de la longueur
des bords tranchants au périmètre total de l’éclat (talon
toujours exclu) (fig. 18). Les bords abrupts, corticaux, ou
présentant un défaut sont évidemment exclus de la somme

du tranchant utile. Sur 100 individus, la moyenne de tran-
chant utile est de 78 % du pourtour (écart - t y p e : 22, média-
n e : 85 %), ce qui est assez médiocre ; plus de la moitié des
éclats présentent plus de 80 % de tranchant utile, mais un
cinquième de l’effectif est en-deçà de 60 %.
La classification des angles et des types de bord n’a pas
p e rmis de mettre en évidence une quelconque dissymétrie
latérale (tabl. 3 et 4) ; par contre, la confrontation de la lon-
gueur de tranchant utile par côté, pour chaque éclat, montre
un certain nombre de pièces à dos total ou partiel ; cette dis-
symétrie latérale n’apparaît pas dans les moyennes en rai-
son de l’absence de latérisation préférentielle des pièces à
d o s c o rtical ou de préparation : le nombre d’éclats présen-
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F i g u re 17 - Répart i t i o n

des éclats préfére n t i e l s

entiers d’Hermies en

fonction de leur péri-

m è t re (talon exclu), tous

niveaux confondus.

F i g u re 17 - Perimeter

(without butt) of the

u n b roken pre f e re n t i a l

flakes from Hermies, all

levels taken into account.

Tableau 5 - Comparaison des dimensions moyennes des éclats préférentiels mesurés, par site et par niveau d’occupation.

HTM = Hermies-Le Tio Marché, HCB = Hermies-Le Champ Bru q u e t t e .

Table 5 - Average sizes of the pre f e rential flakes by site and occupation floor. HTM = Hermies-Le Tio Marché, HCB = Herm i e s -

Le Champ Bru q u e t t e .
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F i g u re 18  - Part de tran-

chant utile sur les éclats

p r é f é rentiels d’Herm i e s

( r a p p o rt longueur de

tranchant utile/périmètre

en abscisses, pourc e n t a-

ge de l’effectif en ord o n-

n é e s ) .

F i g u re 18 - Extent of cut-

ting edge on the pre f e-

rential flakes fro m

H e rmies (length of cut-

ting edge/perimeter on

the x-axis, percentage on

the y-axis).

F i g u re 19 -

Superposition des

contours des éclats 

p r é f é rentiels entiers

d ’ H e rmies-Le Ti o

M a rc h é ; éclats re b ro u s-

sés en rouge, éclats

o u t repassés en vert

( D A O : L. Va l l i n ) .

F i g u re 19 - Outline of

u n b roken Levallois flakes

f rom Hermies-Le Ti o

M a rc h é ; hinged flakes 

in red, plunging flakes in

g reen (CAD : L. Va l l i n ) .



tant un bord droit entièrement abrupt (n = 4) est à peu près
égal au nombre d’éclats présentant un bord gauche totale-
ment abrupt (n = 6), le nombre d’éclats présentant un bord
gauche partiellement abrupt (n = 36) n’est que légère m e n t
supérieur au nombre d’éclats présentant un bord droit par-
tiellement abrupt (n = 30), ce qui coïncide avec les consta-
tations faites plus haut sur les nucléus. De même, les éclats
présentant un tranchant plus développé à droite sont sensi-
blement aussi nombreux que les éclats dont le tranchant
gauche est dominant.
La confrontation graphique des contours des éclats
Levallois (fig. 19) souligne une certaine homogénéité mor-
phologique d’ensemble, que masquait l’analyse trop frag-
mentée des bord s : si l’on élimine les éclats présentant un
accident et qui ne reflètent pas l’intention du tailleur, la
quasi-totalité des éclats préférentiels, indépendamment de
leur dimension, affectent une forme ovalaire, ce que traduit
l’indice d’allongement (tabl. 5) ; dans un certain nombre de
cas, les bords convergent vers la partie proximale et non
vers la partie distale, offrant parfois une forme spatulée :
dans ce dernier cas, les éclats présentent un profil longitu-
dinal légèrement arqué. Les éclats triangulaires ou présen-
tant une pointe dans leur partie distale représentent une
catégorie très minoritaire, de même que les éclats allon-
gés. Les formes présentant une dissymétrie latérale sont
peu nombre u s e s .
Par ailleurs, la superposition des contours des éclats
L e v a l l o i s m o n t re une assez large gamme dimensionnelle
mais confirme la polarisation autour d’un certain gabarit,
s u rtout si l’on élimine les éclats re b roussés et les éclats
o u t repassés qui représentent les extrêmes aberr a n t s .
Ces constatations concernent surtout le niveau pléniglaciaire
moyen d’Herm i e s - Tio Marché, qui représente la plus gro s s e
p a rtie de l’effectif étudié. Elles semblent s’appliquer égale-
ment aux autres niveaux, avec des réserves (pour des raisons
taphonomiques) pour les séries provenant des cailloutis.

3 - ADÉQUATION PRODUCTION/UTILISAT I O N : 
S TA N D A R D I S ATION AU DEUXIÈME DEGRÉ

R e c h e rcher une éventuelle normalisation des outils
conduit au final à l’identification de critères de choix des
objets pro p res à un (ou plusieurs) usage(s) et, a contrario,
de rejet des autres. En d’autres termes, il faut dans un pre-
mier temps identifier les pièces utilisées puis dans un
deuxième temps re c h e rc h e r, par l’analyse statistique, si
ces objets se distinguent par des caractères particuliers, et
s e c o n d a i rement vérifier s’il existe des distinctions selon le
type d’utilisation.

3.1 - Identification des produits utilisés

Comme sur la plupart des gisements moustériens de plein
air du nord de la France, le pourcentage d’éclats re t o u c h é s
est très faible ; si l’on exclut les pseudo-outils générés par
des processus taphonomiques (Caspar et al. 2005), le
n o m b re d’éclats retouchés se re s t reint à moins d’une
dizaine d’individus sur le site du Champ Bruquette et à une
t rentaine au Tio Marché (racloirs, sur éclat Levallois le plus
souvent, et grattoirs). L’écrasante majorité des éclats pré-

