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PREMIERE PARTIE

LES PREMIERS HOMMESjJk

CHAPITRE I

UNE SCIENCE NOUVELLE

Court preambule. — Histoire de 1’archeologie prehistorique; ses 
apdtres, leurs travaux; Boucher de Perthes, Lartet, Christy. — 
Notions indispensables a 1’intelligence du sujet. — Les terrains 
tertiaires et quaternaires. — Qu’entendre par fossiles?

Depuis un demi-siecle & peine, tine science nouvelle a 
surgi parmi tant d’autres qui occupaient dej a 1’atten tion 
des esprits. U semble que, tard venue, elle ait pretendu 
compenser par la rapidite de sa marche, par 1’ardeur de 
ses adeptes, par I’engouement dent elle est 1’objet, la ne
gligence des siecles passes et reprendre le rang qu’elle 
aurait toujours dii tenir dans les connaissances humaines.

Nous voulons parler de I’archeologie prehistorique, mot 
un pen etrange pour des oreilles inexperimentees, par 
lequel on designe les etudes embrassant dans leur 
ensemble tout ce qui touche a 1’histoire primitive de 
1’homme.

Apres avoir fouille, decouvert on invente tout ce que son 
genie lui rendait accessible, 1’homme s’est apercu un jour 
que sa propre histoire lui etait profondement inconnue.
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Aussitot les esprits curieux d’approfondir ont aborde les 
questions nombreuses surgissant de cette interrogation.

Depuis vingt ans surtout, les travaux de tout genre 
affluent, apportant leurs rayons lumineux sur les origines 
encore si obscures de 1’humanite. Or, la verity nous oblige 
a declarer que, malgre la valeur et le nombre des efforts 
tentes, les incertitudes sont presque les memes qu’au 
debi·. Bien qu’attaque de tons les cotes a la fois, le mys- 
terieux pass0 de 1’homme ne nous est pas encore revele, 
scientifiquement parlant. Plusieurs pages importantes 
sont ouvertes sous nos yeux, mais le livre n’est pas com- 
plet; on pent dire que le plan en est a peine fixe, tant les 
contradictions abondent sur des solutions de premiere 
importance.

La faute, il faut le dire, en est beaucoup a cet esprit 
materialiste qui s’est si malheureusement et si complete- 
ment empare de la science a notre epoque; qui repousse, 
sans meme vouloir les examiner et par cela seul qu’ils sont 
d’ordre surnaturel, tons les arguments tires de Faction 
divine sur notre monde visible; qui se refuse a reconnaitre 
aux livres saints le droit de parole dans 1’etude d’un pro- 
bleme si complique, qui ne considere comme admissibles 
que les idees admises par ses adeptes.

Quoiqu’il en soit des sentiments auxquels obeissent les 
cherchesrs, 1’arclieologie prehistorique nous a neanmoins 
deja revele suffisamment pour nous permettre de reconsti- 
tuer quelques-lines des principales phases de 1’humanite 
naissante.

Si la science n’est pas encore en mesure de nous prou- 
ver, comme elle y pretend, que 1’homme n’est pas Γoeuvre 
directe de Dieu et le couronnement de la creation, elle est 
assez avancee pour nous permettre d’^tudier son passe le 
plus proche de nous. De nos primitifs ancetres il reste 
leurs ouvrages : les cavernes et les demeures qu’ils habi- 
taient, les tombeaux on ils enfermaient leurs morts, les 
fortifications qu’ils construisaient, les instruments dont 
•Is se servaient, les ornements qu’ils portaient. Ce sont la 
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des documents precieux qui, bien interroges, peuvent 
donner d’interessantes reponses. G’est a eux que nous 
nous adresserons an cours de ce travail.

Comme la plupart des sciences, 1’archeologie prehisto- 
rique eut les plus humbles debuts. G’est au simple examen 
d'os exhumes, de quelques caillous aux contours bizarres 
quelle doit sa naissance; mais des 1’antiquite on en re- 
connait le germe, germe infecond qu’il etait donne & 
un Frangais, Boucher de Perthes, d’animer et de deve- 
lopper.

Il n’est personne qui n’ait ete a meme de remarquer 
dans les musees on dans les collections, parfois meme a la 
surface du sol ou dans des fouilles, des silex aux formes 
regulieres, rappelant d’une facon plus ou moins parfaite 
nos haches nos couteaux, et divers outils d’un usage jour- 
nalier.

Cette remarque avait ete faite depuis bien longtemps 
par nos ancetres; mais ils attribuaient a des jeux de la 
nature ces singularites dont ils ne recherchaient pas en
core la cause. L’ignorance aidant, la superstition s’en 
etait melee. Ges pierres, tantot taillees & grands eclats, 
tantot polies avec soin, etaient devenues depuis bien des 
siecles 1’objet d’un culte general qu’on retrouve, meme 
de nos jours, sur tons les points du monde, Res Ro
mains , les Celtes, les Danois, les Scandinaves les appe- 
laient pierres de la foudre ou du tonnerre. Au Japon, en 
Asie Mineure, sur les coles sauvages de I’Afrique, en 
Chine, au Bresil comme au Portugal, en Italie comme dans 
les Indes, partout ces pierres passent pour etre d’une pro
venance divine.

Les couteaux en silex tranchants etaient frequemment 
employes dans les rites des religions anciennes. Π en etait 
de meme chez les anciens peoples du nouveau monde. 
Chez les Egyptiens , chez les Hebreux, chez les Romains, 
certaines ceremonies et certains sacrifices ne devaient s’ac- 
complir qu’au moyen des couteaux de pierre.

1*
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Telle est la puissance des vieux usages que, pendant 
longtemps et a di verses reprises, soutenue par les edits 
des empereurs et des rois, 1'Eglise dut intervenir pour 
essayer de detruire la fidelite persistante des peuples a ces 
usages paiens.

। On trouve encore sur la cote occidentale d’Afrique des 
'sacrifices accomplis avec le couteau de pierre; et, en 
pleine Europe, les palikares albanais fouillent 1’omoplate 
d’un mouton avec des silex aiguises lorsqu’ils veulent lire 
dans ses fibres le secret de I'avenir.

Malgre les lumieres de la foi et de la science, on signa- 
lait encore, au xvn® siecle, les profondes racines de cette 
superstition. De nos jours meme, s’ils ne s’en servent plus 
dans raccomplissement de rites religieux, nous voyons les 
paysans de bien des campagnes de France et d’Europe 
regarder la possession d’une hache polie comme un talis
man inappreciable centre les malefices pouvant atteindre 
les homines ou les bestiaux

N6anmoins, meme des 1’antiquite, quelques esprits plus 
eclaires ou moins superstitieux donnaient a ces objets du 
culte general une origine toute differente. G’est ainsi que 
1’empereur Auguste, au dire de Suetone, avait reuni dans 
un de ses palais une collection nombreuse de silex polis et 
d’ossements de grands animaux qu’il prenait pour les 
restes des geants et les armes des heros. Le moyen age 
et aussi la renaissance partagerent sur ce point 1’erreur 
generale.

Ce fut Mercati, medecin du pape Clement VIII, qui 
proclama le premier, vers la fin du xvie siecle, que « ces 
pierres, travaillees par la main de 1’homme et qu’on voit 
reunies au Vatican, etaient les armes des antediluviens , 
qui ignoraient encore Γ usage des metaux ».

Il nous faut attendee les premieres annees du xvm6 siecle, 
en 1709, pour voir le docteur Carl, de Franofort, combattre 
1’ignorance a cet egard. De Jussieu en 1723, Mahudel un 
pen plus lard, puis Lyttleton, sir W. Dugdale, JohnFrere 
en 1797, apporterent le poids de leurs efforts pour sortir 
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de I’orniere ou. la science etait enfoncee relativement aux 
fossiles. L’aveuglement etait si complete que 1’illustre 
Camper (un de nos anatomistes les plus distingues, pour- 
tant), attendit aux dernieres annees de sa vie pour ad- 
mettre la possibility d’especes animates disparues et la 
contemporaneity de I’liomme avec elles. Le grand Cuvier 
lui-meme, dont on a etrangement defigure 1’opinion sur 
cc point, faisait quelques reserves sur la coexistence de 
1’homme et des animaux si brillamment reconstitues par 
son immortel genie.

Mais 1’opinion marcliait, le champ des decouvertes s’e- 
largissait sans presenter pour cela rien de precis, de defini: 
Jouannet en 1819, le grand geologue Buckland en 1823, 
Tournal en 1827, le docteur Schmerling en 1833, Joly en 
1835, Alcide d’Orbigny, publient les resultats de leurs 
reclierches, de leurs etudes ingenieuses sur ces restes d’un 
monde eteint qu’ils retrouvaient confondus dans les 
grottes et les cavernes avec les debris d’animaux de toute 
espece.

Les prejuges devaient, ce semble, bientot disparaitre 
sous la multiplicity des preuves apportees chaque jour. Ils 
avaient une tenacity plus grande qu’on ne pensait. Il 
appartenait a M. Boucher de Perthes d’affranchir la nou- 
velle science de ses nombreuses entraves.

Pendant vingt ans, cet infatigable travailleur lutta par 
la plume et par la parole; mais, avant sa mort, il eut le 
rare bonheur de voir acceptes enfin par 1’opinion publique 
les faits qu’il avail preconises.

Habitant Abbeville, ou il s’ytait retire apres avoir passe 
une grande partie de son existence dans les fonctions 
administratives, il consacra sa fortune et sa vie a la pour
suite de ses travaux sur 1’homme. La vallee de la Somme, 
qu’il explora dans toutes les directions, devint 1’atelier de 
ses decouvertes, presque son champ de bataille; c’est la 
qu’il recueillit les elements de ses incessantes communi
cations aux societes savantes; c’est en 1863, du moulin 
Quignon, dans un faubourg d’Abbeville, et des terrains
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quaternaires composant les pentes de la vallee, qu’il sortit 
celte fameuse mdchoire liumaine dont on pent dire quelle 
bouleversa le monde savant.

