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I N T R O D U C T I O N

La thèse de J. Zilhão (Zilhão 1997) et ses différentes syn-

thèses sur le sujet  (Zilhão 1991a, 1991b, 1996, 2000,

2001 ; Zilhão et Almeida 2002) constituent le socle de

toutes les recherches à venir sur le Paléolithique supé-

rieur. Dans ces travaux, ont été définis le schéma chro-

nostratigraphique et les différents “ stades d’évolution ”

du Gravettien, définis sur des critères typo-technolo-

giques, que nous réutiliserons ici. Les résultats obtenus

ces dix dernières années ont permis de répondre à cer-

taines des questions qui avaient été soulevées à l’occa-

sion de ces travaux mais laissent cependant de vastes

zones d’ombre, en particulier pour la phase initiale du

techno-complexe gravettien. 

1- LES ACQUIS

1.1- Distribution des sites

Si l’on re p o rte, sur la carte du Portugal, les occupations

attribuées au Gravettien (fig. 1) on constate que leur distri-

bution ne se confine plus aux seuls terrains sédimentaire s ,

localisés entre le Tage et le Mondego. Néanmoins, les

p rospections systématiques effectuées dans le cadre de

travaux de sauvetage ou programmés n’ont pas apporté la

moisson de nouveaux sites que l’on pouvait légitiment

e s p é re r, dans les secteurs géographiques interm é d i a i re s

e n t re les concentrations qui se dessinaient (Zilhão 2001).

En part i c u l i e r, il n’existe toujours pas d’indice d’occupation

gravettienne à proximité immédiate de quelques-uns des
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Résumé : Nous proposons un bilan critique des données qui permettent d’organiser chronologiquement les faciès industriels

connus, de caractériser les changements de choix techniques et de reconstituer l’environnement et les modalités de l’occupa-

tion gravettienne du Portugal. Cette analyse fondée sur des données géographiques, radiométriques, paléoenvironnementales,

typo-technologiques, spatiales et anthropologiques cherche à évaluer les biais relatifs aux moyens mis en œuvre pour en établir

les bases et le rôle des processus géologiques et pédologiques dans la préservation différentielle des sites et des vestiges

archéologiques. En fonction de ce bilan, nous proposons des orientations de recherche susceptibles de pallier ces manques.
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Abstract: Technical and cultural variability of the Portuguese Gravettian: recent discoveries and research perspectives.This paper presents a

review of the evidence concerning the chronology of the different industrial facies, the nature of technological changes, the envi-

ronment and the settlement patterns of the Portuguese Gravettian. Building on the geographical, radiochronometric, paleoenvi-

ronemental, typo-technological, spatial and human paleontological data, our analysis aims at an estimation of the role played and

the biases introduced by geological and soil-weathering processes in the differential preservation of archaeological sites and

remains. In conclusion, we suggest lines of research that might be able to overcome current shortcomings.
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F i g u re 1 - Carte de localisation des sites gravettiens du Port u g a l .

F i g u re 1 – Location of Portuguese Gravettian sites.



fleuves portugais (Mondego, Tejo, Guadiana), les sites de

plein air connus dans leurs bassins se situant toujours sur

des affluents de premier ou de second ord re et aucun indi-

ce d’occupation gravettienne n’a encore été détecté dans

les domaines de moyenne et haute montagne.

La rive droite de la basse vallée du Mondego dont les silex

du Jurassique ancien et moyen ont été déplacés vers les

sites de la vallée du Côa (Aubry et al. 2 0 0 1 ; Aubry et

Mangado 2003), n’a livré qu’un seul indice possible d’une

occupation gravettienne. La série lithique récoltée sur le

site nº 46 (inventaire des prospections de surface eff e c-

tuées à proximité des sources de silex de la région de

Cantanhede (Almeida et al. s.p.), présente des indices

technologiques d’une production de supports lamellaires à

p rofil rectiligne sur des nucléus à deux plans opposés de

frappe lisses et inclinés, sur le silex local. Le choix préfé-

rentiel de cette modalité d’exploitation des nucléus semble

ê t re une des caractéristiques commune à plusieurs phases

du Gravettien (Zilhão 1997). 

La constatation d’un déficit en sites, dans plusieurs régions

dont la fréquentation est attestée au moins pour la collecte

de silex, pose clairement le problème de la re p r é s e n t a t i v i t é

du re g i s t re archéologique disponible. En effet, on manque

e n c o re de données technologiques fiables pour pouvoir

caractériser chronologiquement des ensembles lithiques

récoltés en surface sur des sites de plein air localisés à

p roximité des sources de matériaux siliceux. Par ailleurs, les

données obtenues sur la séquence d’occupation du site de

Fariseu dans la vallée du Côa (Aubry et al. 2002) montrent la

d i fficulté de repérage des occupations humaines conser-

vées en limite des plaines alluviales et des versants de ces

cours d’eau, où les phénomènes érosifs ont été part i c u l i è re-

ment marqués à la fin du Pléistocène et où le taux de sédi-

mentation alluviale a fortement augmenté depuis le Moyen-

Âge (Zilhão 1997b ; Aubry 2002). 

La carte de distribution des sites (fig. 1) indique que la majo-

rité reste encore localisée à proximité des aff l e u rements de

silex du Cénomanien de la région de Rio Maior, suivie par

plusieurs groupements de moindre densité. La découvert e

récente de niveaux d’occupation gravettiens au sein de la

séquence de l’abri de Vale Boi (Bicho 2004) fournit un indi-

ce d’occupation en limite occidentale de l’Algarve et comble

un vide entre les occupations du centre du Portugal et celles

de la côte méditerranéenne espagnole.

Les espaces géographiques concernés sont situés sur-

tout dans l’auréole sédimentaire de l’ouest de la

Péninsule ibérique mais comprennent aussi les terrains

du socle paléozoïque en bordure occidentale de la

Meseta. Dans les grottes et abris des massifs calcaires

périphériques, ils s’étalent entre 160 (Casa da Moura) et

540 mètres, si l’on accepte l’attribution gravettienne pro-

posée pour les couches I et J de la grotte de Lapa do

Picareiro  malgré les résultats obtenus pour des data-

tions sur charbons (Bicho et al. 2003) ; dans les vallées

et plateaux du Côa et de la haute vallée du Douro portu-

gais, ils s’étalent entre 160 (Cardina I) et 550 mètres d’al-

titude (Olga Grande 4 et 14). 