f é rentiels ne présente pas de retouches, au sens typolo-
gique du terme, ce qui est un trait commun des sites
paléolithiques moyens de plein air du nord de la France.
Grâce à l’exceptionnel état de conservation des niveaux
d’occupation d’Hermies, on a pu identifier un usage des
p roduits bruts. L’ a p p roche tracéologique effectuée par l’un
de nous (J.-P. C.) a permis de caractériser deux types de
stigmates issus d’utilisations diff é re n t e s .
L’un, visible seulement à l’échelle microscopique sur 10
pièces, se présente sous la forme d’un micropoli réfléchis-
sant modérément la lumière incidente, contrastant peu
avec les surfaces non altérées des silex. Le fil des tran-
chants est faiblement marqué. Les polis sont bifaciaux,
peu envahissants. Les surfaces altérées par l’usage sont
modérément régularisées et présentent un aspect gras lui-
sant. Les stries, peu fréquentes, sont très courtes (infé-
r i e u res à 20 µ), étroites (inférieures à 2 µ) et profondes, seu-
lement visibles à un grossissement de 500 fois, localisées
sur les deux faces, parallèles ou obliques au tranchant.
Ces polis présentent, sur quatre pièces (fig. 20), des ana-
logies avec ceux qui apparaissent expérimentalement lors
de l’éviscération, de la découpe de la viande ou, encore ,
de l’écharnage, du dépiautage et du découpage de la
peau fraîche, en cas d’utilisations brèves. Dans plusieurs
cas (n = 6) cependant, de petits îlots de poli d’os et des
stries résultant de l’abrasion due à l’effritement des tran-
chants actifs accompagnent l’usure. Elle est très sem-
blable, dans cette configuration, aux usures expérimen-
tales obtenues par le dépeçage lors d’activités de bou-
cherie. Deux pièces supplémentaires présentent sur un
b o rd des traces comparables à un poli de bois expéri-
mental. L’état d’avancement de nos travaux sur l’industrie
des sites d’Hermies et un retour aux pièces par un examen
m i c roscopique plaident pour une interprétation taphono-
mique de ces traces. En effet, l’aplatissement des dômes
du poli en opposition avec la convexité prononcée de ces
d e rniers, caractéristique du poli de bois, pourrait résulter
d’une friction sur de la glace plus ou moins chargée en
m a t i è res abrasives comme nos expérimentations l’ont
montré (Caspar et al. 2003). D’ailleurs, l’une de ces deux
pièces a été singularisée par l’analyse multivariée et re t i r é e
du test de prédiction (cf. infra) .
L’ a u t re type de trace, macroscopique, en l’absence de tout
stigmate microscopique, se présente, dans neuf cas, sous
la forme d’enlèvements plus ou moins envahissants (milli-
métriques à centimétriques), sur une portion courte (1 cm)
ou étendue (une dizaine de centimètres) de bords simples
ou doubles, opposés et/ou adjacents (fig. 21). L’ a b s e n c e
d’écrasement sur les fils suggère un travail sur une matiè-
re minérale tendre ou encore sur des matériaux org a n i q u e s
durs (os, bois de cervidé, bois durs...). En effet, l’expéri-
mentation montre que des durées d’utilisation même
extrêmement courtes (quelques dizaines de secondes) en
p e rcussion lancée ou posée avec percuteur sur des
m a t i è res minérales dures à moyennement dures, auraient
entraîné un martelage (ou écrasement) rapide du fil, en
plus de l’esquillement (Caspar 1988). L’une des interpréta-
tions plausibles, que l’on pourrait conférer à ces objets,
serait un usage violent de durée variable sur une matière
o rganique relativement dure, comme le fendage longitudi-
nal des os longs pour récolter la moëlle, par exemple. Pour
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F i g u re 20 - Eclats utilisés, stigmates d’utilisation micro s c o p i q u e : A-O22/deb1 (poli 50), B-G20/3 (poli 50), C-Q22/26 (poli 30), D-

D102/3 (poli 50) ; traces possibles d’emmanchement en tireté, position des polis d’usure en pointillé ; A, B et C : Le Tio Marc h é ,

D : Le Champ Bru q u e t t e .

F i g u re 20 - Used flakes with micro-use marks : A-O22/deb1 (poli 50), B-G20/3 (poli 50), C-Q22/26 (poli 30), D-D102/3 (poli 50) ;

dash line : possible handling marks, dotted line : location of the use polish ; A, B et C : Le Tio Marché, D : Le Champ Bru q u e t t e .
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F i g u re 21 - Eclats utilisés, stigmates d’utilisation macro s c o p i q u e : A-P23/7 (éclat marqué par un esquillement envahissant

inverse et partiel de l’extrémité distale et du bord mésial droit), B-O23/8 (pièce esquillée), C-T21/58 (pièce esquillée présentant

également un esquillement du bord distal).

F i g u re 21 - Used flakes with macro-use marks : A-P23/7, B-O23/8, C-T21/58.



les pièces présentant des enlèvements sur deux bord s
opposés (n=3) et proches des pièces esquillées au sens
typologique du terme (Tixier 1963),  l’on peut imaginer que
ces stigmates se sont formés simultanément lors de la
même opération technique en percussion posée avec per-
c u t e u r, avec un bord pénétrant le matériau d’œuvre et
l ’ a u t re subissant l’action du percuteur (Semenov 1970 p.
1 4 9 - 1 5 0 ; Mazière 1984). En ce qui concerne la nature du
matériau de ce dern i e r, elle reste indéterminée. L’une des
pièces esquillées présente en outre un esquillement alter-
nant du bord distal ; elle pourrait être rattachée à deux
a u t res éclats présentant un esquillement unifacial de l’ex-
trémité distale : celle-ci pourrait coïncider avec la part i e
active de l’outil, les talons larges et épais opposés re c e-
vant la percussion. Un autre éclat est marqué par un
esquillement envahissant inverse et partiel de l’extrémité
distale et du bord mésial droit. Les trois dern i è res pièces
p o rtent un esquillement partiel dans la partie mésiale ou
distale d’un bord latéral ; le bord opposé, dans tous les cas
de faible angulation, ne montre pas de trace d’utilisation ni
de percussion. L’action responsable de ces stigmates est
i n d é t e rm i n é e .