Le chercheur convaincu se trouva d’abord seul en pre
sence des hommes de science les plus eminents, presque 
tons coalises centre lui. Le public 1’accabla de sarcasmes, 
et, sans la foi robuste qui 1’animait, peut-etre eut-il de- 
serte une lutte en apparence si inegale. Il avait heureuse- 
ment trouve en MM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et 
de Quatrefages des esprits moi ns prevenus, qui oserent 
demander que les decouvertes de M. Boucher de Perthes 
ne fussent pas repoussees sans examen.

En Angleterre, ou. ses communications avaient excite 
1’attention, il se trouva un eminent paleontologiste, Fal
coner, qui, apres avoir montre la plus vive hostility, 
voulut verifier les faits sur place. D’autres, parmi lesquels 
il convient de citer Lyell, Murchison et J. Lubbock, imi- 
terent cet exemple et purent se convaincre, en y partici
pant eux-memes, que les decouvertes du savant francais 
etablissaient des faits absolument indeni ables. A leur 
tour, les membres de nos plus doctes compagnies visiterent 
les depots quaternaires de la vallee de la Somme, y prati
querent des fouilles et furent amenes a saisir les societes 
savantes de la question controversee. La discussion lui 
apporta une sanction ydatante; toutes les hesitations, tons 
les doutes tomberent : la contemporaneity de 1’homme et 
de plusieurs especes eteintes dut etre proclamee, et la 
science prehistorique, fondee sur les decouvertes de Bou
cher de Perthes, s’yieva bientot, gagnant unelargest du
rable popularity.

Pen apres, MM. Lartet et Christy, frappes des resultats 
que promettaient les recherches bien conduites, se reu
nirent pour explorer a fond les grottes de la Dordogne. De 
leurs nombreux travaux est nee une classification encore 
generalement admise, malgre des progres nouveaux, et 
sur laquelle est basee une grande partie de I’archeologie 
prehistorique.
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C’est a 1’observation des couches et des niveaux ou se 
trouvent ces antiques mines, dans les cavernes comme 
dans les stations humaines a ciel ouvert, que Ton doit une 
admirable reunion de faits et d’inductions qui permettent 
de reconstruire dans ses grandes lignes 1’histoire de notre 
race, bien an dela des temps embrasses par les annales de 
1’humanite. La France, ]a Belgique, 1’Angleterre, la Suisse, 
le Danemark, depuis pen I’Amdrique, sont les pays qui 
ont fourni le plus de documents sur 1’epoque anterieure 
aux plus anciens monuments de 1’histoire.

Mais, avant d’aller plus loin, quelques notions fort 
courtes ettres simples sont indispensables pour permettre 
an lectenr de saisir 1’ensemble du sujet dont ce livre 1’en- 
tretient.

La crohte terrestre, ainsi qu’on l’a justement fait re- 
marquer, est comme un livre ferme offert a nos investi
gations, et dont les feuillets superposes sont representes 
par les couches differentes du sol empilees 1’une sur 1’autre. 
Ces couches, variables d’epaisseur, ont mis dans le grand 
oeuvre de la creation un laps de temps immense avant 
d’etre recouvertes par celles qui leur ont succede; leur 
nombre considerable indique la multitude des transfor
mations subies par notre terre avant la periode actuejle. 
Qui vent etudier ces transformations doit soulever 1’un 
apres 1’autre chaque feuillet de ce gigantesque livre et 
descendre successivement jusqu’aux premieres couches 
composant 1’ecorce de notre planete.

Ce travail serait absolument impossible, si les cata- 
clysmes qui ont agite le sol n’avaient ramene an jour, 
redresse, mis en quelque sorte debout, en bien des en- 
droits, les couches gisant au coeur meme de la terre, et 
ne nous avaient pour ainsi dire, ouvert chacune des pages 
que nous voulons lire.

En examinant ces couches terrestres, on a bien vite 
reconnu la difference de leur nature, et, pour les distin- 
gner entre elles, on a du. adopter certaines denominations 
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basees sur lour composition particuliere. C’est ainsi quo 
Ton a ete conduit a leur reconnaitre deux origines diffe- 
rentes : les lines sont considerees comme dues a Faction 
du feu, ce sont les plus anciennes ; les autres proviennent 
de puissants depots aqueux.

Les premieres sont designees sous le nom general de 
terrains plutoniens, appeles aussi primaries, on primor- 
diaux, on azo'iques, c’est-a-dire n’ayant ete habite par 
aucun etre vivant. Les secondes couches, celles que 1’eau a 
deposees, et que Ton a baptiseesdu nom de terrains neptu- 
niens, sont de beaucoup les plus nombreuses. Pour les 
reconnaitre, on les a divisees, d’apres lepoque de leur 
apparition, en terrains de transition, en terrain secon- 
daires, tertiaires, quaternaries et modernes.

De tons ces lits du sol, les derniers seulement nous in- 
teressent ici, et nous limiterons a eux Γexamen des assises 
dont ils se composent. Λ

Mieux qu’une longue enumeration, le tableau suivant 
fera connaitre ce que nous avons besoin de savoir de leurs 
subdivisions.

TERRAINS ETAGES

T. modernes. . . | ...................

T. quaternaires. I...................... ।

/ Pliocene. . . |

I Miocene. . . '

T. tertiaires. . (

I Eocene . . .<

ASSISES PRINC1PALES

Dep0ts lacustres et fluviatiles.
Dunes.
Diluvium rouge.
Lehm on laess superieur.
Diluvium gris.
Laess du Rhin, d’origine glaciaire.
Sablieres de Saint-Priest.
Molasse d’eau douce.
Sables de 1’Orleanais.
Faluns de la Touraine.
Galcaire de la Beauce.
Gypses et marnes de Paris et d’Aix 

en Provence.
Calcaire grossier parisien.
Argile de Londres.

L’epaisseur de ces terrains, bien que comprenant un
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plus grand nombre de couches, est moindre que celle de 
leurs aines. Tandis qu’on evalue a 23 000 metres lepais- 
seur des terrains primitifs, a 14 000 metres celle des terrains 
de transition, les terrains se'condaires n’ontplus que 3 000 
metres, ceux des temps tertiaires 1 000 metres, et les 
temps quaternaries nous ont laisse un depot epais de 200 
metres seulement. En sorte que, si Ton mesure la duree 
d’un age geologique a la puissance des couches par les- 
quelles il se manifeste, on pent dire que 1’age primordial 
a dure, a lui tout seul, heaucoup plus que les quatre autres 
ensemble.

Hatons-nous d’ajouter : rien n’est plus incertain que des 
calculs de ce genre, par suite des innombrables causes qui 
ont pu et du changer les termes du probleme pendant et 
depuis la formation des couches qu’on vent estimer.

Par 1’ordre dans lequel ils sont places, et qu’il sera 
bon de revoir de temps a autre, nous pourrons d’un 
seul coup d’oeil nous rendre compte de I’anciennete des 
objets dont nous aurons ά parler; nous verrons que, ge- 
neralement, leur antiquite remonte d’autant plus haut 
que le terrain les recelant est place plus bas.

Ne nous laissons pas rebuter par les denominations un 
pen etranges qu’il nous faut retenir; notre attention sera 
bientot recompensee de ses efforts par d’interessantes com
munications.

Enfin, il est un terme dont on a singulierement abusd 
dans le sujet qui nous occupe, et dont il est indispensable 
de preciser la portee.

En designant les especes d’animaux dont les ossements 
xenaient au jour, on a dit : ce sont des fossiles. Ge terme 
parut commode, et Ton prit 1’habitude de 1’appliquer a 
tout ce qu’on extrayait des entrailles du sol : c’est ainsi 
qu’on fut amend a dire fhomme fossile, en parlant des 
ossements humains joints & ces debris.

Rien n’est plus inexact. 11 ne suffit pas qu’un objet soit 
retrouve a une plus on moins grande profondeur dans le 
sol, ou que ses parties organiques se soient mineralisees 
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sous 1’effet plus ou moins rapide de reactions chimiques 
dminemment variables pour le classer parmi les fossiles. 
Sans passer en revue toutes les denominations tentees 
pour classer les produits des fouiHes, nous estimons qu’on 
doit generalement entendre par fossiles tout etre organise 
dont 1’espece retrouvee a 1’etat de ruines, dans les couches 
geologiques des ages passes, n’existe plus a 1’etat vivant, 
est eteinie. G’est assez dire que ce terme ne saurait s’ap- 
pliquer a 1’homme, malgre la persistance avec laquelle plus 
d’un savant applique cette designation.



CHAP1TRE II

l’homme tertiaire et l’homme quaternaire

L’homme tertiaire a-t-il existe? — L’abbe Bourgeois. — Les osse- 
ments stries de 1’epoque tertiaire. — Les revelations du sol qua
ternaire. — La periode glaciaire. — Abondance des debris. — Glas
sifications. — Comment on doit entendre les noms d’dges de la 
pierre, du bronze, du fer. — Pourquoi nous abandonnons les clas
sifications admises. — Analogies entre les sauvages modernes et 
les hommes primitifs.

A mesure qu’on cherche a les approfondir, on s’apercoit 
combien sont difficiles a resoudre les problemes se ratta- 
chant aux origines de l’homme.

Comme s’il ne suffisait pas de toute 1'obscurite qui 1’en- 
toure encore, 1’ardeur des decouverles a, depuis quelques 
annees, fait surgir une interrogation nouvelle qui a mis 
le desarroi dans le camp des savants. L’homme a vecu 
aux epoques tertiaires, a-t-on declare apres examen de 
quelques silex sur lesquels on a cru reconnaitre Faction de 
sa main.