1.2 - La séquence chro n o s t r a t i g r a p h i q u e

1.2.1 - Les datations absolues et les problèmes de conser-

vation diff é rentielle  

De nombreuses dates ont été obtenues à partir d’os et de

charbons, par le procédé ASM, sur les séquences de l’abri

de Lagar Velho (Pettit et al. 2 0 0 3 ; Zilhão et Almeida 2003 ;

Almeida 2003), de la grotte de Buraca Escura (Aubry et al.

2001), de la grotte de Caldeirão (Zilhão 1997), de la gro t t e

de Anecrial (Zilhão 1997 ; Almeida et al. 2004) et de Va l e

Boi (Bicho et al. 2004) et par le procédé conventionnel, sur

les séquences de Cabeço de Porto Marinho (Zilhão et al.

1 9 9 5 ; Zilhão 1997). Les sites de plein air de Cardina I et

Olga Grande 4 ont fait l’objet de datations par le pro c é d é

TL (Mercier et al. 2001 ; Valladas et al. 2001), ce qui est

aussi le cas du site de plein air de Vale Comprido

( C ruzamento) (Zilhão 1997).

La phase finale continue à être la mieux datée et les

lacunes concernent les moments antérieurs de la séquen-

ce du Gravettien. L’analyse des données fait apparaître

que celles qui concernent les phases antérieures de la

séquence gravettienne sont probablement dire c t e m e n t

liées à des érosions. Ces dern i è res n’auraient pas perm i s

la conservation des macro restes organiques qui ne se

seraient pas conservés par manque de re c o u v re m e n t

(Zilhão et Almeida 2002). La concentration des dates radio-

carbones en trois groupes serait alors en relation avec les

phases à plus fort taux de sédimentation de faible énerg i e ,

mises en évidence à Lagar Velho (Angelucci 2002, 2003). Ils

sont situées respectivement autours de 27 000/29 000,

24 500/25 000 et 21 500/23 000 BP (Zilhão et Almeida 2002,

p. 55), et le premier et le dernier de ces trois moments de

sédimentation pourraient corre s p o n d re à des évènements

de Heinrich (HE2 et HE3). Pour d’autres auteurs, les

lacunes observées seraient la conséquence directe des

fluctuations de la fréquentation humaine et des variations

de densité de population (Marks 2000).

Pour la période comprise entre 27 000 et 25 000 BP on ne

dispose que de deux dates radiocarbones. Dans la

séquence de la grotte de Caldeirão, un résultat de 26 020

± 320 BP (OxA-5542) a été obtenu par le procédé ASM sur

une esquille d’os de la couche Jb, laquelle n’a pas fourn i

de matériel diagnostique dans la surface fouillée. Un résul-

tat de 26 560 ± 450 BP (GifA-97258) a été obtenu par le

même procédé sur un fragment de vert è b re de bouquetin

p rovenant de la base de l’unité stratigraphique 2f de la

g rotte de Buraca Escura (Aubry et al. 2001), en association

stratigraphique avec une extrémité de pointe à re t o u c h e

bilatérale directe (fig. 2). Cependant, il faut pre n d re en

compte qu’un évènement érosif en relation avec une

r é g ression marine antérieure à 27 100 ± 900 BP (OxA-

10849) tronqua les ensembles Bs et Al de la séquence de

Lagar Ve l h o (Angelucci 2002, 2003) et le fait que cet épi-

sode soit suivi d’une phase de stabilisation qui pourr a i t

a t t e i n d re plusieurs millénaires demande à ce que la

contemporanéité entre l’élément daté et la pièce arc h é o l o-

gique de la couche 2f de Buraca Escura soit confirm é e

(Zilhão et Almeida 2002).
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F i g u re 2 – Buraca Escura, Coupes stratigraphiques, position des éléments datés et d’arm a t u res re t o u c h é e s .

F i g u re 2 – Buraca Escura cave: stratigraphic profile with the location of the samples dated and a selection of retouched bladelet.



1.2.2 - Evolution diachronique des outillages

Excepté les fragments de sagaies encore inédites des

couches gravettiennes du site de Vale Boi (Bicho et al.

2003) aucun élément d’industrie osseuse n’a été jusqu’à

présent récolté dans des conditions stratigraphiques per-

mettant une association sûre avec un élément daté.

Néanmoins deux pointes en os de la grotte de Casa da

Moura (Zilhão 1997, p. 189, Roche 1951) et un os pénien

de la grotte de Salemas (Zilhão 1997, p. 483 ; Roche e t

a l. 1962) se rapprochent des pointes en os dites d’Isturitz

qui sont traditionnellement associées à la phase moyen-

ne du Gravettien, à burin de Noailles (Bricker 1995 ;

Goutas 2004). Les industries lithiques constituent donc la

seule base dont nous disposons pour établir la séquence

c h ro n o s t r a t i g r a p h i q u e .

Les séries gravettiennes du Portugal se caractérisent toutes

par l’utilisation de galets de quartz et de quartzite pour la

p roduction d’éclats qui sont utilisés bruts ou pour la confec-

tion d’outils sur éclat. On re n c o n t re ces productions, aussi

bien là où des silex sont disponibles à proximité du site

d’abandon, que dans des contextes où aucune re s s o u rc e

siliceuse n’existe à proximité (Zilhão 1997 ; Almeida et al.

2 0 0 2 ; Almeida 2003 ; Thacker 1996 ; Bicho et al. 2003 ;

A u b ry et Sampaio 2003a, 2003b, Aubry et Mangado 2003).

Dans les sites de la vallée du Côa, la disponibilité locale en

re s s o u rces lithiques permettant l’obtention d’éclats massifs

semble avoir dicté l’utilisation du quartz pour la confection

de grattoirs larges sur éclats,  pendant plusieurs phases du

Gravettien. De même, si dans ces sites l’utilisation du silex,

de variétés de silices hydro t h e rmales et du cristal de ro c h e

est dominante pour la confection de lamelles à dos et de

pointes à dos, le quartz a parfois été utilisé comme support

pour ces types d’arm a t u re s .