3.2 - Approche spatiale

La confrontation, par les remontages, des nucléus (et des
déchets de fabrication) d’une part et des produits finis
d ’ a u t re part permet de mettre en évidence les déplace-
ments d’objets à l’intérieur du site ou les lacunes, qui peu-
vent révéler des prélèvements à fin d’usage par les
hommes préhistoriques ; un problème de contemporanéi-
té se pose toutefois pour les pièces non remontées. Il faut
également garder présent à l’esprit que seule une partie de
chaque site a pu être fouillée et que le degré de conserv a-
tion des niveaux archéologiques, s’il est globalement
excellent pour les deux occupations principales, est sou-
vent très médiocre pour les autres séries.
En partant du principe (conforté par les remontages et l’étu-
de taphonomique) que les amas reconnus à la fouille cor-
respondent à des amas de taille en place, on a distingué
t rois types possibles de situation, qui se divisent en cinq
sous-types, en fonction de la position des éclats préfére n-
tiels par rapport à leur amas de taille d’origine (fig. 22) :
- Catégorie A : l’éclat préférentiel a été re t rouvé dans le
poste de débitage où il a été pro d u i t ; c’est la catégorie la
plus aisée à re c o n n a î t re ;
- Catégorie B : l’éclat préférentiel a été re t rouvé hors du
poste de débitage où il a été produit, et dont la position est
c o n n u e : on peut alors mesurer sa distance de transport ;
deux sous-catégories peuvent être distinguées :
B 1 : l’éclat préférentiel a été re t rouvé dans un autre poste
de débitage du même niveau (ce qui n’implique pas une
stricte contemporanéité, ni un déplacement import a n t ) ,
B 2 : l’éclat préférentiel a été re t rouvé à l’écart de tout poste
de débitage.
La difficulté consiste dans la définition d’un seuil de distan-
c e : nous l’avons mis assez bas (1 mètre) dans la mesure où
les concentrations sont souvent proches les unes des
a u t re s (au Tio Marché, aucun des éclats préférentiels étu-
diés n’est éloigné de plus de 4 m d’un poste de débitage) ;
- Catégorie C : l’éclat préférentiel a été retrouvé hors du

poste de débitage où il a été produit, et dont la position
est inconnue : on ne peut alors mesurer sa distance de
transport, qui pourrait d’ailleurs être faible lorsque l’éclat
préférentiel se situe près des limites de fouille (au Tio
Marché, aucun des éclats préférentiels étudiés ne se
trouve à plus de 1,80 m d’une limite de fouille) ; deux
sous-catégories peuvent être distinguées :
C 1 : l’éclat préférentiel a été re t rouvé dans un autre poste
de débitage du même niveau,
C 2 : l’éclat préférentiel a été re t rouvé à l’écart de tout poste
de débitage.
Pour être tout-à-fait complet, il faudrait créer une catégo-
rie D pour re g rouper les éclats “ f a n t ô m e s ”, attestés sur
c e rtains nucléus préférentiels par le négatif du dern i e r
enlèvement mais qui n’ont pas été re t rouvés dans les
limites de la zone fouillée ; nous n’en avons toutefois pas
tenu compte, pour des raisons méthodologiques.
Les catégories A et B représentent la production certai-
nement “ domestique ”, c’est-à-dire réalisée sur place, la
catégorie C pourrait englober les éclats “ importés ”,
avec les produits “ domestiques ” qui n’ont pu être
remontés par défaut d’observation (soit parce que le lieu
de production se situait dans une partie non explorée du
site, soit parce que les essais de remontage n’ont pas
été assez poussés, en particulier dans les zones où les
produits des séquences de débitage ont été dissémi-
nés) ; en symétrique la catégorie D, avec les mêmes
réserves,  représenterait la production “ domestique ”
exportée du site. On postule que les éclats de la caté-
gorie A n’ont pas été utilisés, puisqu’une utilisation au
sein même d’un amas est peu probable, pas plus qu’on
puisse imaginer que le produit ait été replacé, après
usage, dans l’amas. En revanche, la probabilité d’usage
(ou d’intention d’usage) des éclats des catégories B2 et
C2 (et D) est, en théorie, d’autant plus élevée que la dis-
tance du lieu de production connu (B2) ou possible (C2,
D) augmente. L’interprétation des catégories B1 et C1
est plus problématique ; il existe, sur les deux sites, de
rares cas d’“ échanges ” entre postes de débitage, mais
ils concernent plutôt des nucléus. La distribution spatia-
le de ces derniers semble d’ailleurs obéir aussi à des
règles spécifiques qu’il faudrait peut-être croiser avec les
mouvements des éclats préfére n t i e l s .
Ce schéma d’interprétation dynamique est toutefois faus-
sé par des processus post-dépositionnels d’origine géolo-
gique (cryoturbation, solifluxion, ruissellement, etc.), ani-
male ou humaine (piétinement entre autre s ) : dans cert a i n s
secteurs du Tio Marché, c’est en effet l’ensemble des pro-
duits d’une séquence de réduction qui peut être dissémi-
né sur plusieurs mètres carrés. En ce sens, l’appro c h e
spatiale ne peut fournir qu’une tendance globale et ne peut
p e rm e t t re une diagnose d’utilisation individuelle, à la diff é-
rence de la tracéologie.
Il convient de préciser que l’approche spatiale a été menée
indépendamment, l’analyse fonctionnelle étant faite en
aveugle. Seuls les résultats de cette dern i è re ont été pris
en compte dans la base de données soumise à l’étude
statistique, la confrontation avec l’analyse spatiale n’inter-
venant qu’ensuite (tabl. 6).
Dans l’état actuel des remontages, deux constatations
peuvent être faites : un seul éclat de la catégorie A pré-
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F i g u re 22 - Situation des éclats préférentiels par rapport à la chaîne opératoire : catégories distinguées (DAO : B. Masson).

F i g u re 22 - Pre f e rential flakes position in the chaine opératoire : diff e rent groups (CAD : B. Masson).



sente des stigmates d’utilisation (au Tio Marché), toutefois
il se trouve également très proche d’une concentration
d’éclats préférentiels “ i m p o rt é s ” qui portent tous des stig-
mates d’utilisation ; la catégorie C2 comprend la majorité
des éclats préférentiels visiblement utilisés, voire la quasi-
totalité si l’on ajoute les éclats sur lesquels la pru d e n c e
nous a retenus. En revanche, un fort pourcentage des
éclats “ d é p l a c é s ” ne présentent pas de stigmates visibles
d’utilisation, ce qui n’exclut pas une utilisation brève ou de
faible intensité. D’après leur position dans la chaîne opéra-
t o i re et en tenant compte de paramètres méthodologiques
et taphonomiques, le nombre d’éclats préférentiels extraits
de leur lieu de débitage se monterait à 67, parmi lesquels
on trouve 19 pièces effectivement utilisées, d’après l’ana-
lyse tracéologique.

3.3 - Reconnaissance statistique de critères de sélec-
tion des produits utilisés

L’identification d’un échantillon ––à défaut de la totalité––
de produits utilisés permet de re c h e rcher les exigences
des utilisateurs, au moyen de l’analyse statistique ; celle-ci
a été effectuée par l’un de nous (E. D.).