M. l’abbe Bourgeois, ayant rencontre dans la molasse 
des terrains tertiaires, a Thenay, pres de Pontlevoy, des 
silex non routes semblant avoir subi une taille, se trouve 
avoir fourni le point de depart de toute la controverse sur 
1’existence de l’homme tertiaire. Batons-nous d’ajouter : 
malgre des semblants de preuves apportees par des decou- 
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vertes analogues en Tlalie, en Portugal, en Espagne, en 
Angleterre et en Amerique, malgre la possibility recon- 
nue pour I’homme de subsister dans les conditions clima- 
teriques de la terre a cette epoque, les gens les plus dis
poses tout d’abord a admettre les conclusions de 1’abbe 
Bourgeois out senti le doute naitre dans leur esprit. 
Aujourd’hui rien n’est moins admis que la presence 
de I’homme a Γepoque du pliocene et surtout a celle du 
miocene.

Certains ossements de cetaces et de divers mammiferes 
de Γepoque, portant des stries regulieres et d'un caractere 
tout particulier, semblaient n’avoir pu etre entames que 
par un travail humain, Un examen plus approfondi, des 
experiences soigneusement faites, ont demontre que ces 
marques etaient dues a des rongeurs et a des poissons.

Des lors on pent dire que I’homme terliaire retombe 
dans le domaine des hypotheses.

11 n’en n’est pas de meme pour I’homme quaternaire, 
puisque ses debris, ainsi que nous 1’avons vu precedem- 
ment, se rencontrent dans les terrains diluviens melesaux 
ossements des animaux qui caracterisent ces terrains.

Ces ossements se retrouvent a chacun des etages de 
1’epoque quaternaire. Malgre les reserves exprimees par le 
grand Cuvier lui-meme et, a son exemple, par plusieurs 
de ses disciples les plus marquants, il est acquis que 
I’homme a vecu en compagnie du grand ours, du mam- 
mouth, du glyptodon, du rhinoceros a toison, du masto- 
donte, du grand chat des cavernes, du megaceros et d’une 
grande quantite d’autres animaux dont la race a disparu, 
mais dont les debris, d’une admirable conservation, se 
trouvent associes a ceux de I’homme. Ils se presentent a 
nos regards etonnes dans les conditions d’une telle verite 
et d’une telle variete que Ton pent reconstituer, grace a 
eux, le passe de I humanite, du moins celui qui se rap- 
proche le plus de nous.

C’est par eux et par Γetude comparee des terrains qu’on 
a pu resoudre un des plus graves problemes de la science 
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prehistorique : determiner si 1’homme est anterieur on 
posterieur a cette fameuse epoque glaciaire qui signala les 
temps quaternaries.

Nul ne 1’ignore : des masses effroyables de glaces mises 
en mouvement par une cause encore indeterminee, malgre 
les efforts de la science pour penetrer ce probleme, ont 
envahi principalement 1’Europe septentrionale et centrale. 
Le meme phenomene s’est manifesto a des epoques diffe- 
rentes et avec une intensite variable & pen pres sur tons 
les points du globe; il semble n’avoir guere epargne qu’un 
petit nombre de points situes dans les contrees les plus 
chaudes.

Ges faits generaux bien constates ne permettent plus 
d’assigner aux phenomenes glaciaires, appeles aussi deluge 
glaciaire, un synchronisme qu’on leur avait generalement 
applique. Il est maintenant entendu que Ton doit desor- 
mais reporter*a la periode des glaciers les effets produits 
aux divers temps prehistoriques par les puissantes masses 
de glace qui ont partout laisse des temoignages irrecusa- 
bles de leur passage.

Or nous savons aujourd’hui que 1’homme, predestine 
par Dieu aux plus hautes destinees, a pu, sans dispa- 
raitre, traverser cette epreuve redoutable. Nous le ver- 
rons vivant dans les contrees envahies par les glaciers, se 
retirant devant eux, puis, par-dessus les debris et les 
couches de ce grand bouleversement, accumuler de nou- 
veaux vestiges de sa presence la meme ou il avait autre
fois vecu.

Ces vestiges existent en quantiles innombrables, et s'il 
existe un snjet detonnement, c’est de voir combien de 
siecles se sont passes sans que 1’attention de nos peres en 
ait ele plus vivement frappee.

Les mines de toute nature par lesquelles nous consta- 
tons la presence de 1’homme se rencontrent dans toutes 
les contrees du monde. Gelles que Ton a le plus etudiees 
jusqu’ici proviennent de la France, de la Belgique, de 
1’Angleterre, du Danemark, de 1’Italre, de la Suisse et de
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1’Espagne. Mais, pour ne citer que les pays europeens, la 
Russie, la Suede, I’Autriche, la Grece, le Portugal, la 
Hollande, I’Allemagne, nous fournissent aussi d’abon- 
dantes preuves de 1’antique sejour de 1’homme.

Les investigations ne se sont pas bornees a 1’Europe. 
Sur tons les points du globe 1’attention s’est eveillee; on 
a fouille de toutes parts le sol si vieux de 1’Amerique du 
Nord, celui plus ancien encore du Bresil et du Perou. On 
a demande a la vieille terre des Pharaons de reveler ses 
secrets, et, chose curieuse! cette con tree si feconde en 
debris de toute sorte, si riche en souvenirs des antiques 
civilisations, est une de celles qui ont le moins repondu 
aux interrogations sur les temps prehistoriques.

La Chine, 1’Asie centrale, les deserts glaces de la Sibe- 
rie, le vieux sol des Indous, la Polynesie, 1’Arabie jusque 
dans ses regions les moins frequences, 1’Asie Mineure, 
ont ete 1’objet des recherches les plus perseverantes. Les 
cotes inhospitalieres de I’Afrique, ses profondeurs les plus 
inaccessibles, ses deserts les plus brulants ont ete inter- 
roges. Et tons, du nord au midi, de 1'est a 1’ouest, les 
pays les plus civilises comme les contrees les plus arrierees 
nous ont atleste que 1’homme avait depuis longtemps 
foule leur sol, que partout il avait laisse des traces ana
logues de son passage, que ses manifestations suivaient 
un ordre sensiblement lememe, progressant a peu pres de 
la meme facon , et qu’il ne differait de lui-meme que par 
la duree des etapes qui 1’avaient amene a la civilisation ou 
qui devaient 1’y conduire.

Non seulement les traces de 1’homme se rencontrent 
paitout, mais elles s’y rencontrent avec une abondance 
stupefiante. C’est souvent par milliers que Ton compte 
les objets extraits d’une seule fouille; parfois le sol est 
couvert sur une longueur de plusieurs centaines de pas 
des vieux produits de 1’industrie humaine.

La multitude de ces temoins, les differences qui les 
caracterisent, les-conditions diverses de leur rencontre 
ont amene une classification permettant de determiner 



LES PREMIERS HOMMES 21
leur nature, leur age et par consequent leur histoire.

La pierre, 1’os, la corne, le bronze et le fer sont les 
materiaux qui les constituent et sur 1’emploi desquels on 
s’est d’abord base pour leur assigner un age. Il a fallu 
bientot reconnaitre qu’un instrument de pierre n’etait pas 
anterieur a un instrument de bronze ou de fer par cela 
seul qu’il etait en pierre ou qu’il se trouvait dans une 
couche plus profonde du sol, puisqu’on en trouvait soit en 
compagnie d’instruments en metal, soit a des niveaux 
plus eleves.

On a ensuite adopte pour les ages prehistoriques des divi
sions seduisantes par leur commodite, et Ton a cree I’Age 
de la pierre, se subdivisant en pierre taillee et en pierre 
polie, Page du bronze, Page du fer. L’impossibilite d’eta- 
blir un synchronisme entre les differents faits ayant ete 
d6montr£e, on. s’est avise de fixer sur une double base la 
chronologie de ces epoques reculees.

La premiere, qui est exacte, permet d’affirmer que de 
tout temps, avant de connaitre les metaux, 1’homme a 
commence par se servir de la pierre, puis de Pos et de la 
corne; que 1’emploi du bronze a precede celui du fer, et 
que de cette periode date veritablement pour lui Pere de 
la civilisation materielle, quelle que soit Pepoque reculee 
ou recente a laquelle il y soit entre.

La seconde base, moins cerlaine, s’appuie sur la con- 
temporaneite de Phomme avec les animaux disparus, et 
en suivant la chronologie apparente de leur disparition.

De cette facon furent crees :
1° L’&ge du grand ours des cavernes et du mammouth;
2° L’age du renne;
3° L’age de la pierre polie.
Dans ce dernier surtout, une telle confusion pouvait 

s’introduire par 1’abondance des subdivisions, il y eut tant 
de chances d’erreurs, que M. de Mortillet, un de nos plus 
savants paleontologistes, proposa un autre classement base 
sur Petat de 1'industrie primitive caracterisee par le lieu 
d’origine.
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Bien que cette division des temps prehistoriques menace 
de disparaitrecomme celles qui 1’ont precedee, nous 1’avons 
partiellement reproduite en un tableau synoptique parce 
qu’elle est la plus recemment adoptee, et que c’est d’apres 
les types determines par son auteur qu’ont ete class0s les 
objets composant le magnifique musee prehistorique de 
Saint-Germain.

Son auteur, M. de Mortillet, l’a egalement augmentee 
deplusieurs periodes qui embrassent Fhistoire de laGaule 
jusqu’au moyen age. Le cadre de notre ouvrage ne s’etend 
pas jusque-la; nous nous bornons a etudier 1’homme et 
son Industrie jusqu’au moment ou il est possesseur du fer. 
A nos yeux, comme 4 ceux des hommes les plus autorises, 
la possession de ce metal a ete le veritable commencement 
de la civilisation, le point de depart de la prosperity, de la 
grandeur des nations, 1'agent le plus actifet le plus puis
sant du d£veloppement materiel des peuples.