La quantification des diff é rents types de matériaux

lithiques utilisés au long du Gravettien met en évidence un

choix manifeste du quartz pendant la phase finale, même

pour des sites localisés à proximité de sources de silex

d’excellente qualité (Marks et Almeida 1996 ; Zilhão 1997 ;

Almeida 2000 ; Aubry et al. 2001)  

L’étude des techniques de retouche et de production

des supports de l’outillage retouché sur support lamel-

laire n’a pas encore été abordée de manière systéma-

tique et selon les mêmes critères d’analyse pour les

séries lithiques de cette période ; toutefois, les études

disponibles permettent de définir plusieurs procédés de

production lamellaire (fig. 3) :

- une production de lamelles, selon une pro g ression fro n-

tale, tournante ou semi-tournante, à carène et cintre peu

m a rqué sur des nucléus prismatiques à un ou deux plans

de frappe opposés, à partir de nodules de silex, des cris-

taux de quartz hyalin, des fragments de roches filoniennes

ou des galets de roches siliceuses à grain fin (fig. 3, nº 3-

8). Par ailleurs, un procédé original consistant à prépare r

une crête à l’intersection d’enlèvements effectués depuis

le dos des nucléus est attesté pour le quartz et le cristal de

roche (fig. 3, nº 1 et 2) ; 

- une production de lamelles sur des éclats, utilisant une

f r a c t u re ou une tro n c a t u re comme plan de frappe (type

burin sur tro n c a t u re) parfois à deux plans de frappe oppo-

sés (fig. 3, nº 13-15) ;

- une production de lamelles sur des blocs ou des éclats

aboutissant à des nucléus carénés (fig. 3, nº 9) ; 

- une production d’esquilles et de lamelles par perc u s s i o n

posée sur enclume. Les supports utilisés sont alors des

éclats, petits nodules, cristaux de quartz, ou des nucléus

préalablement exploités selon les procédés précédents

(fig. 3, nº 10-12). 

Le choix entre ces diff é rents procédés, leur relation avec la

distance des sources lithiques exploitées et la fonction des

sites au long de la séquence gravettienne dépassent le

c a d re de cette synthèse. Néanmoins, l’étude des arm a-

t u res sur lamelles retouchées permet de définir plusieurs

g roupes possédant des caractères communs et de rare s

séquences stratigraphiques fournissent des arg u m e n t s

pour en définir la chronologie et la position re l a t i v e .

Plusieurs catégories typologiques de pointes à dos et de

p rocédés de production des supports lamellaires (fig. 3 et 4)

sont associées dans l’unité stratigraphique 3 du site de Olga

Grande 4. L’analyse spatiale (cf. chapitre 1-3) indique une

constitution “ r a p i d e ” lors d’un court passage (Aubry 1998,

2001, 2002) et confirme ainsi la diversité qui apparaissait sur

les assemblages déjà connus, récoltés dans des conditions

et milieux ne permettant pas d’évaluer la durée de form a-

tion, comme à la grotte de Salemas (Zilhão 1997).

Néanmoins, les cinq datations obtenues sur des fragments

de quartzite provenant d’un foyer à remplissage pierreux de

la base de l’unité 3 de Olga Grande 4, sont comprises entre

26 800 et 31 000 BP, avec une large marge d’erreur (Merc i e r

et al. 2001, Valladas et al. 2001) et ne permettent pas de lui

associer une chronologie précise (la comparaison avec les

résultats radiocarbones doit aussi pre n d re en compte le fait

que cette dern i è re méthode sous-estime de façon significa-

tive l’âge réel, calendaire, des échantillons, tel qu’il est expri-

mé par les résultats TL).

La sur- représentation des nucléus obtenus par perc u s s i o n

posée sur enclume, en silex et cristal de roche, compara-

tivement aux esquilles et lamelles produites par ce pro c é-

dé ne peut pas être seulement expliquée par un tri géolo-

gique. Une étude en cours (travail en collaboration avec L.

Klaric, basée sur un référentiel expérimental) pourr a i t

c o n f i rmer qu’une partie de ces esquilles auraient été des-

tinées à être montées brutes (ou légère m e n t

t r a n s f o rm é e s ?), comme l’a proposé Zilhão (1997), à part i r

de la fréquence de représentation des “pièces esquillées ”

au long du Paléolithique supérieur. 

Cette phase d’occupation caractérisée à Olga Grande 4,

serait antérieure à celle caractérisée par une forte pro p o r-

tion de microgravettes (lamelles étroites à dos abru p t

obtenu par retouche croisée, ou plus rarement dire c t e ,

appointée, dont la base est fréquemment aménagée par

une retouche inverse) et de lamelles à dos, où les éléments
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F i g u re 3 – Méthodes de production de support lamellaires reconnus sur des séries lithiques gravettiennes, 1 et 4 : Olga

Grande 14, UE3 base, 1, 3, 11, et 12 : Cardina I, UE4 UA 10, 5, 8 et 13 : Olga Grande UE3 base, 6 : Cabeço de Porto Marinho

II, niveau inférieur, 7 et 14 : Insula II UE 2, 9 : Lapa de Anecrial c2, 15 : Abri de Vale dos Covões, UE5.  

F i g u re 3 – Bladelet core reduction sequences re p resented in lithic assemblages of the Portuguese Gravettian. 1 and 4: Olga

Grande 14, UE3 base. 1, 3, 11 and 12: Cardina I, UE4 UA 10. 5, 8 and 13: Olga Grande UE3 base. 6: Cabeço de Port o

Marinho II, lower level. 7 and 14: Insula II UE 2. 9: Lapa de Anecrial, level 2. 15: Vale dos Covões shelter, UE5.



géométriques et gravettes à base tronquée sont absents. En

e ffet, la séquence qui a été établie récemment lors des

fouilles dans l’abri 1 de Vale dos Covões (fig. 1 et 5), montre

une composition distincte des catégories typologiques de

pointes à dos au long d’une séquence que nous interpré-

tons comme gravettienne (Aubry et al. en préparation) mal-

gré les résultats d’âge tard i g l a c i a i re obtenus (par le pro c é d é

ASM sur un charbon du sommet de la couche 5, et conven-

tionnel sur des charbons de la base de la couche 8b), que

nous pensons être plutôt en relation avec les occupations

magdaléniennes sus-jacentes (fig. 5, U . E . 7 à 5).