3.3.1 - Analyses univariées
L’analyse de la variance à un critère de classification
( A N O VA I) a été utilisée pour comparer les moyennes des 3
g ro u p e s : NU (non utilisés, n = 106), MiU (microtraces d’uti-
lisation, n = 12) et MaU (macrotraces d’utilisation, n = 9) sur
l’ensemble des variables mesurées. Cette technique d’ana-
lyse permet de comparer les moyennes de plus de deux
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Tableau 6 - Classification des éclats préférentiels d’Hermies pris en compte dans cette étude (tous niveaux confondus) en

fonction de leur position spatiale par rapport à la chaîne opératoire .

Table 6 - Classification of the pre f e rential flakes taken into account in this paper (all levels) from the point of view of the spatial

location re g a rd to the chaine opératoire .

Tableau 7 - Moyenne d’une sélection de variables dans les 3 groupes (NU = non utilisés, MiU = stigmates d’utilisation micro-

scopique, MaU=stigmates d’utilisation macroscopiques). Les valeurs significativement plus élevées (P<0,05) d’un groupe à

l ’ a u t re sont annotées  par une lettre diff é rente (a, b).

Table 7 - Average of some variables in the 3 groups (NU = non used, MiU = microscopic use-marks, MaU = macro s c o p i c

use-marks). Significant highest values (P<0.05) are distinguished by diff e rent letters  (a, b).



échantillons (le test de t de Student, largement pratiqué,
peut être considéré comme un cas particulier de l’ANOVA à
un critère de classification lorsqu’il n’y a que deux gro u p e s
expérimentaux en présence). L’ A N O VA I a été suivie de
comparaisons pairées par la méthode de Scheffé. Le seuil
de signification de référence est le seuil 5 %.
Il apparaît qu’un très grand nombre de variables dont nous
ne re p re n d rons pas la liste ici, mais qui sont essentiellement
liées à la taille de la pièce, sont de moyenne significative-
ment plus élevées pour les éclats présentant des s t i g m a t e s
m a c roscopiques d’utilisation, ce qui corro b o re l’idée que les
individus de ce groupe sont généralement de grande taille,
bien que la représentation des variables liées à la taille dans
des histogramme univariés montre un re c o u v rement des
g ro u p e s : cette plus grande taille n’est pas systématique,
mais juste une tendance moyenne.
Les variables présentant une diff é rence significative et per-
mettant une interprétation plus fine sont reprises dans le
tableau 7.
La variable PROFIL LONGITUDINAL RECTILIGNE montre
que l’absence de cambru re de la pièce est un élément très
discriminant de son utilisation, la quasi-totalité des éclats
p r é f é rentiels utilisés ayant un tel profil. La modification du
b o rd distal apparaît liée à l’utilisation, quel qu’en soit le
type, tandis que la modification du bord droit distal appa-
raît liée à la présence de stigmates macroscopiques d’uti-
lisation. 
Les bords utilisés à droite (BORD UTILISE DROIT DISTA L
et BORD UTILISE DROIT PROXIMAL) apparaissent plus
fréquents que leurs symétriques gauches (BORD UTILISE
GAUCHE PROXIMAL et BORD UTILISE GAUCHE DIS-
TAL), laissant supposer une latéralité plus marquée à dro i-
te. La variable BORD UTILISE DISTAL est caractéristique
du groupe MaU (macrotraces d’utilisation). Une légère sur-
utilisation du bord gauche proximal apparaît dans le gro u-
pe MiU (microtraces d’utilisation).
Quant aux esquilles aux points encadrant le talon
(ESQUILLES EN PROXIMAL GAUCHE et ESQUILLES EN

PROXIMAL DROIT), qui peuvent être un rognage facilitant
la préhension, elles sont quasi-absentes des pièces du
g roupe NU (non utilisées) et significativement plus élevées
dans le groupe MaU (macrotraces d’utilisation).
Nous avons ensuite tenté de mettre en évidence une éven-
tuelle diff é rence de standard de fabrication entre les sites
du Champ Bruquette et du Tio Marché. Le site du Champ
B ruquette ne présentant pas de pièces cataloguées MaU,
il serait trivial de mettre en évidence que les variables per-
mettant d’identifier le groupe MaU identifient également le
Tio Marché. Nous avons donc réalisé une comparaison
des moyennes entre le Champ Bruquette et le Tio Marc h é
pour les variables ne présentant pas de diff é rences entre
MaU et le reste (reprises dans le tableau 8).
La pre m i è re constatation est que la qualité de la matière pre-
m i è re (traduite, entre autres, par la variable FISSURAT I O N )
est moindre au Champ Bruquette, caractéristique qui pour-
rait être en partie corrélable à des défauts de fabrication plus
élevés sur ce site (PROFIL ARQUE, REBROUSSEMENT
D I S TAL), à des bords plus sinueux (BORD SINUEUX
GAUCHE PROXIMAL, BORD SINUEUX GAUCHE DISTA L )
et à moins de bords convexes propices à l’utilisation (BORD
CONVEXE GAUCHE DISTAL). L’altération y est plus impor-
tante. Aucune variable permettant de conclure à une diff é-
rence de technicité ou de standard de fabrication n’a été
mise en évidence par cette analyse.

3.3.2 - Analyses multivariées
L’analyse en composantes principales (ACP) est l’une des
techniques exploratoires les plus utilisées en analyse mul-
tivariée. Purement descriptive, elle n’implique aucun
modèle de normalité et ne propose pas de seuil statistique.
Elle consiste en une décomposition d’une matrice de cor-
rélation entre les variables originales en vecteurs pro p re s ,
qui représentent des directions orthogonales dans l’espa-
ce (et donc statistiquement indépendantes) et en valeurs
p ro p res, qui expriment une variance (mélange d’inform a-
tion et de bruit de fond). Le but est de représenter dans un

265

Tableau 8 -  Moyennes, rapport entre les moyennes et écart-types pour les variables présentant des diff é rences significatives

d’un site à l’autre (TM = Tio Marché, CB = Champ Bru q u e t t e ) .

Table 8 - Averages, relation between the averages and standard deviation of variables showing significative diff e rences bet-

ween the two sites (HTM = Hermies-Le Tio Marché, HCB = Hermies-Le Champ Bru q u e t t e ) .



petit nombre de dimensions (idéalement un plan) un maxi-
mum de la variance liée à l’information et un minimum de
la variance liée au bruit de fond.  Son interprétation, intui-
tive, repose sur trois informations complémentaire s : 
(a) La pro p o rtion de variance exprimée dans le plan, qui
reflète la qualité de la projection des points sur le plan. Plus
la pro p o rtion de variance est élevée, plus la proximité des
points observée sera proche de celle de leur re p r é s e n t a-
tion de l’hyperespace original (qui a autant de dimensions
qu’il y a de variables dans les données expérimentales).
(b) la répartition des objets (ici les pièces) dans le plan. Des
g roupes de points proches représentent des gro u p e s
d’objets aux caractéristiques plus ou moins homogènes.
(c) la corrélation entre les variables originales et les axes du
plan. Les variables fortement corrélées à un axe perm e t-
tent de lui donner une “ é t i q u e t t e ” permettant d’interpré-
ter cette construction mathématique abstraite dans les
t e rmes du contexte expérimental.