Quant a 1’epoque de Thenay, ce n’est encore qu’une 
hypotliese basee sur une trop grande ardeur scientifique; 
nous estimons done faire assez en la mentionnant sans 
nous y etendce.

Ce sontprecisement ces desaccords des savants, les diffi- 
cultes de bien determiner la date a laquelle appartiennent 
les objets prehistoriques en raison des conditions fort sou- 
vent contradictoires ou ils se rencontrent, qui, dans cette 
courte etude, nous font abandonner toute classification. 
Au point ou en est encore cette science nouvelle de 1’ar- 
cheologie prehistorique, ces divisions semblent pre'ma- 
turees.

Un seul point est acquis, c’est que tons les peuples ont 
commence par I'emploi de la pierce; c’est partout le signe 
le la premiere enfance de la civilisation; mais rien ne 
permet de fixer la duree de cette periode, pas plus que 
de determiner 1'ordre precis ni la duree des epoques sui- 
vantes.

Si la pierre, le bronze, le fer marquent bien les trois 
principales etapes de toute civilisation, il ne s’ensuit pas
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rigoureusement que tons les peuples out parcouru ces trois 
etapes, ni surtout qu’ils les aient parcourues aux memes 
epoques. La tradition et, plus tard, I’liistoire nous 1’affir- 
ment; les faits actuels nous le prouvent.

Les fouilles faites sur 1’ancien sol de Troie par le doc- 
teur Schliemann nous montrent des armes de bronze et 
des silex de toutes formes associes aux plus riches vases 
d’or et d’argent : nous savons d’ailleurs que 1’epopee 
d’Homere remonte k 1’age de la pierre polie dans cette 
contree de 1’Asie. Les Ethiopiens de Xerxes, dont la civili
sation passait pour mere de celle des Perses, etaient 
armes de pierres et de cornes d’antilopes. Les fouilles du 
camp d’Alesia nous disent que les glorieux soldats de 
Vercingetorix combattaient Cesar avec des armes de pierre, 
de bronze et de fer. Les Anglais a Hastings, en 1066, et les 
JEcossais de Wallace, en 1298, possedaient encore des 
armes de pierre. Au ix°, an xe et meme an xive siecle, 
nous retrouvons cet armement chez divers peuples de 
1’Asie et de 1'Afrique.

De nos jours, les Mexicains pratiquent la saignee avec 
des eclats d’obsidienne, tout comme leurs peres. Les chau- 
dronniers irlandais se servaient encore recemment de 
lourds marteaux en pierre; le meme usage se retrouve 
aussi dans plusieurs exploitations minieres de la Si- 
berie.

Mais si nous voulons jeter un regard sur une multitude 
de peuplades encore sauvages, nous serons bien davantage 
convaincus del’impossibilite d’appliquer un synchronisme 
aux temps prehistoriques, puisque, a proprement parler, 
1’age de pierre existe toujours.

Ces grossieres peuplades, dont plusieurs associentl’usage 
du metal a celui de la pierre, dont certaines meme ne 
possedent pas un seul instrument metallique, offrent 
un point de comparaison fort utile pour 1'archeologie pre- 
historique. Elies sont, par rapport aux peuples civilises, ce 
que sont, aux yeux du paleontologiste, les quelques ani- 
maux exotiques qui lui representent les races eteintes et
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1’aident a les comprendre. De meme que les pachydermes 
fossiles, les marsupiaux disparus, etc., ne pourraient etre 
compris sans les elephants de 1’Asie et de 1’Afrique, sans 
les marsupiaux de ΓAustralie et de 1’Amerique, de meme 
nous comprendrons mieux les hommes primitifs de 1’Eu- 
rope en comparant leurs armes, leurs ustensiles, leurs 
moeurs, avec les armes, les ustensiles, les moeurs des races 
sauvages repandues dans le monde.

Ge sont toutes ces considerations qui nous ont determine 
a ne suivre dans I’dtude a laquelle nous nous livrons d’au- 
tre clironologie que celle de la pierre, du bronze et du fer. 
Mais il nous a paru que cette base n’etait pas suffisante. 
Prive de la culture de 1’esprit, Phomme, a tons les degres 
de civilisation et de tout temps, n’a jamais eu qu’une 
tendance : satisfaire ses besoins animaux, obeir aux 
simples lois de la nature.

Or la faim et le froid sont les deux plus grands enne- 
mis de notre espece; c’est a les combattre que tous nos 
arts s'appliquent plus on moins immediatement, et c’est en 
cela seul que consiste veri tablemen t cette lutte pour 1’exis- 
tence que les savants de 1’ecole moderneont singulierement 
deviee de son vrai sens. Centre ces deux ennemis s’em- 
ploient et les palais et les cabanes, le pain chetif du 
pauvre et les mets recherch£s du riche, la pourpre des 
grands et les haillons de la misere. Par consequent, 1’ar- " ο o 
chitecture et les arts lib£raux, I’agriculture et Pindustrie, 
la navigation, le commerce, la plupart des guerres meme, 
tout cet immense developpement de courage et de genie, 
ce grand appareil d’efforts et de connaissances qu’ils exi
gent n’ont pas d'autre objet final que de combattre la faim 
et le froid.

Il n’y a done plus lieu de s’etonner que, des sa nais- 
sance 1’humanite ait concentre toutes ses forces a 1’acqui- 
sition des moyens tendant a ce but.

Ce sont les resultats obtenus dans ce sens, pendant ses 
premiers temps, que nous allons faire passer sous les yeux.

2
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Nous allons voir par quels moyens 1’homme combattait la 
faim et le froid, par consequent quelle etait sa nourriture, 
son habitation, ses vetements, quels outils il employait 
pour se les procurer. Apres avoir vu comment il se com- 
portait pendant sa vie, nous verrons comment il etait 
traite apres sa mort.



DEUXIEME PARTIE

LA NOURRITURE

-------- -

GHAPITRE I

CB QUE MANGEAIENT LES PREMIERS HOMMES

L’homme n’a pas ete cred carnivore. — Sa nourriture s’est modifiee 
suivant le milieu qu’il a habite. — Les premiers Europeens se 
nourrissaient de chair. — L’homme primitif ne mangeait pas 
comme mangent ses descendants. — Les os fendus.

Bien que l’homme suit omnivore, nous n’apprendrons ¥> o 
rien a personne en rappelant que, par nature, il est fru- 
givore. La conformation de son canal digestif, celle de son 
systeme dentaire le rapprochent beaucoup des singes, qui 
sont presque tons frugivores dans 1’etat de nature.

Il devait done se nourrir primitivement de fruits et de 
racines; s’il mangeait de la viande, il devait la devorer 
crue. La necessite seule l’a rendu omnivore. Tantot dans 
1’abondance et tantot dans la disette, il se contentait des 
ressources aleatoires que lui offraient son existence no
made ou les insucces de la chasse, et devait se borner sou- 
vent & la nourriture que la nature mettait a sa dispo
sition.

Autrefois, tout comme maintenant, son instinct lui fai-

ύ I
OO



28 LES PREMIERES CONQUETES DE l’HOMME 

sail rechercher de prAference les aliments que reclamaient 
les climats divers sous lesquels il vivait. Nous reconnais- 
sons, par leurs restes, que les peuples qui les premiers 
peuplerent 1’Europe, dont le climat etait plus froid qu’au- 
jourd'hui, etaient de grands mangeurs de viande, tandis 
que les memes indications sont plus rares dans les pays a 
climat chaud.

La chair de 1’ours, du cheval, du mammouth, du rhi
noceros et d’une quantite d’autres mammiferes, formaient 
le fond des repas; on variait par des fruits et des baies 
sauvages, les glands du chene et quelques coquillages d’eau 
douce. Mais le regal· par excellence etait la moelle des 
os et la cervelle. Partout les fouilles ont montre, fendus 
dans leur longueur, les os contenant la matiere medullaire 
et les cranes des animaux tues a la chasse, absolument 
comme le pratiquent encore les sauvages du Nord.

Nous savons, a n’en pouvoir douter, que 1’homme non 
civilise ne mangeait pas comme nous mangeons nous- 
memes; il ne broyait pas ses aliments de la meme facon 
que nous. Au lieu de se croiser 1’une sur 1’autre, les deux 
machoires se superposaient, et les incisives, au lieu d’etre 
taillees en biseau comme celles des hommes modernes, 
sont usees a plat de la meme facon que les molaires. Les 
cranes de tout Age et de tout sexe que 1’on a eludies a ce 
point de vue presentent les dents incisives usees et plates A 
la partie superieure de la couronne. Les momies egyp- 
tiennes presentent cette meme particularite, ainsi que les 
Groenlandais de nos jours. Or les Groenlandais, pour 
manger, saisissent la chair avec leurs incisives et coupent 
le morceau avec un couteau a tranchant transversal comme 
le ciseau du menuisier (voir le frontispice). La meme re
marque a Ate faite a 1’egard de plusieurs tri bus sauvages 
de I’Afrique et de I’Amerique du Nord.



GHAPITRE II

LE FEU

Son origine. — Ses precedes d’extraction jadis et aujourd’hui. — Son 
application aux besoins des premiers hommes.

L’homme primitif connaissait-il le feu?
Si Ton accepte comme vrai le tableau navrant de 1’etre 

degrade, plus bete sauvage que creature intelligente, qui 
nous est presente sous le nom d’homme par les adeptes de 
la science appelee transformisme, il sera permis de douter 
que le premier etre humain ait jamais ete en possession 
du feu. D’autre part, ceux qui veulent voir dans les cail- 
loux calcines de la periode de Thenay 1’effet d’une volonte, 
pretendent que ce n’etait plus un animal et pas encore un 
homme qui en etait 1’auteur.