La phase représentée dans l’unité 5 montre des micro -

g r avettes typiques un schéma de production de support s

l a m e l l a i res sur des nucléus/burins sur tro n c a t u re voisin de

celui observé en France (fig. 3), pour le Gravettien récent

de la base de la séquence de l’abri du Blot (Klaric 2000 et

2003) et du Périgordien VI de la séquence du Sud-Ouest

aquitain (Bricker et al. 1995). Une  fonction de nucléus pour

la production de supports lamellaires pour arm a t u re s

m i c rolithiques (des microgravettes, des pointes à dos

courbe et lamelles à dos), avait déjà été proposée pour les

burins sur tro n c a t u re de Vale Comprido (Barraca). Ce gise-

ment de plein air situé à côté de celui de Vale Comprido

( C ruzamento), fouillé avec des méthodes modernes, n’en

est en toute probabilité qu’une zone marginale éparg n é e

par les fouilles anciennes (Zilhão 1997). Vu le résultat TL

obtenu pour Vale Comprido (Cruzamento) (27 900 ± 2 200

BP), et compte tenu de la sous-estimation (trois à quatre

m i l l é n a i res, pour l’époque en question) de l’âge radiocar-

bone, ce Gravettien portugais à burins sur tro n c a t u re cor-

respondrait à une phase récente du Gravettien.

Les phases postérieures du Gravettien final se placent

e n t re 22 500 et 21 500 BP (Zilhão (1997) et Almeida (2000)

ce que semble bien confirmer les résultats obtenus à par-

tir de l’analyse technologique de l’ensemble TP06 de la

séquence de l’abri de Lagar Velho (Almeida et al. 2003), et

59

F i g u re 4 – Olga Grande, unité stratigraphique 3, arm a t u res retouchées sur support lamellaires. 

F i g u re 4 – Olga Grande, level 3. Bladelet tools. 
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F i g u re 5 -  Abri de Vale dos Covões, coupe stratigraphique de référence et sélection d’arm a t u res retouchées sur support s

l a m e l l a i res. 

F i g u re 5 – Vale dos Covões. Stratigraphical profile and a sample of retouched bladelets from the diff e rent levels.



de l’étude typo-technologique des riches ensembles

lithiques provenant des unités 4b et 4 base du site de

plein air de Cardina I (Aubry et al. 2003c, fig. 6). Sur ce

site de plein air, l’analyse des supports lamellaires et des

procédés de retouche des lamelles à dos et à dos tron-

qué, de l’unité artificielle 10 de la couche 4,  permet

d’observer que l’ampleur de la réduction de largeur liée

à la confection du dos par retouche est moindre que

pour les exemplaires de la même catégorie typologique

provenant du sommet de la couche 2e de la séquence

de Buraca Escura (fig. 2). La faible représentation des

armatures de ce type dans la couche sous-jacente 4b

(fig. 6, niveau 4b) ne permet pas de donner une signifi-

cation chronologique à ce détail, qui demanderait à être

confirmé sur d’autres séquences. 

Les procédés de productions des supports lamellaire s

sont semblables à ceux représentés à Olga Grande, où

s’ajoute la production de lamelles sur des fronts de

grattoirs carénés (fig. 3). A Cardina I, le déficit en

esquilles et lamelles produites pas percussion posée

est attesté sur des silex allochtones provenant de plus

de 150 km. Le taux maximum de fragmentation, abou-

tissant à des nucléus de moins d’un centimètre, n’est

possible que par cette méthode et ne peut s’expliquer

par un souci d’économie puisque ce type de pro d u c-

tion est attesté sur le silex et le quartz pour des sites

où ces matériaux sont d’origine locale (Aubry et al.

2 0 0 1 ; Almeida 2003, et s.p.). 

La présence de quelques burins sur des supports de petit

gabarit qui évoquent le type “ N o a i l l e s ” dans les unités 4b

et 4/10 du site de Cardina I, associés à des lamelles à dos

t ronquées est à noter (fig. 7). Nous ne possédons pas

assez de données pour trancher entre une convergence de

f o rme ou un rapprochement peu probable avec les assem-

blages de nombreux burins de Noailles, plus anciens, en

France et dans le nord de l’Espagne.
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F i g u re 6 - Cardina I, arm a t u res retouchées sur support lamellaires, unités stratigraphique 4/10 et 4b. 

F i g u re 6 - Cardina I. Typology of bladelet tools in levels 4/10 and 4b. 



La période chronologique entre 25 000 et 21 500 BP com-

mence donc lentement à être balisée de points d’ancrages

et plusieurs études typo-technologiques sont en cours.

Cependant, aucune nouvelle donnée ne permet de savoir

si l’on doit continuer à y placer, sur la seule base de la pré-

sence de pointes à retouche abrupte, la phase du

Fontesantense, définie à partir des séries de Fonte Santa

( t rois dates obtenues par le procédé TL sur des silex

c h a u ffés, comprises entre 35 300 ± 3 600 BP et 40 400 ±

4 600 BP) et de Casal de Felipe. De même, il reste à éta-

blir la chronologie de l’assemblage lithique compre n a n t

des lamelles à retouches marginales, reconnues sous des

niveaux contenant des vestiges solutréens, à la base de la

séquence du site du versant de Vale das Buracas (Almeida

et Neves 2003 ; Almeida et al. 2004).

1.3 - L’analyse spatiale

L’ a p p roche synchronique est probablement celle où les

études menées à partir des séries découvertes sur des

sites fouillés selon des méthodes modernes ont perm i s

d’obtenir des résultats des plus novateurs concernant l’or-

ganisation spatiale de niveaux d’occupation et la re s t i t u-

tion des comportements des gravettiens. En effet, les

résultats obtenus à partir de l’analyse spatiale de la distri-

bution et des relations spatiales fondées sur les re m o n-

tages lithiques mettent en évidence des moments où la

c o n s e rvation post-dépositionnelle des vestiges abandon-

nés sur des sols d’occupation du Gravettien final est

bonne, relativement à d’autres régions d’Europe où les

p rocessus liés aux alternances du gel-dégel ont eu un

impact important. L’absence de phénomènes de déplace-

ments post-dépositionnels de grande ampleur, tant en

milieu karstique, pour des occupations du Gravettien final

et terminal (Almeida 2003 ; Zilhão 1997 ; Almeida et al.

2004), que pour des phases plus anciennes dans des

arènes granitiques conservées localement en plein air

( A u b ry et al. 2002 ; Aubry et Sampaio 2003a, 2003b), per-

mettent ainsi une approche spatiale.