Toutes les mesures radiaires prises de 10° en 10° ont été
soumises à une analyse en composantes principales
(ACP) destinée à diff é rencier la taille et la forme des 127
pièces (Jolicoeur et Mosimann 1960). Lorsqu’un ensemble
d’objets de taille variable se répartit en plusieurs gro u p e s
de forme distincte, le premier axe de l’ACP exprime la
variation liée à la taille et le second celle liée aux diff é-
rences de forme. Cette analyse a, au contraire, mis en évi-
dence un continuum entre les diff é rentes pièces, montrant
qu’il s’agit de variants d’une même forme de base, sans
d i ff é rence marquée entre diff é rents gabarits, qui auraient
pu corre s p o n d re au type d’utilisation (ou à la non utilisa-
tion) des pièces. Cette observation recoupe celle qui peut
ê t re obtenue en superposant graphiquement les pro f i l s
des diff é rentes pièces (fig. 19 et 23).

Après avoir caractérisé les pièces, nous avons tenté de
détecter celles qui auraient toutes les caractéristiques des
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F i g u re 23 - Superposition des

contours des éclats Levallois

utilisés, avec stigmates d’utili-

sation micro s c o p i q u e en bleu,

avec stigmates d’utilisation

m a c ro s c o p i q u e en noir (DAO :

L. Va l l i n ) .

F i g u re 23 - Superposing of

used Levallois flakes outlines ;

blue line : used flakes with

m i c ro-use marks, black line :

used flakes with macro - u s e

marks (CAD : L. Va l l i n ) .



pièces utilisables mais qui n’auraient pas été utilisées (tout
au moins de façon perceptible). Nous avons eu recours à
l’analyse discriminante pas-à-pas. Cette technique est un
a u t re type d’analyse multivariée, que nous avons utilisé ici
dans sa version descriptive, les conditions d’infére n c e
n’étant pas réunies. Son but est de re c h e rcher la combi-
naison de variables qui permet la meilleure discrimination
e n t re des groupes d’objets préalablement définis, qui cor-
respondent ici aux groupes NU (n = 106), MiU (n = 12) et
MaU (n = 9), afin de définir la pertinence des groupes, leur
degré de re c o u v rement et les variables essentielles pour
les classer. L’analyse a été réalisée sur toutes les variables
présentant une variance non nulle dans chacun des 3
g roupes considérés.
Une pre m i è re analyse fait re s s o rtir deux pièces re l a t i v e m e n t
mal placées dans leur groupe. La pièce P6/37, identifiée
MiU en raison de la présence d’un micro-poli sur le bord dis-
tal, est plus proche des MaU suivant les variables BORD
UTILISE DISTAL, BORD MODIFIE DROIT DISTAL, ANGLE
BORD GAUCHE PROXIMAL, LARGEUR, POIDS, NOMBRE
E N L E V E M E N T S ; en réalité, le poli, réparti en ilôts épars, peu
développé, proche de celui qui résulte du travail du bois,
p o u rrait être d’origine taphonomique et les enlèvements
envahissants sur les deux bords latéraux (inverses à gauche
et alternants à droite), d’abord considérés comme le résul-
tat d’un façonnage, pourraient effectivement résulter d’une
utilisation comme fendoir d’os longs (cf. s u p r a). La pièce
P22/24, identifiée MaU mais plus petite (longueur : 96 mm)

que la moyenne des MaU, est plus proche de MiU suivant
les variables ANGLE BORD GAUCHE PROXIMAL, BORD
MODIFIE DISTAL, BORD UTILISE DISTAL, BORD MODIFIE
DROIT DISTAL, LONGUEUR TRANCHANT BORD DROIT
D I S TAL et PERIMETRE SANS TA L O N : les traces d’utilisa-
tion macroscopiques, localisées sur le bord distal gauche,
sont d’ailleurs beaucoup plus discrètes que sur les autre s
représentants du gro u p e .
Etant donné que les groupes MiU et MaU sont petits, un
éventuel “ intrus ” aura beaucoup d’influence subséquen-
t e ; plutôt que de modifier a posteriori leur affectation, ils
ont été supprimés de la seconde analyse, qui a pro p o s é
des groupes relativement homogènes, enrichis de 25 can-
didats MaU et trois candidats MiU sélectionnés parmi les
NU (tabl. 9).
P a rmi les 28 pièces proposées, seules 13 présentent un
p rofil re c t i l i g n e : 1 pièce candidate à un usage corre s p o n-
dant au groupe MiU et 12 au groupe MaU. Nous n’avons
ré-examiné que ces 13 objets.
La pièce candidate à un usage correspondant au gro u p e
MiU est P21/116 (fig. 13), mais elle présente un bord
gauche proximal cortical et, sur le reste du pourt o u r, d e s
festons défavorables à l’utilisation en boucherie ou sur une
m a t i è re animale tendre ; ses dimensions, cependant, la
r a p p rochent du groupe MaU (longueur : 122 mm).
Quelques retouches écailleuses, dans une zone part i e l l e-
ment saccharoïde, affectent d’ailleurs l’angle distal du bord
gauche, correspondant soit à des retouches spontanées,
soit à une action taphonomique ou encore à une brève uti-
l i s a t i o n en percussion lancée ou posée avec percuteur ;
des esquillements sont présents sur les portions de bord
gauche et droit adjacentes au talon.
Les pièces candidates à un usage correspondant au gro u-
pe MaU sont plus nombre u s e s ; pour le Tio Marché, il
s’agit des objets suivants :
P23/29 est une pièce régulière mais cassée au niveau du
talon lors du débitage et elle présente un bord droit débor-
dant en pro x i m a l ; sa taille est en deçà de celle du gro u p e
M a U ( l o n g u e u r : 72 mm) ;
P6/83 (fig. 15) est vraisemblablement trop petit (longueur :
58 mm) pour une utilisation correspondant au gro u p e
MaU, l’identification comme éclat préférentiel est d’ailleurs
i n c e rt a i n e ;
Q2/51 présente une taille limite par rapport au groupe MaU
( l o n g u e u r : 98 mm) ; on observe cependant quelques enlè-
vements inverses sur le bord distal qui ont été jugés non dia-
gnostiques d’un usage par la présence d’une cassure clai-
rement post-dépositionnelle sur la moitié distale du bord
gauche ; en outre, cette pièce reposait sur un cailloutis ;
Q6/43 présente un bord gauche irr é g u l i e r ; sa taille est
l é g è rement en deçà de celle du groupe corre s p o n d a n t ( l o n-
g u e u r : 86 mm) ;
R11/52 présente une dimension adéquate (longueur : 105
mm), mais c’est une pièce de topographie irr é g u l i è re ,
torse, ce qui pouvait présenter un obstacle à son utilisa-
t i o n en cinématique longitudinale posée ;
R7/36 est une pièce régulière, mais apparemment trop petite
pour ce type d’utilisation (longueur  67 mm) ; on notera la pré-
sence de retouches adjacentes au talon sur le bord gauche ;
R8/26 possède un bord cortical opposé à un bord qui pré-
sente des retouches directes irr é g u l i è res, de délinéation den-
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Tableau 9 - Relevé des pièces