Sur ce point, comme sur tant d’autres, s’eleve un pro- 
fond desaccord. Nous qui pensons avec les livres saints, 
avec les savants les plus autorisds, que l’homme fut vrai- 
ment 1’oeuvre directe de Dieu, nous pensons aussi qu’il fut, 
presque a son origine, en possession du feu. Il ne put 
manquer d’observer les ravages des volcans, 1’eclat de la 
foudre, et Ton peut dire presque surement que le premier
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tison fut emprunte a une foret incendiee par le feu du 
ci el.

Quoi qu’il en soit, si haul que remontent et la tradition 
et les monuments sans date laisses par 1’homme, nous 
voyons le feu jouer un role considerable, immense, pre
ponderant dans la civilisation en enfance.

Il est moins difficile de dire comment les premiers 
hommes se le procuraient, si nous examinons les procedes 
qui 6taient en usage aux epoques les plus reculees et qui 
servent encore aux peuplades arrierees.

Le choc de deux cailloux, en produisant des etincelles, 
dut evidemment conduire a 1’idee de fixer le feu qui s’en 
echappait. Neanmoins plus d’un auteur pense que le pro- 
c£de le plus ancien consiste a frotter 1’un contre 1’autre 
deux morceaux de bois sec.

Ce procede s’appliquait lui-meme de diverses facons : 
la plus simple de toutes, celle qui se pratique encore a 
Ta'iti, a Tonga, a la Nouvelle-Zelande et dans diverses 
lies polynesiennes, consiste a faire glisser, par un ra- 
pide mouvement de va-et-vient, la pointe d’un baton de 
bois dur sur un morceau de bois tendre et sec place a 
terre.

Le meme resultat s’obtenait en tournant vivement le 
baton dans une cavite du bois sec. Ce procede, qu’on 
retrouve en Australie, a Sumatra, au Kamtchatka, en 
Clime, dans 1’Afrique Australe, dans les deux Ameriques, 
a subi diverses modifications qui reposent toutes sur le 
meme principe.

Une antique peinture nous apprend que les anciens 
Mexicains n’employaientpas d’autre methode; les Yenadis 
de l lnde meridionale, les Vaddas de Ceylan nont rien 
change a ce primitif usage. Les Gauchos de. 1’Amerique 
meridionale appuient contre un arbre le bois a enflammer, 
y appliquentfortement 1’extremite dune baguette cintree, 
et lui impriment un vif mouvement de rotation comme a 
un vilebrequin. Les Esquimaux inserent un des bouts du 
baton dans un de de bois sur lequel its pesent avec la ma- 
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choire, pendant qu’avec les deux mains ils tirent alterna- 
tivement les deux extremites d’une courroie faisant deux 
fois le tour du baton; c’est le plus primitifdes archets. Les 
Sioux, les Indiens du Canada et les Iroquois se servent 
soit d’un veritable archet, soit d’un petit arc pour deter
miner la rotation necessaire.

Les Chinois obtiennent du feu en choquant deux mor- 
ceaux de bambou; les Malais, plus avances sans le savoir, 
se servent habituellement d’un instrument qui se ren
contre dans nos cabinets de physique sous le nom de 
briquet & air; ils obtiennent 1’inflammation par la compres
sion de 1’air dans un tube d’ivoire ou de bois.

Tous recevaient ou recoivent la premiere etincelle sur 
le champignon nomme bolet amadouvier, sur des ecorces 
ou des feuilles dessechees, sur des fibres vegetales preala- 
blement carbonisees ou de la mousse sechee entre les 
mains.

Selon toute apparence, ces divers procedes plus ou 
moins perfectionnes n’etaient pas toujours a la portee de 
nos premiers ancetres; il etait de la plus haute importance 
de n’avoir pas a y recourir trop souvent. Dans ce but on 
dvitait de laisser eteindre le feu ravi si peniblement, et la 
tribu ou la famille emportait dans ses voyages, ainsi que 
les Australiens, des torches ou des tisons qu’on entretenait 
soigneusement.

La preuve enfin que le feu dut etre connu des premiers 
homines, c’est que Ton ne trouve presque pas de signes de 
son passage ou de son sejour qui ne soient accompagnes 
de marques dues au feu : de nombreux foyers, des cen- 
dres, du charbon, des os plus ou moins calcines, des frag
ments de polerie noircis par la fumee.

Outre 1’usage qu’il en faisait pour appreter sa nourri-, 
ture, I’hommeprimitif donnait au feu unrole considerable^ ί<ΡόΊ-\'> 
dans les ceremonies funebres et dans toutes les branches : , 
de sa grossiere Industrie.

Par lui il creusait ses pirogues et preservait contre Fac
tion destructive de I’humidite les pieux sur lesquels nous 
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verrons qu’il dtablissait sa demeure. II avait su 1’appliquer 
a chauffer et a eclairer sa miserable caverne. Nous savons, 
par certains debris retrouves, qu’il introduisait une meche 
de mousse dans le corps graisseux d’un grand pingouin, 
et que 1’oiseau se consumait ainsi servant de lampe.



CHAPITRE ill

LA CHASSE

Le gibier de 1’homme primitif. — Preuves tirees des faits et des 
monuments laisses par nos premiers a’leux. — Restes des cavernes- 
Le potage de mammouth.

La principale ressource de 1’homme & 1’etat primitif dtait 
la chasse.

Disons-le de suite, le gibier qu’il poursuivait dans 
notre pays ne ressemblait en rien a celui qu’il peut faire 
tomber aujourd’hui sous ses coups. En Europe, dont la tem
perature , avant la periode des glaciers, etait une tempera
ture chaude et humide, c’etaient 1’aurochs, 1’elan, le boeuf 
musque, le renne, le mammouth, 1’ours des cavernes, 
1’urus ou grand boeuf, le rhinoceros it narines cloisonnees, 
le cerf a bois gigantesque, le cheval, la chevre, le bou
quetin, le chamois. En Amerique, il s'attaquait a ces geants 
qu’on appelait le mastodonte, le megatherium, le mylo- 
don, le megalonix. En Polynesie, il combattait les gigan- 
tesques dinornis, le palapteryx et I’epiornis.

Quand ses armes se perfectionnerent, il chercha et par- 
vint a atteindre les oiseaux, parmi lesquels il distingua 
surtout le coq de bruyere, le cygne sauvage, le grand pin- 
gouin et bien d’autres especes.

2*
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Mais l’homme n’avait pas seulement a poursuivre le for
midable gibier que nous venons de nommer; il avait aussi 
a se defendre contre de redoutables carnassiers, parmi les- 
quels nous ne citerons que Fours des cavernes et les hye-

Mammouth. restauri..

nes, dont les innombrables restes disent assez combien ils 
abondaient dans nos contrees.

L’ours dont il s’agit habitait surtout les cavernes, et 
differait des ours actuels par un front bombe et une taille 
plus considerable. Il mesurait six pieds en hauteur et neuf 
pieds en longueur.

I] en etait de meme pour 1’hyene, dont la principale 
espece depassait de beaucoup en grandeur et en force ]es 
hyenes actuelles.

Les procedes employes de nos jours nous expliqueront 
comment 1’homme, si mal arme, si depourvu, ne crai- 
gnait pas de s’attaquer aux colosses de la creation, alors 
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que nous, qui possedons de si formidables engins de des
truction, nous comptons ci peine'quel ques liommes assez 
hardispour se mesureravec des animauxassurementmoins 
dangereux que ne 1’etaient ceux contre lesquels nos pre
miers ancetres entraient continuellement en lutte. Faut-il

Cerf A bois gigantesque.

en conclure, avec un physiologiste distingue, que 1’homme 
est constitue de facon telle qu’il ne pent d£penser a la fois 
et ses forces physiques et ses forces intellectuelles, qu’il 
ne saurait depasser une certaine soimne d’efforts, et que 
ces efforts sont d’autant plus faibles intellectuellement 
qu’ils sont plus redoutables physiquement, et vice versa? 
En un mot, ramenant la proposition presque a une for- 
mule, la proportion des forces physiques serait en raison 
inverse des forces intellectuelles, et reciproquement; autre- 
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ment dit: 1’homme civilise etant incapable des efforts phy
siques de 1’homme rudimentaire, 1’homme sauvage de- 
pense en forces materielles ce que 1’homme police depense 
en forces intellectuelles.

Pas plus que les moeurs des animaux qu’il s’agit d’atta- 
quer, les procedes des peuplades primitives n’ont vari6. Ge

Megatherium restaurd.

que nous voyons pratiquer encore en Afrique par les 
negres les plus arrieres, pour s’emparer de I’el^phant ou 
des grands animaux, Cesar nous 1’apprend dans ses Com- 
mentaires a propos des Gaulois. On peut done dire que la 
reflexion suppleait, chez nos premiers peres, a 1’insuffi- 
sance de 1’armement.

Avec de simples pointes en pierre, des lances, des jave- 
lots miserables, ils ne craignaient pas de s’attaquer aux 
colosses les plus formidables. Tout porte a croire qu’ils 
creusaient des fosses profondes et etroites munies d’un pieu
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aigu sur lequel venait s’empaler 1’animal poursuivi, et 
que 1’emploi des armes avait lieu seulement apres la prise 
et pour determiner la mort : de sorte que, comparant 1'im- 
portance de la proie ά la faiblesse des moyens, on pent 
dire que ces colossales victimes etaient tuees a coups 
d epingle.

C’est mieux que par de simples conjectures ou par des 
deductions ingenieuses qu’on a etabli la coexistence de 
1’homme et des animaux qu’on dit avoir ete ses contempo- 
rains, bien que I’espece en ait totalement disparu : c’est 
par les faits les plus probants.

La vallee de la Somme et mille an Ires endroits ont pr£- 
sente aux regards des chercheurs les dents, les os, les 
cranes du renne, des grands ours, du mammouth, de lele- 
phant et de bien d’autres congeneres converts de marques 
faites par la main de 1’homme : rayures provenant du 
couteau, traits creuses par la scie de silex, etc. On a 
trouve denombreux ossements portant la trace indubitable 
de blessures, les unes graves, les autres non mortelles, 
indiquant un travail de reparation ; on a pu ramasser a 
plusieurs reprises I’instrument lui-meme, pointe de fleche 
ou lance, encore insere dans 1’os qui en avait ete atteint.