Sur le site sous-abri do Lagar Velho, qui occupe la rive

orientée vers le nord d’une étroite vallée encaissée dans

des calcaires crétacés, plusieurs phases d’occupation

gravettiennes ont été définies, dont celles de la s é p u l t u re

de l’enfant (cf. chapitre 1-5, Zihão et Trinkaus 2002).

L’analyse spatiale des vestiges constituant le niveau d’oc-

cupation EE15 a permis de mettre en évidence la quasi

absence de production laminaire et lamellaire sur l’assem-

blage d’un effectif de plus de 700 pièces, en association

spatiale avec deux stru c t u res de combustion, dont l’une

datée sur un fragment de charbon de Pinus sylvestris d e

22 493 ± 107 (Wk-9256). Les restes de faune chassée sont

constitués par les os fragmentés des extrémités et des

mandibules, dominés par le Cerf et le Bouquetin et, dans

une moindre mesure, par le Cheval, le Sanglier, le Chamois

et le Chevreuil. Plusieurs concentrations de vestiges

lithiques correspondant à des séquences de débitage sur

des galets de quartzite et blocs du silex local peuvent être

mises en relation avec une des deux stru c t u res de com-

bustion, de construction et fonctions distinctes et avec la

préparation et la sélection de parties anatomiques char-

nues sur des carcasses obtenues lors de courts séjours de

chasse (fig. 8,  Zilhão et Almeida 2002 ; Almeida 2003).

L’étude en cours des restes fauniques indiquerait la pré-

dominance d’activités associées au traitement des peaux.

Dans un tout autre contexte géographique, l’analyse de

l ’ o rganisation spatiale des vestiges lithiques seuls conser-
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F i g u re 7 – Burins de Noailles provenant d’une occupation

du Gravettien final (UE 4/UA 10) du site de Cardina I.   

F i g u re 7 – Noailles burins re c o v e red in a final Gravettian

occupation (UE 4/UA 10) of Cardina I (Vila Nova Foz Côa).



vés dans l’unité stratigraphique 3 du site de plein air de

Olga Grande 4 (fig. nº 1), a permis de mettre en évidence

des séquences de réutilisation de blocs de quartz et de

q u a rtzite qui rentraient dans la constitution de stru c t u re s

de combustion de diff é rentes morphologies et pro b a b l e-

ment de fonctions distinctes (fig. 9, Aubry et Sampaio

2003a, 2003b ; Aubry et al. 2003c). L’industrie lithique

taillée, en relation avec ces stru c t u res, est (comme il a été

noté pour l’occupation EE15 de l’abri de Lagar Ve l h o )

constituée d’éclats épais et larges obtenus sur des galets

de quartzite et des blocs de quartz locaux et de support s

l a m e l l a i res en silex et cristal, d’origine allochtone.

L’analyse de la répartition spatiale des diff é rentes catégo-

ries de vestiges indique des déplacements et lieux de

rejets distincts pour les éléments taillés et therm o - f r a c t u-

rés, contraires au pendage des terrains, et une org a n i s a-

tion spatiale qui indique une constitution pendant un

même séjour, probablement de  courte durée. 

L’ensemble lithique découvert dans la couche 2b, du site

de Lapa de Anecrial, cavité localisée à 340 mètres d’altitu-

de, est associé à deux dates  de 21 560 ± 680 BP (ICEN-

964) sur charbon, par la méthode conventionnelle et de 21

560 ± 220 BP (OxA-5526) par la méthode ASM sur un
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F i g u re 8 - Lagar Velho, analyse spatiale du niveau EE15 (QZ = variétés de quartz, S = variétés de silex).

F i g u re 8 – Lagar Velho. Spatial analysis of level EE15 (QZ = variety of quartz, S = variety of flint).
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F i g u re 9 -  Olga Grande 4 unité stratigraphique 3, répartition des éléments de plus de 5 cm et en quartz, relations établies par

remontage des éléments thermofracturés, en quartz et quartzite et remontage de l’industrie taillée. 

F i g u re 9 – Olga Grande 4 level 3. Spatial distribution of >5 cm items, distribution of quartz artefacts, refitting connections of

q u a rtz and quartzite thermoclasts, and stone tool refits. 



charbon d’E r i c a. Cette série a fait l’objet d’une analyse

spatiale détaillée et d’une interprétation qui ont été expo-

sées dans plusieurs articles (Zilhão 1997 ; Almeida 1998,

2 0 0 0 ; Almeida et al. s.p, fig. 10a). Le remontage systéma-

tique des 586 vestiges lithiques de la couche 2 concern e

51 %, en effectif, et 92 % du poids total (Almeida s.p.). Il a

p e rmis de démontrer l’association sur une même plaquet-

te, provenant d’une source de silex oxfordien distante de

plus de 15 km, de deux procédés de gestion et d’orienta-

tion des volumes de débitage ; prismatique sur une arête

n a t u relle et de type grattoir caréné, sur des éclats re t i r é s

du même volume (fig. 10b). Ces derniers mettent en évi-

dence un déficit en produits lamellaires, débités sur place,

pour être probablement apportés ailleurs ou être montés

( b ru t s ?) sur le fût d’une arme de chasse. L’analyse de l’or-

ganisation spatiale des vestiges lithiques et osseux (essen-

tiellement des restes de lagomorphes) indique la constitu-

tion de cet assemblage archéologique à l’occasion du

c o u rt séjour d’un groupe de quelques personnes. La

r é p a rtition des vestiges correspond à l’utilisation d’un

foyer en cuvette, probablement dans le cadre d’une halte

intégrée dans une exploitation logistique des re s s o u rc e s

de ce massif calcaire. 

L’analyse des relations spatiales à une échelle géogra-

phique plus large, basée sur l’étude de la provenance des

m a t i è res pre m i è res siliceuses, a vu un développement

récent. Les travaux ont fourni les pre m i è res données per-

mettant de mettre en évidence des déplacements pouvant

dépasser deux cents kilomètres vers la vallée du Côa, une

région sans re s s o u rce en silex (Aubry et Mangado 2003a,

2 0 0 3 b ; Aubry et al. 2001, 2004) ou bien vers l’extrémité

occidentale du littoral de l’Algarve, aux re s s o u rces en silex

de qualité médiocre (Bicho et al. 2004). Les modèles inter-

prétatifs de déplacement de ces réserves de silex homo-

gènes à grain fin (Cénomaniens  de la région de Rio Maior,

Leiria, Oxfordien de la vallée du Nabão, Bajocien/Bathonien

de la région de Cantanhede), demandent encore à être

testés. Ces premiers résultats demanderaient à être

a p p rofondis et fondés sur une meilleure connaissance et

caractérisation pétrographique non seulement des

s o u rces de silex du Portugal, mais aussi de celles des for-

mations miocènes du terr i t o i re espagnol limitrophe (vallée

du Douro et ses affluents, vallée du Tage) car leur utilisa-

tion est attestée sur les sites de la vallée du Côa (Aubry et

Mangado 2003a, 2003b ; Aubry et al. 2001, 2004 ; Bicho

et al. 2004).