candidates à un usage corre s-

pondant au groupe MaU

( m a c rotraces d’utilisation) ou

MiU (microtraces d’utilisation)

suivant l’analyse discriminante.

Le symbole R indique les pièces

à profil rectiligne et le symbole

+ une taille suffisante par rap-

p o rt à la moyenne des gro u p e s

identifiés. Les éclats du Champ

B ruquette sont figurés en ita-

liques. 

Table 9 - List of possible inte-

gration of flakes by discriminant

analysis in the groups MaU

( m a c roscopic  use-marks) and

MiU (microscopic use-marks).

The letter R indicates the flakes

with straight profile and the

symbol + indicates a size in re s-

pect of the group. The Champ

B ruquette flakes are italicized.



ticulée et des cassures en croissant d’origine taphonomique :
on ne peut pas exclure une utilisation brève. Ses dimensions
coïncident avec celles de ce groupe (longueur : 132 mm) ;
R9/195 est vraisemblablement trop petit (longueur : 63
mm), il présente un défaut du bord distal, des cassures en
c roissant post-dépositionnelles sur presque toute la péri-
phérie et des retouches en encoche, d’origine indéterm i-
née, sur le bord gauche pro x i m a l ;
T17/11 (fig. 10, C) est trop petit (longueur : 90 mm) et sur-
tout trop mince (épaisseur : 13 mm) ;
O 5 / q u a rt 1 présente une taille limite (longueur : 99 mm) et
un défaut du bord distal ; en outre, le bord gauche est cor-
tical et opposé à un bord droit très irrégulier à cause d’un
défaut dans le silex ; il est à noter que cet éclat n’appar-
tient probablement pas au même niveau chro n o l o g i q u e
que les précédents.
Les deux éclats préférentiels du Champ Bruquette candi-
dats à un usage correspondant au groupe MaU ont été
examinés, même si ce type d’usage est inconnu dans la
p a rtie explorée du gisement :
AA98/b19 présente des dimensions vraisemblablement
t rop faibles (longueur : 75 mm) ;
AF70 serait utilisable, ses dimensions le rapprochent de ce
g roupe (longueur : 104 mm) ; on notera la présence de
retouches ponctuelles sur le bord droit adjacent au talon.
Cet examen limite à trois ou quatre les pièces appare m-
ment “ r é c u p é r a b l e s ” dans le groupe NU ; elles se placent
dans les catégories C1 et C2. Cependant, une des pièces
(R7/36) prédites par l’analyse multivariée comme appart e-
nant au groupe MaU présente des caractéristiques com-
patibles avec le groupe MiU ; toutes les autres pièces pré-
sentent des bords incompatibles avec un usage en per-
cussion posée longitudinale.
Toutes les analyses ont été réalisées à partir de feuilles de
calcul Excel par le logiciel Statistica de StatSoft.

4 - DISCUSSION

Sur les deux sites étudiés, qui appartiennent au même
m i c ro - t e rr i t o i re, le premier et le plus fort critère de choix
d’un outil est d’ord re technologique : c’est la sélection de
l’éclat préférentiel puisque, si de rares éclats de prépara-
tion ont été retouchés, l’examen microscopique d’un
échantillonnage de sous-produits, incluant ces éclats
retouchés, montre qu’aucun n’a été utilisé de façon mani-
feste (nous faisons abstraction des pierres ou des débris
de débitage présentant des stigmates de percussion, fré-
quents au Tio Marché). Même les grands éclats à dos cor-
tical ou brut de débitage ne semblent pas utilisés, malgré
leur bonne adéquation à une utilisation en perc u s s i o n
posée avec perc u t e u r, ou comme couteau.
La variabilité des produits finis, représentés par les éclats
p r é f é rentiels, est re l a t i v e : elle affecte plus les dimensions
que la forme générale de l’objet dont le gabarit est assez
c a l i b r é (éclat ovalaire exclusivement, quel que soit le
niveau archéologique) ; elle traduit plus les niveaux de
compétence des tailleurs (ou la qualité de la matière pre-
m i è re) que la diversité réelle des intentions. En faisant abs-
traction des aléas, on peut considérer que les tailleurs
d ’ H e rmies –au moins ceux du Tio Marché- voulaient pro-