Comme si, pour ecrire leur histoire, il ne suffisait pas 
des mines qu’ils laissaient apres eux, les hommes de 1’e- 
poque de la Madeleine, animes dun sentiment artistique 
encore inconnu, nous montrent, graves en traits fideles et 
presque savants, les animaux au milieu desquels ils vi- 
vaient. Sur des dents d’ours, sur des omoplates de renne, 
sur des ossements divers, sur le gres, sur la pierce ou le 
schiste, ils nous representent 1’hyene, lechat des cavernes, 
1’aurochs, le renne, lephoque, le caiman, la baleine, le 
rhinoceros, le grand ours.

Peut-on desirer une plus serieuse preuve de contem- 
poraneite que cette fameuse relique representant un mam- 
mouth grave sur une defense meme de cet animal, re- 
cueillie par M. Lartet, en -1864, dans la grotte de la Ma
deleine, et, depuis, a Laugerie-Basse, dans la Dordogne?
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Quand on se reporte aux amoncellements considerables 
formes par les debris enfouis, quand on songe que Buck
land retirait d’une seule caverne les os de trois cents 
felides; qu’k Kiilock on a rencontre plus de deux mille 
cinq cents ours, a Gayleureuth plus de huit cents; qu’il 
fallut, ft plusieurs reprises, enfouir les quantites d’osse- 
ments qu’on ne pouvait emporter; quand M. Piette a

Mammouth. grav6 sur une defense de cet animal.

compte plus de trois mille rennes reconnus par lui dans 
les grottes du Midi, et que la station de Solutr0 est estimee 
contenir les ossements de plusieurs centaines de mille de 
cbevaux; quand on se figure ces ossuaires innombrables 
et si importants, on est amene a assigner une duree bien 
considerable aux ages ecoules on a conclure que la faune 
de ces epoques etait d’une abondance qui depasse nos esti
mations actuelles.

On pent affirmer, en s’appuyant sur plusieurs raisons 
dont le developpement serait ici hors de propos, que ces 
epoques passees n’ont point eu la duree qu’on se plait & 
leur donner. La disparition relativement rapide et recente 
des animaux eteints confirme ce sentiment.

Nous savons que le renne vivait encore dans nos climats 
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aux derniers temps quaternaries, que 1’aurochs remplis- 
sait les forets gauloises; 1’elephant, autrefois capture par 
les Romains dans notre colonie d’Afrique, ne se rencontre 
plus qu’au dela du Sahara; il n’existe plus dans les pos-

Dinornis restaur^.

sessions anglaises du sud de I’Afrique, et il aura bientot 
disparu de Ceylan sous les coups des chasseurs. On con- 
nait exactement chaque annee le nombre de lions vivant 
en Algerie, alors que son territoire etait ravage par eux 
aux premiers temps de notre conquete. Les hippopotames 
ont disparu des rives du Nil depuis qu’il est frequents par 
la navigation. Les Maoris de la Nouvelle-Zelande racontent 
avec orgueil et regret les combats hom6riques de leurs an- 
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cetres contre les moas, dont les bandes innombrables leur 
avaient jadis empeche le sejour de 1’ile. N’a-t-on pas vu, an 
xvii® siecle, des Madecasses venus a I’lle-de-France pour 
acheter du rhum, recevoir leur marchandise dans des 
vases d une capacite de huit litres, qui n’etaient autre chose 
que des oeufs d epiornis? Dans les relations qu’il nous a 
laissees de ses voyages, Marco Polo, au xni° siecle, parle, 
comme d’un animal vivant, de 1’oiseau gigantesque qui 
pondait ces oeufs, dont on pent voir trois exemplaires au 
museum de Paris.

11 faut done conclure a 1’extreme abondance de la faune 
aux temps quaternaires, puisque, vivant desseuls produits 
de leur chasse, nos plus antiques ancetres etaient en de
placements continuels et ne pouvaient trouver que dans 
des contrees giboyeuses les animaux necessaires 4 leur 
nourriture.

On a essaye d’apprecier la valeur de la nourriture de 
nos ancetres en analysant les os qui restaient de leurs 
repas; mais rien n’estplus variable que les conditions ou 
ces os etaient places. La nature de 1’os, celle du sol, son 
etat de siccite, la profondeur de 1’enfouissement influent 
sur la conservation. Des experiences faites a ce sujet, il 
resulte que beaucoup de ces os antiques ne contiennent 
plus du tout de matiere organique; d’autres en contiennent 
jusqu’a vingt pour cent.

Ge resultat a eveille la curiosite des chimistes, et 1’un 
d’eux a eu 1’idee originate de preparer avec des os de 
mammouth une veritable gelee comestible. Les natura- 
listes allemands, reunis au congres de Tubingue, en 1866, 
sont meme alles plus loin : ils se sont donne le plaisir de 
manger une soupe k la gelatine de mammouth , provenant 
d’os ayant fourni jusqu’a trente pour cent de matiere ani
mate.



CHAPITRE IV

LA P E C ΗE

Les hamecons, les harpons, les aiguilles a pecher. — Les nasses, 
les filets. — Les embarcations, la navigation. — Les poissons et 
les coquillages peches par les premiers hommes.

Par la force meme des choses, le poisson entrait pour 
une large part dans Γalimentation des premiers hommes. 
L’un de ses principaux soucis fut assurement de s'emparer 
des habitants de 1’eau, dont la capture n’offrait pas les 
dangers qui le menacaient a la chasse.

Le harpon etl’hamecon fnrent employes des la plus haute 
antiquite : le harpon pour percer la proie qui se laissait 
surprendre, 1’hamecon pour metlre a profit son instinct 
glouton. Probablement que les nombreux harpons trouves 
dans certaines stations etaient destines it la peche d’hiver, 
alors que le poisson venait respirer a 1’orifice des trous 
creuses dans la glace. Ges harpons, tantot en corne et tan
lot en os, presentent absolument, comme ceux des Esqui
maux actuels, des barbelures sur un seul cole.

Quant aux hamecons, toute matiere dure pouvant for
mer crochet etait employee; la ligne se composait de la- 
nieres de cuir decoupees dans une peau fraiche, et plus
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tard, de tendons raboutis 1’un a 1’autre. Un des plus 
anciens specimens de ces hamecons a ete forme avec des 
molaires d’ours un pen evidees, de facon & agrandir le 
crochet forme par la racine. D’autres, trouves sur divers 
points de la Scandinavie, de la France, de 1’Italie, sem- 
blent provenir des iles Kourilas ou du Greenland, tant ils 
sont identiques a ceux des tribus qui habitent ces pa
rages.'

Les archeologues se sont demande pendant longtemps 
ce que pouvaient bien etre certains legers eclats d’os, de

Harpon avec barbes unilatcrales.

corne, de coquillages appointis des deux bouts. Les uns 
etaient perces au milieu d’un petit trou, les autres por- 
taient une rainure circulaire. On a reconnu depuis que 
e’etaient des aiguilles & pecher auxquelles on fixait un lien 
par le chas ou par la rainure, et qu’elles devaient s’em- 
ployer absolument comme de nos jours les pecheurs d’an- 
guilles emploient les bamecons en forme d’aiguille a double 
pointe que Ton fabrique expres pour eux.

En perfectionnant son Industrie, ou peut-etre en face de 
difficultes plus grandes dans la capture de sa proie, 1’homme 
augmenta ses moyens d’action en construisant d’abord des 
nasses d'osier et ensuite des filets. Di verses stations lacus- 
tres de la Suisse, celle de Wangen principalement, sur le 
lac de Constance, ont livre des filets faits avec art, ainsi 
que des poids en argile pour les faire enfoncer dans 1’eau 
et des flotleurs pour les maintenir a la surface.

Le desir de poursuivre la proie plus loin, son eloigne- 
ment des cotes, la vue des debris de bois et d’arbres flot- 
tant sur 1’eau durent inspirer le desir de s’aventurer 
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au-dessus des profondeurs des rivieres et sur les eaux plus 
redoutables de la mer.

La premiere embarcation fut un radeau, soit que le pre
mier navigateur osat s’aventurer sur un tronc flottant, soit 
qu’il ait eu 1’idee d’en reunir plusieurs et de se confier 
A eux. Greuser le tronc dun arbre pour le rendre suscep-

Pointes de harpons.

tible de recevoir des passagers fut dej£t un grand progres, 
si grossiere que fut cette temeraire tentative.

La difficulte de 1’oeuvre en egalait la hardiesse; 1’ouvrier 
n’avait a sa disposition qu’un outillage bien rudimentaire. 
G’est pourtant avec de miserables pierres taillees de facon 
a leur donner un trancliant que les homines primitifs 
creusaient et faconnaient leurs embarcations. Le feu etait 
mis a contribution pourebaucher le travail. G’est d’ailleurs 
la methode encore usitee dans de nombreux archipels ocea- 
niens ou le fer est inconnu on rare.

Les barques primitives plates, longues, a bouts d’abord 
carr6s et plus tardarrondis , etaient d'une largeur et d’une 
profondeur determinees par les dimensions de 1’arbre qui 
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en fournissait la matiere. Ainsi que nous 1’apprennent 
quelques barques deposees au musee de Gopenhague, 
c’etaient, en realite, des auges flottantes que les premiers 
marins dir.igeaient a 1’aide de perches.