Ces résultats fournissent aussi des indications sur les sec-

teurs qui ont été fréquentés pendant le Gravettien (et en

général pendant tout le Paléolithique supérieur) où les

indices archéologiques manquent encore (région de

Salamanca, Ávila et Valladolid, en Espagne, régions

d’Anadia et de Cantanhede, au Port u g a l ) .
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F i g u re 10 -  Grotte de Anecrial, a : remontage d’un bloc de silex. b : analyse spatiale des vestiges lithiques de la couche 2.

F i g u re 10 – Anecrial. a: refitting flint nodule. b: spatial distribution of the lithics in level 2.



1.4 - Environnement et mode de subsistance

La reconstitution précise des paléo-environnements est

e n c o re trop peu avancée. Les travaux ponctuels eff e c t u é s

sur des assemblages fauniques associés à des industries

gravettiennes (Aubry et al. 2001 ; Davis 2002 ; More n o -

G a rcía et Pimenta 2003 ; Bicho et al. 2003) ou des re s t e s

anthracologiques (Figueiral 1993 ; Figueiral et Te rral 2002,

Q u e i roz et al. 2002), permettent seulement de préciser le

c a d re paléoenvironnemental, établi sur la base des don-

nées océaniques ou des environnements morphosédi-

m e n t a i res et pédologiques de sites arc h é o l o g i q u e s

(Angelucci 2002, 2003).

Les rares assemblages fauniques associés à des assem-

blages lithiques gravettiens étudiées (Cardoso 1992 ; Davis

2 0 0 2 ; Aubry et al. 2001 ; More n o - G a rcía et Pimenta 2003 ;

Bicho et al. 2004) indiquent une ru p t u re nette de la nature et

des modalités d’accumulation des assemblages osseux

avec les niveaux du Paléolithique moyen, sous-jacent, où

l’accumulation semble surtout liée à la fréquentation par de

grands carn i v o res, en particulier la hyène (C ro c u t a s p . ) .

Dans les assemblages associés à des niveaux d’occupation

gravettiens, les traces de carn i v o res existent toujours, sur-

tout dans les assemblages à faible densité de vestiges du

début de la séquence. Au sein des restes de faunes port a n t

des traces anthropiques, les espèces détectées sont le Cerf ,

le Bouquetin, le Chamois, le Sanglier, le Cheval, l’Auroch et

les Lagomorphes, ces derniers pouvant constituer une

grande pro p o rtion de restes.    

Les niveaux gravettiens d’occupations du site de Vale Boi,

localisé à l’extrémité sud-ouest du Portugal (Algarve), dis-

tant de deux kilomètres de la côte atlantique actuelle,

contiennent des restes de mollusques dont le milieu nature l

actuel correspond à la zone intertidale (Bicho et al. 2004). 

Les rares études anthracologiques effectuées sur les char-

bons récoltés dans des niveaux du Gravettien final, ont

p e rmis d’établir l’absence d’espèces méditerranéennes et

de rapprocher les espèces présentes (Pynus sylvestris,

Erica, Betula, Cytisus Scoparius, Ulex, Buxus semperv i-

re n s…) avec les assemblages actuels des reliefs calcicoles

du versant sud des Pyrénées, à des altitudes comprises

e n t re 1 100 et 1 800 mètres, où prédominent des paysages

de végétation ouverte de type steppe (Queiroz et al. 2002 ;

Figueiral in : Aubry et al. 2001). 

1.5 - Les restes humains

Une seule sépulture gravettienne est connue en Péninsule

ibérique. Elle a été découverte en 1998, au centre du

P o rtugal, dans l’Abri du Lagar Velho (fig. 1 et 11). Il s’agit

d’un enfant mort dans sa cinquième année dont les re s t e s

ont été datés par le radiocarbone entre 24 500 et 25 0 0 0

BP (Zilhão et Trinkaus 2002). Le corps avait été déposé sur

le dos, la tête légèrement inclinée sur le côté gauche,

orientée vers l’est et les pieds vers l’ouest. Les bras étaient

étendus le long du corps et la main droite reposait sur la

hanche du même côté. Les jambes étaient légèrement flé-

chies et le bassin était un peu plus bas, témoignant, de

même que la position légèrement plus élevée du crâne,

d’une adaptation du corps à la morphologie en cuvette

d’une fosse sépulcrale dont la profondeur peut être esti-

mée entre 20 et 30 cm. Sous les jambes, une nappe de

charbons créée par la combustion d’une seule branche de

pin sylvestre indique qu’un feu avait été allumé au fond de

la fosse, préalablement à la déposition du corps.

Les ossements et les sédiments qui remplissaient l’espace

vide avaient une intense couleur rouge. Le tout formait une

tache aux limites nettes, concordant avec le contour du

corps avant la décomposition des tissus mous. Cela indi-

quait que le cadavre avait du être enveloppé dans un

“ s u a i re ” semi-rigide, probablement une peau d’animal.

Près du cou, a été re t rouvé un coquillage percé (L i t t o r i n a

obtusata), coloré lui aussi par l’ocre rouge ; un autre ,

cassé, fut récupéré dans le mince niveau de sédiments

remaniés qui recouvrait le contexte funéraire en place et en

faisait probablement aussi partie. A ces pendentifs qui fai-

saient peut-être partie d’un collier, il faut ajouter quatre

canines de cerf percées, appartenant à quatre animaux

d i ff é rents, deux mâles adultes jeunes et deux femelles

adultes âgées. L’analyse de leur procédé de perçage et

leur étroite association spatiale avec les restes crâniens de

l’enfant indiquent que ces objets devaient former une

p a ru re portée sur le front, arrangée de façon symétrique,

les deux plus petits (des femelles) dans les extrémités et

les deux plus grands (des mâles) au centre .