d u i re, selon une méthode standardisée, une gamme
dimensionnelle assez large d’un seul et même modèle. 
Les pièces utilisées présentent une variabilité encore
m o i n d re, qui peut d’ailleurs tenir artificiellement du nombre
de variables prises en compte, dont certaines n’ont pas
d’implication fonctionnelle. Un critère de rejet absolu re s-
s o rt de l’analyse statistique, l’existence d’un profil non re c-
tiligne (une seule pièce légèrement re b roussée en part i e
d i s t a l e a été utilisée : P22/8 et il n’y a pas de pièce arq u é e
ni de pièce outrepassée qui ait été utilisée). La présence
d’un défaut du bord distal est un critère de rejet plus ou
moins redondant avec le précédent : seuls quatre éclats
utilisés présentent ce défaut, encore celui-ci est-il minime
(léger re b roussement ou ondulation : Q22/26, P22/8,
G20/3 ou léger outre p a s s a g e : R22/25) ; c’est pro b a b l e-
ment une question d’ergonomie, une discontinuité du bord
s’opposant à une utilisation correcte. On peut faire un
parallèle avec le site de Bettencourt - S a i n t - O u e n ( S o m m e )
où l’analyse fonctionnelle a mis en évidence la re c h e rc h e
de pointes Levallois non arquées pour une utilisation (bou-
cherie) équivalente à celles des éclats d’Hermies (Locht
2 0 0 2 ) ; la diff é rence tient à la dimension des outils utilisés,
nettement moindre sur ce dernier site. 
Par ailleurs, les éclats préférentiels utlisés d’Hermies pos-
sèdent en commun une certaine symétrie d’ensemble et
une continuité du fil qui échappent à la quantification,
d’autant plus que l’esquillement des bords par utilisation,
pour les pièces utilisées en percussion posée avec perc u-
t e u r, gêne la lecture de la délinéation originelle des bord s .
La présence d’une retouche sur les portions de bord s
adjacentes au talon est un critère diagnostique et non un
c r i t è re de choix, puisque ce ne sont pas des caractéris-
tiques intrinsèques, produites au débitage (fig. 24) ; il exis-
te cependant une forte corrélation entre leur présence et
l’utilisation de l’éclat ; les rares éclats préférentiels non uti-
lisés qui portent ces retouches part i c u l i è res présentent
une symétrie et une régularité qui les signalent à l’atten-
tion. On peut les interpréter soit comme des marques de
tailleur (Ploux 1989) soit, plus vraisemblablement, comme
des aménagements liés à l’emmanchement, ou au confort
d’utilisation à main nue : leur position est symétriquement
opposée au tranchant utilisé pour ne pas entailler la
paume. En ce qui concerne l’emmanchement, l’épaisseur
du bulbe des éclats préférentiels, débités au percuteur de
p i e rre dure (cf. s u p r a), pourrait être un obstacle ; cert a i n e s
pièces utilisées ou “ u t i l i s a b l e s ” présentent des traces
morphologiquement comparables à un poli de bois sur les
arêtes de la partie proximale (R22/25 et G20/3, D102/3,
F103/71, AF70, O21/déb1) mais la convergence possible
avec des stigmates d’origine taphonomique (Caspar et al.
2003) incite à la pru d e n c e .
Pour résumer, les tailleurs d’Hermies effectuaient un pre-
mier choix au niveau de l’acquisition de la matière pre m i è-
re en sélectionnant, dans une source de matière pre m i è re
unique, des blocs de dimension et de morphologie adap-
tées au seul schéma opératoire mis en oeuvre dans leurs
a t e l i e r s ; ils s’attachaient à pro d u i re, selon une méthode
p r é d é t e rminée contraignante et avec plus ou moins de
succès, un seul modèle de produit fini dont la variabilité se
situe essentiellement dans les dimensions. Dans cette
gamme de production, à laquelle il faudrait peut-être ajou-
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ter une production “ e x o g è n e ”, mais conduite selon le
même schéma, étaient sélectionnés pour usage les seuls
éclats présentant un profil re c t i l i g n e et régulier ; les éclats
les plus gros étaient utilisés de préférence pour une per-
cussion posée avec perc u t e u r, les éclats les plus petits
pour une percussion posée longitudinale, ces deux actions
étant probablement liées dans le cadre d’une activité de
boucherie (au sens large). Le re c o u v rement entre les deux
types d’outil et la difficulté à discriminer statistiquement les
deux groupes montrent en effet que ces deux gabarits
n’étaient probablement pas bien définis lors du débitage
(fig. 23).
Se pose alors la question du rapport numérique entre pro-
duction et utilisation : le pourcentage de pièces utilisées (et
utilisables) est très faible, peut-être à nuancer en raison du
phénomène d’échantillonnage lié à l’étendue de la fouille.
La question se pose aussi de la destination des éclats pré-
f é rentiels à dos, produits manifestement de façon volon-

t a i re et en nombre notable, selon un procédé d’ailleurs
assez standardisé, mais qui ne semblent pas trouver leur
place dans une catégorie fonctionnelle quelconque.
La production domestique représente au moins un quart à
la moitié des éclats préférentiels abandonnés sur chaque
site (cf. s u p r a et tabl. 6) (pro p o rtion probablement sous-
é v aluée, d’autant que les éclats fragmentaires cassés au
débitage n’ont pas été pris en compte) ; or – apparemment –
seule une très petite partie de ces éclats a été utilisée. A l’in-
verse, au moins un tiers des éclats préférentiels importés ont
été manifestement utilisés et c’est dans cette catégorie que
se trouvent les éclats préférentiels les plus symétriques et
(globalement) les plus grands, tant dans le niveau a d u
Champ Bruquette que dans le niveau pléniglaciaire moyen
du Tio Marché. Ainsi, le périmètre moyen des éclats préfé-
rentiels de la catégorie A (éclats abandonnés sur leur lieu
même de production) est de 254 mm, alors qu’il se monte à
275 mm pour les éclats de la catégorie C2 (éclats déplacés

269

F i g u re 2 4 : Retouches adjacentes au talon sur des éclats préférentiels utilisés d’Hermies-Le Tio Marché ; A-R23/1, B-P23/7.

F i g u re 24 - Small retouches near the butt of used pre f e rential flakes from Hermies-Le Tio Marc h é ; A-R23/1, B-P23/7.



d’un lieu de production peut-être exogène). On peut dès lors
re c h e rcher les raisons d’un tel taux d’échec et les modalités
de sa gestion ; on peut aussi tenter de dégager les principes
d’un éventuel réseau de circulation entre sites, dans le cadre
d’un nomadisme qui nous est largement inconnu.
La réponse à ces questions, qui touchent à l’org a n i s a t i o n
des groupes moustériens et sous-entendent des notions
économiques probablement très étrangères à ces popula-
tions, ne peut provenir que de re c h e rches menées sur l’in-
tégralité de sites bien conservés et sur une échelle d’ana-
lyse inter- s i t e .
Enfin, à une autre échelle, on peut se demander pourq u o i
c e rtains groupes moustériens se sont tournés vers la pro-
duction quasi-exclusive d’éclats Levallois préfére n t i e l s
(comme à Hermies, Ault-Onival, Fitz-James, Roisel, Sains-
en Amiénois, Auteuil, etc.) alors que d’autres groupes du
même terr i t o i re ont fait d’autres choix tout aussi radicaux
comme celui du débitage discoïde à Beauvais (Locht et
Swinnen 1994). Il nous semble prématuré, dans l’état
actuel de la documentation, de conférer à ces choix une
signification chronologique, d’autant que les gisements
s u ffisamment bien conservés pour ne pas être qu’un bilan
d’occupations diverses ne sont pas légion. A cet égard, la
vallée d’Hermies montre une répétition des choix tech-
niques, du stade 5d au stade 3, qui va à l’encontre d’un
modèle chronologique trop simpliste.
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A N N E X E : STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

N o t re base de données sur les éclats préférentiels inclut
les caractères morpho-techniques du support, les carac-
t è res morphologiques des bords et leurs caractères fonc-
tionnels, tant macroscopiques que microscopiques. Afin
de se prêter à une analyse multivariée, la table de données
n’inclut que des champs de mesure et des descripteurs
traités de façon binaire en terme de présence (codifiée
1)/absence (codifiée 0).