Le progres s’imposa sur ce point comme sur les autres; 
la forme des pirogues s’ameliora, le travail en fut plus 
soigne, les dimensions s’agrandirent. Le Danemark et 
1'Ecosse, la Suisse, la Suede, les cotes de la Normandie 
ont fourni des specimens plus ou moins nombreux des 
oeuvres de nos antiques constructeurs. Quelques-uns me
ritent attention, soit par leurs dimensions, qui attei- 
gnaient parfois jusqu’h, vingt metres, soit par 1’adresse 
evidente deployee dans leur fabrication.

Sur ce point encore , on suit pas a pas la marche de la 
civilisation. Non seulement la forme de la pirogue s’ame- 
liore avec 1’epoque appelee neolithique, mais en approchant 
des ages historiques nous rencontrons des embarcations 
composees de pieces de bois assembles etdont la construc
tion semble avoir ete impossible sans le secours d’instru
ments de metal. Quelques-unes de celles retrouvies en 
Ecosse, a des niveaux bien superieurs aux eaux de la 
mer, se composaient de planches assemblies au moyen de 
chevilles de bois. Des restes de taquets menages dans la 
masse du bois prouvent que, presque au debut, les pre
miers hommes avaient applique la rame a la propulsion de 
leurs grossieres embarcations. Mais il ne semble pas que 
les hommes prehistoriques aient connu la voile; il n’a ete 
recueilli aucune trace de ce progres avant une epoque re- 
lativement moderne.

Gette navigation , si restreinte qu’on la suppose, impli- 
quait necessairement 1’idee d’un commerce quelconque, 
d’echanges entre les peuplades qui communiquaient 
ensemble : on n’a pu jusqu’ici trouver d'autre explication 
a la presence, dans les pays occidentaux, d’objets en jade 
oriental et d’ornements de toilette composes de coquillages 
indiens. Il n’est pas sur que les migrations par terre aient 
suffl a transporter ces produits exotiques jusqu’aux extre- 
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mites de 1’Europe; selon toute vraisemblance, la navi
gation cotiere a du. contribuer pour beaucoup a cette pro
pagation.

Non seulement nous savons que les premiers hommes 
se livraient a la peche, nous avons pu saisir leurs procedes 
de capture; nous sommes egalement en mesure de dire 
quels poissons ils pechaient, quels coquillages ils recher- 
chaient de preference.

Les grottes de la pierre polie nous fournissent les preuves 
les plus antiques sur ces points. On y constate la presence 
de nombreux debris du saumon qui abondait, ainsi que 

,1a dorade, dans les rivieres du Perigord. Les rivages da- 
nois sont couverts, ainsi que nous le verrons plus tard. 
des os du hareng, du cabillaud, de la limande et de 1’an- 
guille; ce qui, par parenthese, indique bien que les 
hommes de cette epoque se servaient d’embarcations pour 
aller pecher ces poissons de haute mer. La tortue etait alors 
un mets recherche. Les peuplades des cotes se livraient a 
la recolte des coquillages comestibles, tels que 1’huitre, la 
moule, le sourdon et le bigorneau. Dans les lacs se pe
chaient le saumon, le brochet, la carpe et 1’ablette, dont 
les debris se retrouvent dans les palafittes qu’on ramene 
au jour.



CHAP1TRE V

LE CANNIBALISMS

L’anthropophagie a ete universelle. — Elle existe toujours. — Elle 
est un besoin pour I’homme sauvage. — Festins funeraires. — 
Sacrifices humains. — Comment nos ancetres mangeaient leura 
semblables.

Un fait malheureusement constate des I’origine de 1’hu- 
manite, c’est la lutte et la guerre, triste apanage dont la 
civilisation ne nousaffrancliit pas. Aux temps de barbarie, 
la guerre etait 1’etat normal, presque necessaire de 
I’homme non encore constitue en societe. Nulle hesitation 
devant le meurtre de son semblable, et, soit ivresse du 
combat, soit orgueil de la victoire, le vaincu devenait une 
victime qu’on devorait an meme titre que le gibier tue 
apres une poursuite acharnee.

Ce deplorable etat de choses est ne avec I’homme livre 
A. sa nature sauvage; avec lui il a traverse les Ages; il a 
franchi, sans etre detrui.t, tons les degres d’une certaine 
civilisation; il s’est perpetuejusqu’a nos jours, recouvrant 
sa vitalite naturelie aussitot qu’on cessait de le combattre. 
Chose remarquable, le cannibalisme est peut-etre la seule 
coutume de 1’humanite qui ne se soit jamais eteinte d’ellc- 
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meme, par suite de desuetude, ainsi qu’une foule d’usages.
Les cavernes de France, de Belgique, d'Italie, d’Espagne, 

de Suisse, d’Ecosse, de Portugal, du Bresil, de laFloride, 
du Japon, du Mexique, de I’Amerique du Nord, nous 
fournissent des monceaux d’ossements humains, fendus, 
brises d’une facon caracteristique, scies on coupes, bru
tes intent ionnellement et melanges a des debris de repas.

Tons ces restes appartiennent incontestablement aux 
0poques prehistoriques. Les preuves abondent, et nous 
n’avons nul besoin d’invoquer a 1’appui de la these des 
arguments douteux ou des faits insuffisamment etablis.

Ce cote miserable de notrehumanite a malheureusement 
toujours existe. Herodote, Aristote, Strabon, Diodore de 
Sicile, plus tard saint Jerome nous I’affirment a 1’egard 
des Scythes, des populations du Pont-Euxin, des Galates, 
des Irlandais, des Ecossais et de certaines tribus gauloises. 
Galien ne nous dit-il pas que, par un epouvantable raffi- 
nement qui se pratiquait ne pleine splendent de 1’empire 
romain, Commode et ses courtisansmangeaient de la chair 
humaine?

Marco Polo, au xme siecle, a vu cette coutume prati- 
quee dans les Indes.

Meme apres leur conversion au christianisme, les Slaves 
n’avaient pas abandonne cet horrible usage.

Non seulement la chasse a Ihomme se fait en Afrique 
pour se procurer ce precieux article commercial qu’on 
nomme des esclaves, mais chez certaines peuplades, ainsi 
que nous 1’apprend Stanley, elle a pour but principal de 
se procurer de la chair humaine. Le cannibalisme y est 
pratique de la facon la plus epouvantable. On ne se con- 
tente pas devivants; dans plus d’une tribu 1’on devote 
aussi les gens morts de maladie.

En Australie, dit M. Olfield, les indigenes tuent les 
femmes avant qu’elles soient trop vieilles et trop Hetties, 
« afin de ne pas perdre tant de bonne nourriture. »

Il ya pen d’ann£es encore on pouvait voir aux iles Fidji, 
ce centre du cannibalisme oceanien, des boucheries pu- 
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bliques de chair humaine et des abattoirs destines uni- 
quement a rimmolation des victimes. Malgre les progres 
des missionnaires protestants dans ces contrees, il n’est 
pas d’annee ou Ton n’ait a enregistrer le supplice de quelque 
blanc devori par les indigenes.

En voyant si generale une aussi epouvantable coutume, 
on se demande tout naturellement a quelles sujetions 
I’bomme obeit, a 1’empire de quel sentiment irresistible il 
est soumis.

L’observation nous indique deux causes principales a ce 
barbare etat de choses : le besoin et la superstition.

Le besoin, ne de la privation de nourriture et aussi d’un 
gout deprave degenere en passion. La « folie de la faim » 
s’explique, s’excuse meme dans les pays ravages par la 
famine; on se representerait aisement nos sauvages ance- 
tres prives d’animaux domestiques, des produils de la cul
ture , ignorant encore 1’habitude d’amasser des provisions, 
et se trouvant aux prises avec la faim quand 1’hiver les 
privait a la fois du gibier etdes fruits sauvages de la terre. 
Malheureusement pourl’honneur de 1’humanite naissante, 
il n'en fut pas souvent ainsi, parce que les premiers 
hommes suivaient les animaux dans leurs migrations an- 
nuelles: les debris d’ossements humainsquelon rencontre 
sont presque toujours meles a des ossements d’animaux 
qui semblent avoir £te manges en meme temps que les 
victimes humaines. G’etait done surtout a un sentiment 
de superstition qu’obeissaient les peuples prehistoriques. 
Nous remarquons , en effet, par la disposition des lieux et 
des choses, que les cavernes ou se rencontrent ces restes 
accusateurs sont presque toutes devenues des tombeanx 
apres avoir servi d’habitation, et que chaque ensevelisse- 
ment a du. etre accompagne d’un festin.

Suivant l’ageauquel remonte le monument explore, ce 
festin se composait de chair d'ours, de mammouth, de 
renne. Les victimes humaines, lorsqu’ilyen avait, parais- 
sent avoir ete reservees aux personnages de marque, aux 
guerriers renommes; en leur honneur on immolait plus
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on moins de victimes, des proches on des esclaves, des 
femmes et des enfants.

Comme de nos jours chez les peuplades sauvages qui 
devorent leurs chefs ou un ennemi fameux dans le but de 
s’inoculer en quelque sorte leurs vertus, leur vaillance, de 
meme, probablement, nos peres honoraient les illustres 
d'entre eux par I’immolation de victimes dont le nombre 
etait en rapport avec f importance du mort. C’est ce que 
nous verrons clairement en etudiant les tombeaux aux- 
quels nous devons ces revelations.

Etait-ce un rite? Etait-ce feffet d’une simple methode 
gastronomique? Toujours est-il que les restes humains 
rencontres dans les foyers portent toutes les traces du fen 
auquel ils ont ete soumis, que tons les os de pelites di
mensions portent les marques d’instruments avec lesquels 
on detachait la chair, et que les os longs sont tons fendus 
de la meme facon, longitudinalement, afin d’en exlraire 
la moelle,qui etait regardee comme le mets le plus delicat, 
quelle qu’en flit la provenance. Des os, dont le canal ηιέ- 
dullaire a ete agrandi dans I’intention evidente d’extraire 
plus completement la precieuse substance, ne laissent au- 
cun doute a cet egard.