Une portion de colonne vertébrale et les côtes corre s p o n-

dantes d’un jeune lapin ont été découvertes sur les jambes.

Cet ensemble appartenait sûrement à un squelette complet

dont beaucoup d’autres éléments ont été re t rouvés, eux

aussi teints en rouge, dispersés à l’intérieur de la sépulture .

Il s’agit donc probablement d’une offrande funéraire corre s-

pondant à la déposition, sur le suaire enveloppant le corps

d’un humain juvénile, du corps d’un lapin juvénile. Il est éga-

lement fort probable que les deux bassins de cerf tro u v é s

auprès des pieds et de l’épaule droite correspondent à des

pièces de viande déposées près du corps de l’enfant,

comme faisant partie du rituel funéraire, étant donné l’état

de conservation de leur surface qui contraste avec l’altéra-

tion marquée, causée par les carn i v o res, des autres osse-

ments trouvés dans les sédiments environnants. 

Cette sépulture correspond à l’un des rares enterre m e n t s

d’enfant de cette phase chronologique. Il s’agit sans doute

du plus complet et du mieux documenté que nous

connaissions actuellement. Les détails du rituel funéraire et

les caractéristiques des objets de paru re pourraient indi-

quer une communauté de culture avec le sud-ouest de la

France, l’Italie et l’Europe centrale.

2- BILAN ET PERSPECTIVES

2.1- Les “ o r i g i n e s ” du Gravettien

Les “ débuts ” du Paléolithique supérieur au Portugal

restent encore la zone la plus floue de la séquence chro-

nostratigraphique puisque moins d’une dizaine de sites
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sont attribués à la période comprise entre 29 000 et 25 000

BP (Zilhão 1997 ; Bicho 2000 ; Thacker 2001 ; Aubry et

al. 2006). Deux hypothèses ont été proposées pour expli-

quer cette faible densité, elle pourrait corre s p o n d re à une

fréquentation éphémère par des populations modern e s

dans des terr i t o i res encore occupés par une population

n é a n d e rtalienne résiduelle (Marks 2000 ; Straus et al. 2000)

ou serait la conséquence de la reprise, pendant plusieurs

phases érosives, des sédiments qui seraient susceptibles

de contenir les vestiges d’occupation contemporains de

cette phase chronologique (Zilhão 2001). 

L’étude géologique et les dates ASM obtenues pour la

séquence de l’abri de Lagar Velho (Zilhão et Almeida

2003 ; Angelucci 2002, 2003) indiquent que la période

antérieure à 27 000 BP est caractérisée par plusieurs

discontinuités érosives majeures qui sont aussi obser-

vables sur plusieurs séquences karstiques, dans le

Massif de Sicó contenant des vestiges d’occupation

gravettienne (Aubry et al. 2006 ; Almeida et al. 2004). La

comparaison avec la séquence observée dans la grotte

de Buraca Escura (fig. 1 et 2) et la position stratigra-

phique des vestiges lithiques de ce gisement, indiquent

une discontinuité érosive au sommet de l’ensemble 3,

sous-jacente à l’unité 2f, qui contenait l’os de bouquetin

en association avec un fragment distal de pointe à dos

et daté par le procédé ASM de 26 560 ± 450 BP. A cette

pièce, est peut être associé un fragment mésial de

lamelle à retouche alterne, que nous avions regroupé

dans un article précédent (Aubry et al. 2001) avec les

lamelles à dos tronqué du sommet de la couche 2e,

mais qui se trouve en fait à la base de l’unité 2d, dans le

remplissage d’une discontinuité érosive antérieure au

dépôt de l’unité 2e, peut être contemporaine du dépôt

de 2f (fig. 2). Cette phase, ou ces phases érosives, peu-

vent être corrélées avec celles qui ont affecté les

ensembles Bs et Al de l’abri de Lagar Velho (Angelucci

2002, 2003).

Si les hypothèses d’attribution culturelle proposées ci-des-

sus sont correctes (fig. 5), de telles phases érosives fure n t

aussi part i c u l i è rement marquées à l’Abri 1 de Vale dos

Covões par des canaux érosifs affectant le sommet de

l’ensemble 8o, interprétés par L. Dumiccio (Depart a m e n t o

de Ciências da Te rra da Universidade de Coimbra) comme

le  résultat d’une concentration de l’écoulement d’une

r é s u rgence karstique située au fond de l’abri (fig. 5). Dans

cette séquence, une telle phase peut donc être située,

c h ronologiquement, entre l’occupation caractérisée par

des lamelles appointées à retouche alterne et des lamelles

à dos à la base du niveau 8b, et l’occupation gravettienne

à pointes à dos des unités 6 et 7, elle-même surm o n t é e

par des occupations caractérisées par des micro g r a v e t t e s

( A u b ry et al. 2 0 0 6 ) .

Dans la proposition de Zilhão (1997), les lamelles Dufour

confectionnées par retouche alterne sur des support s

l a m e l l a i res à profil rectiligne seraient contemporaines du

site de plein air de Vale de Porcos, où des lamelles de mor-

phologie semblable ont été  produites sur des nucléus

carénés et de type burin des Vachons, en association avec

une production laminaire de grand module (par contraste

avec les assemblages lithiques de tout le Paléolithique

supérieur du Portugal).  À la grotte de Pego do Diabo, des

lamelles Dufour sont associées à plusieurs dates dont une

de 28 120 + 820-760 BP (ICEN-732) obtenue sur des

esquilles d’os.

La comparaison de ces éléments avec les arm a t u res clas-

sées dans les deux catégories typologiques des fléchettes

et des gravettes provenant de la base de la couche 5 de

l’Abri Pataud (Bricker 1995, p. 54 et 55) révèle l’association

de types très distincts. Des lamelles étroites appointées

par retouche alterne, dont certaines sont semblables aux

e x e m p l a i res du site de Pego do Diabo (Zilhão 1997) sont

associées à des pointes à dos, obtenues par une re t o u c h e

c roisée. Si l’attribution que nous proposons est confirm é e
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F i g u re 11 – Sépulture de l’enfant de l’abri de Lagar Ve l h o .