C a r a c t è res du support

Caractéristiques morphométriques
- longueur en mm,
- largeur maximale en mm,
- épaisseur maximale en mm,
- poids en g,
- longueur totale du pourtour en mm (mesurée au curv i-
m è t re sur dessin),
- longueur du pourtour (sans le talon) en mm (mesurée au
c u rv i m è t re sur dessin),
- aire totale de l’objet en projection (en cm 2) (calculée par
un Système d’Information Géographique à partir des des-
sins numérisés),
- longueur radiale (en mm) depuis l’épicentre de l’objet jus-
qu’au pourt o u r, tous les 10° dans le sens horaire (soit 36
m e s u res, calculées par un SIG à partir des dessins numé-
r i s é s ; la séquence obtenue permet de codifier assez fidè-
lement le contour de l’éclat).
VAN PEER Ph. 1992 - The Levallois Reduction Strategy.
M a d i s o n : Pre h i s t o ry Press, 137 pages, (Monographs in
World Arc h a e o l o g y, n°13).

Caractéristiques techniques
- extension relative du cortex sur la face dorsale,
mesurée en sixièmes et codifiée en conséquence :
0 / 0 . 5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ,

- nombre de cicatrices d’enlèvements antérieurs,
- présence/absence (codifiée 1/0) d’accidents de débitage :
- réfléchissement,
- outre p a s s a g e ,
- surface de fracture pré-existante au débitage,
- ord re dans la séquence de réduction : 1e r o rd re ou 2e o rd re
(les éclats de 3e ou 4e o rd re ont été catalogués de 2e o rd re ) ,
- profil longitudinal : rectiligne, arqué, plongeant en part i e
distale ou re b roussé en partie distale (code 0/1 pour
chaque possibilité).

Caractéristiques taphonomiques
- présence/absence de cassure (codifiée 1/0), que celle-ci
soit survenue pendant ou après le débitage, dans la mesu-
re où la diff é rence ne peut pas toujours être faite,
- présence/absence (codifiée 1/0) d’altération micro s c o-
pique de la surface. 
Soixante-neuf objets ne présentent aucune trace d’altéra-
tion, deux présentent une altération moyenne d’origine
mécanique qui rend impossible la lecture de micro - t r a c e s
é v e n t u e l l e s ; l’altération mécanique intense concerne deux
pièces dont une est rendue illisible pour le tracéologue, et
t rente-huit pièces sont patinées (altération d’origine chi-
mique), dont quatre sont illisibles.

C a r a c t è res morphologiques du pourt o u r

Afin d’apprécier les potentialités des parties actives des
éclats, nous avons divisé le pourtour de chaque produit en
cinq zones, numérotées dans le sens des aiguilles d’une
m o n t re et définies comme suit (fig. 25) :
Zone 3 : bord gauche pro x i m a l ; les limites sont d’une part
l’extrémité gauche du talon, d’autre part une ru p t u re dans
la délinéation du bord gauche ou, à défaut de discontinui-
té, la moitié de la longueur de ce bord .
Zone 4 : bord gauche distal, délimité par les zones 3 et 6.
Zone 6 : bord distal, opposé au talon et délimité par une
ru p t u re dans la délinéation, de part et d’autre de l’axe du



débitage ou, à défaut de discontinuité, défini par l’exten-
sion latérale de l’ondulation la plus éloignée du talon sur la
face d’éclatement.
Zone 8 : bord droit distal, délimité par les zones 6 et 9.
Zone 9 : bord droit pro x i m a l : les limites sont d’une part
l’extrémité droite du talon, d’autre part une ru p t u re dans la
délinéation du bord droit ou, à défaut de discontinuité, la
moitié de la longueur de ce bord .
Pour chacune de ces zones, nous avons relevé les para-
m è t res suivants :
- délinéation (codifiée de façon numérique) : re c t i l i g n e ,
concave, convexe, sinueux (convexo-concave), festonné
(succession de concavités) ou arc brisé (deux segments
convexes formant entre eux un angle marq u é ) ,

- longueur du tranchant vif (mesurée en millimètres sur le
dessin, à l’aide d’un curv i m è t re ) ,
- angle du tranchant vif (mesurée au rapporteur d’angle).
D ’ a u t res critères, non exclusifs entre eux et indépendam-
ment de la délinéation de la zone de bord, ont été pris en
compte en terme de présence/absence (codifiée 1/0) :
- bord modifié (que la modification soit d’origine anthro-
pique –esquillement, retouche- ou taphonomique –piétine-
ment, chocs au sein du sédiment),
- bord présentant un défaut (quel qu’il soit : fossile, nodu-
le, surface de fracture, accident,...),
- bord cort i c a l .
Par ailleurs nous avons distingué, sur le pourtour des
éclats, des zones 2 et 10 qui sont respectivement les
limites gauche et droite du talon, de façon à noter la pré-
sence (code 1) ou l’absence (code 0) de fines re t o u c h e s
r é g u l i è res en ces points.

C a r a c t è res fonctionnels des bord s

Chaque éclat préférentiel a été soumis à un balayage
systématique des bords au microscope métallogra-
phique par l’un d’entre nous (J.-P. C.). Pour chaque zone
de bord, un critère “ bord utilisé ” a été renseigné (en
terme de présence/absence). Un certain nombre de
réserves doivent cependant être émises quant à l’inter-
prétation des résultats de l’examen microscopique ; cer-
taines pièces ont pu être utlisées sans enregistrer de
traces perceptibles, soit parce que la surface est altérée
(cela concerne 7 individus, cf. supra), soit parce que
l’utilisation a été trop brève ou trop faible, soit parce que
le bord utilisé présente une texture saccharoïde inapte à
l’enregistrement des actions.
A partir de l’examen microscopique et de l’examen macro-
scopique, deux critères fonctionnels (non exclusifs entre
eux) ont été renseignés pour chaque individu en terme de
présence/absence :
- macrotraces (retouches irr é g u l i è res, assez envahis-
santes, écailleuses ou scalariformes, bifaciales ou alter-
n a n t e s ) ,
- microtraces (micropoli d’usage, quel qu’il soit).
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F i g u re 25 - Te rminologie utilisée pour la description des

segments de bord (d’après Boëda 1994, modifié).

F i g u re 25 - Used words for describing the parts of edge

( f rom Boëda 1994, modified).