F i g u re 11 – The Lagar Velho child burial.



par le résultat de dates sur d’autres matériaux que les

charbons (fig. 5), la série provenant de la base de la

couche 8b de Vale dos Covões présente une association

semblable. Néanmoins, la rareté et la disparité des infor-

mations technologiques et typologiques disponibles pour

les phases récentes de l’Aurignacien et en particulier pour

les assemblages dominés par les burins carénés et les

burins des Vachons, aussi bien que l’absence d’analyse

taphonomique pour la couche 5 de l’Abri Pataud perm e t-

tant de définir la relation entre les diff é rentes unités

( a v a n t / a rr i è re, supérieur/moyen/inférieur), la variabilité, des

d i ff é rentes catégories typologiques d’arm a t u res sur lamel-

le des phases récentes de l’Aurignacien et des phases

“ m o y e n - a n c i e n ” du Gravettien, reste à établir.

Quoi qu’il en soit, la nature des séquences litho-stratigra-

phiques et archéologiques et l’existence d’une phase éro-

sive majeure font, par conséquent, que les données dis-

ponibles au Portugal, ne nous semblent pas encore suff i-

santes pour reconstituer de façon sûre les modalités de

fréquentation de ces régions et la signification des chan-

gements des outillages lithiques pendant la fourc h e t t e

c h ronologique qui s’étend entre 30 000 et 25 000 BP.  

2.2 - Bilan et perspectives de re c h e rc h e

Si les stades évolutifs qui mènent du Gravettien final au

P rotosolutréen semblent maintenant bien établis et calés

c h ronologiquement (Zilhão 1997 ; Almeida 2000 ; A u b ry e t

a l. 2001 ; Zilhão et Almeida 2003), les données disponibles

pour les phases antérieures montrent bien le double

impact des dynamiques sédimentaires dans la destru c t i o n

des matériaux organiques permettant l’obtention de data-

tions absolues et pouvant occasionner des re m a n i e m e n t s

post-dépositionnels des vestiges lithiques.

Les sites qui ont fait l’objet d’une analyse technologique et

spatiale par le biais de remontages lithiques montre n t ,

aussi bien pour les vestiges d’occupation en milieu kars-

tique (Aubry et al. 2 0 0 1 ; Almeida 2003) que pour ceux pro-

venant des plateaux granitiques de l’intérieur (Aubry et

Sampaio 2003a, 2003b), que les vestiges ont été aban-

donnés lors d’occupations courtes. Les activités docu-

mentées sont majoritairement axées sur le traitement des

c a rcasses et la réparation des parties lithiques des arm e s

de chasse, ou bien liées directement à la présence de silex

et à la production de réserves de supports laminaire s ,

d’outils ou de nucléus, en vue d’une utilisation diff é r é e .

L’étude technique en cours par L. Klaric (bourse post-doc-

torale Fyssen), des méthodes de production des support s

l a m e l l a i res et des techniques de retouche des pointes à

dos et lamelles à dos des diff é rentes phases individuali-

sées jusqu’à présent, aussi bien que le développement

d’études tracéologiques (M. Araújo), pourraient perm e t t re

de tester l’interprétation fonctionnelle des pro d u c t i o n s

d’éclats en quartz et en quartzite basée sur l’analyse de

l ’ o rganisation spatiale de ces pro d u c t i o n s .

La relation entre la production d’esquilles et de lamelles

par percussion posée sur enclume et la confection

d ’ a rmes de chasse reste encore à établir pour perm e t t re

une approche technique globale de la production lithique

et l’interprétation fonctionnelle des sites. On peut espére r

que la mise en évidence de stigmates d’impact, sur des

s u p p o rts lamellaires ou des esquilles non re t o u c h é e s ,

parallèlement à la constitution d’un référentiel expérimen-

tal de montage de ces produits et de fractures lors de l’uti-

lisation sur des projectiles en matériaux org a n i q u e s ,

a p p o rtera de nouveaux arguments pour expliquer la faible

p ro p o rtion des arm a t u res à dos, ou même leur absence,

pendant certaines phases et dans certains sites gravet-

tiens du Port u g a l .

Les niveaux du Gravettien final de Cabeço de Porto Marinho

et de Te rra do Manuel, dans le bassin de Rio Maior, corre s-

pondent probablement à des occupations plus longues, à

c a r a c t è re résidentiel, comme c’est le cas aussi pour les sites

de l’énigmatique Fontesantense. À Cabeço de Port o

Marinho, cependant, les fouilles n’ont pu affecter qu’une

p o rtion périphérique des occupations, coupées par une

s a b l i è re et à Te rra do Manuel les fouilles modernes n’ont pu

exploiter qu’une petite zone marginale épargnée par les

fouilles anciennes. Seuls les niveaux d’occupation du

Gravettien final du site de Cardina I (Vila Nova de Foz Côa)

sont donc suffisamment intacts et denses pour que les

assemblages lithiques et les stru c t u res conservées puissent

ê t re interprétés comme correspondant à des occupations

résidentielles (Aubry et al. 2003).

Ce déficit en sites résidentiels peut être interprété comme

la conséquence d’un biais dans la conservation ou la

détection des indices constituant notre re g i s t re arc h é o l o-

gique. Afin de pallier ces manques, plusieurs orientations

peuvent être proposées :

- la prospection systématique des plateaux occupant les

points les plus hauts des massifs calcaires de

l ’ E s t remadura où, selon le modèle établi pour la vallée du

Côa (Aubry et al. 2002), la préservation d’un couvert nei-

geux pendant le Pléniglaciaire supérieur aurait pu être à

l’origine d’accumulations saisonnières d’eau qui pourr a i e n t

avoir attiré les grands herbivore s ;

- la prospection systématique et la réalisation de sondages

dans les dépôts alluviaux des bassins versants où les pré-

cipitations sont collectées sur de faibles superficies pour-

raient perm e t t re de mettre en évidence des vestiges d’oc-

cupations humaines antérieures au Dryas III, conservés au

contact entre les versants et la plaine alluviale ;

- la prospection systématique et suivie de la bande littora-

le actuelle des secteurs où des dépôts antérieurs au

P l é n i g l a c i a i re supérieur se sont conservés et sont obser-

vables malgré la couvert u re éolienne accumulée pendant

l’Holocène, tel que ceux qui contiennent des troncs de

Pinus sylvestris détectés et datés entre 20 700 ± 300 BP et

29 100 ± 510 BP, au sud de Espinho, entre les plages de

Esmoriz, Cortegaça et Maceda (Granja et al. 1996).
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