La plupart des debris nous disent que la chair humaine 
subissait faction directe du feu avant d’etre devoree; mais 
on a trouve, en Georgie, des preuves que les habitants 
primitifs de cette contree la faisaient bouillir quand ils 
eurent connaissance de la poterie. Qui sait si, par un rah 
finement de cruaute semblable a celui de certaines tribus 
de I’Afrique centrale, les victimes humaines n’etaient pas 
boucanees, suspendues dans des filets qu’on exposait a la 
fumee?

3



CHAPITRE VI

CIVILISATION ! DOMESTICATION DES ANIMAUX

La domestication se rencontre incontestablement dans les palafittes. 
— Sur certains points on peut la faire remonter jusqu’a la pierre 
taillee. — Especes domestiquies. — Fromageries. — Paturages 
d’ete; stabulation d’hiver.

On l’a dit avec raison : « Les animaux pourraient vivre 
sans 1’homme, 1’homme ne saurait vivre sans les ani
maux. » C’est done un merveilleux sujet d’etonnement 
que de voir aujourd’hui ses alliees, ses esclaves, des es
peces animales dont la force, 1’agilite devraient, au con- 
traire, les rendre les adversaires de toute conlrainte.

A lui seul, ce trait etablit smffisamment la superiorite de 
rhomme sur les autres creatures et devrait, ce semble, 
cliasser a tout jamais de Γesprit des reveurs toute idee de 
la descendance d^gradante alaquelle ils veulent condamner 
Γ humanite.

Il est difficile, en effet, de ne pas se demander par suite 
de quel prodigieux effort rhomme faihle, nu, ddsarme, a 
ose non seulement s’attaquer aux colosses parmi lesquels 
il vivait, mais a pu aussi concevoir 1’idee de mettre ci 
son service les plus forts des animaux, le boeuf, le cheval, 
le plus intelligent, le chien, et distinguer parmi tous les 
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plus impressionnables a 1’instinct de sociabilite. Gela sup
pose une puissance d’esprit, une volonte, une ingeniosite 
bien superieures & tout ce qu’on pent esperer d’un etre 
degrade, quelles que fussent ses aptitudes a sortir de son 
etat d’inferiorite. Geniagnifique resultat est done Peffet de 
notre intelligence native, d'elle seule.

Non seulement les restes des animaux domestiques se 
rencontrent sur certains points en compagnie de restes 
des grands pachydermes , mais nous retrouvons des pieces 
gravees, dues aux troglodytes de contrees diverses, qui 
nous montrent soit des chevres, soit des rennes, portant 
au con un objet paraissant etre un collier; ils nous ont 
laissela representation d’un cheval ayant les crins coupes, 
preuve evidentede domestication. La collection celebre du 
marquis de Vibraye nous offre un renne ayant un collier 
au cou et deux pieces differentes ou Ton voit un boeuf 
portant une sorte de couverture sur le dos.

A quelle epoque remonte cette preuve evidente de la 
nature superieure de 1’homme? C’est ce qu’il est absolu- 
ment impossible de determiner exactement. Toutefois il 
est incontestable qu’a P epoque des palafittes , c’estA-dire a 
Page ou, pour se proteger contre les attaques, nos peres 
etablissaient leurs demeures au-dessus de 1’eau, la domes
tication etait connue et largement pratiquee. Il est certain 
quA cette epoque, probablement ancienne, mais difficile 
a determiner, 1’homme savait demander aux etres qu’il 
jugeait devoir lui etre utiles leur chair, leur lait, leur 
force musculaire, leur chaude toison, et se servir de leur 
intelligence.

Quoi qu’il en soit, 1’animal le premier reduit & Petat de 
domesticite fut le chien. Ce choix est a lui sent une preuve 
de plus que 1’homme, meme a Petat le plus sauvage, est pn 
etre pourvude raison, puisque son premier acte, sonjjre- 
mier soin, dans sa miserable condition materielle, est de 
s’adjoindre, d’asservir, non 1’animal le plus fort, mais 
1’animal le plus intelligent de la creation, celui duquel il 
tirera 1’aide la plus efficace. II comprenait deja tout 1’ad-
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mirable service qu’il eh devait tirer pour la conquete de 
sa nourriture.

Si anciens que soient les depots fossiles ou Ton trouve 
des traces de 1’homme, on y rencontre egalement celles du 
chien.

On ignore la duree de la peri ode pendant laquelle le 
chien parait avoir ete le seul compagnon de nos ancetres; 
mais en compulsant les recherches, en les rapprochant, 
on arrive & cette curieuse constatation qui est encore un 
argument contre 1’antiquite de 1’homme: c’est que nous 
aurions en a notre disposition plusieurs des especes au- 
jourd’hui domestiques an moment meme ou nous chassions 
encore le mammouth.

Toutefois cette reunion n’etait pas generale, car si nous 
constatons 1’abondance extraordinaire du cheval en France 
a lune des premieresperiodes prehistoriques, en revanche 
cet animal se montre extremement rare autour des habi
tations lacustres, ou Ton semble ne 1’avoir connu que 
comme bete de trait, et en Grande-Bretagne, a une epoque 
ou le fer etait deja repandu.

Ce n’est pas ici le lieu de rechercher d’oii nous vient le 
cheval. Nous ferons settlement remarquer que la station 
de Solutre, dans le departement de Saone-et-Loire, si re- 
marquable par le caractere de son Industrie, qu’on a donne 
son nom a toute une periode des temps prehistoriques, la 
station de Solutre se compose en majetire partie de debris 
de chevaux amasses en si grande quantite, qu’on leur 
donne dans le pays le nom caracteristique de murailles de 
chevaux.

La semble avoir ete pour nos contrees le centre d’ele- 
vage, tout au moins le cantonnement de ce precieux soli- 
pede. Il est difficile de dire s’il y vivait a 1’etat sauvage ou 
a 1’etat de domesticite. Cependant I’opinion penche pour 
cette derniere conclusion. L’abondance des debris complels 
de Γanimal an meme point, au lieu de leur dispersion, 
comme lorsqu'il s’agit d’animaux sauvages dont les mem- 
bres seuls etaient apportes a I’habitalion du chasseur, in- 
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dique des habitudes regulieres et une grande facilite a se 
procurer I’animal. L’age meme, qui nous est decele par 
les os etudies, montre bien qu’il s’agissait d’une sorte 
d’exploitation. En effet, les maclioires trouvees a Solutre 
ont generalement appartenu ci des sujets de quatre, cinq 
et six ans, alors que la chair de Γanimal offrait son maxi
mum de succulence.

Mais, si le cheval formait lefond de la nourriture de nos 
premiers peres, si nous le retrouvons plus lard a 1’etat de 
bete de somme ou de selle, nous remarquons que 1’on fut 
longtemps avant de leferrer.Noustrouvons bien ses debris, 
des mors en fer et des harnais rudimentaires sur certains 
sujets des 6poques du bronze et du fer, mais nulle part, 
aux epoques prehistoriques, nous ne voyons la ferrure en 
usage, du moins dans nos contrees.

Quant a 1'ane, on retrouve bien ses restes dans les ca
vernes, mais rien n’autorise a croire qu’il fut domestique 
par les hommes primitifs.

D’apres les monuments que nous avons cit£s, le renne 
semble avoir joue, aux premiers temps de la domestication, 
un role d’une importance considerable : il formait la prin
cipal ressource de nos ancetres qui lui demandaient sa 
chair, sa peau, son bois, ses os, et utilisaient tout en lui. 
Il aurait meme rempli, des 1’antiquite la plus reculee, le 
role domestique auquel il est soumis par les Lapons.

Nous n’avons que des indications fort tardives sur les 
oiseaux domestiques. La poule semble avoir ete seule mise 
au service de l’homme, et cela a une epoque presque re- 
cente.

Le pore, dont on retrouve 1’image dans les oeuvres des 
artistes troglodytes, fut surtout un familier des palafittes, 
moins toutefois que la chevre, le mouton et surtout que 
le boeuf.

Sur ces dernieres questions nous avons mieux que des 
conjectures, mieux encore que les restes des animaux dont 
nous parions. Les fouilles ont ramene au jour des listen- 
siles de laiterie : vases en terre cuite pour ecremer le lait 
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et dont la forme est rest6e la meme dans nos laiteries mo- 
dernes, poteries pour faire egoutter le lait caille, agita- 
teurs pour preparer le beurre.

Avec un peu d’imagination et en voyant le procede en
core employe par certains campagnards des Indes fran- 
caises, on pourrait reconstituer un interieur de ferme 
prehistorique comme si on Pavait sous les yeux.

Agitateur & beurre.

Le musee de Saint-Germain nous montre la baratte an
tique et le rudimentaire agitateur. Ge dernier se composait 
simplement d’un morceau de sapin epicea coupe au ni
veau des verticilles qui rayonnent autour de chaque 
noeud. On avait ainsi un baton k tete etoilee qui, plonge 
dans la creme et tourne entre les mains, recevait un mou- 
vement de rotation tres suffisant pour faire prendre le 
beurre. Peut-etre, pour pperer sur de plus grandes quanti- 
tes, faisait-on comme les Indiens que nous citions. En ce 
cas, le vase contenant la creme etait mis au pied d’un 
arbre : Γagitateur etait retenu en haut et en bas par deux 
colliers d’egale longueur; entre les deux une corde s’en- 
roulait autour de la tige. L’operateur n’avait plus qua 
liter alternativement sur les deux extremites de la corde



Baratte a bcurre dans les Indes francaises.



56 LES PREMIERES CONQUETES DE L’HOMME 

pour imprimer un rapide et energique mouvement de 
rotation.

Nous le voyons, les hommes prehistoriques connais- 
saient le beurre et le fromage, consequemment Γusage du 
laitage; ils avaient done des troupeaux. Nous pouvons 
meme dire, grace έ. la sagacite des explorateurs, que les 
premiers pasteurs connaissaient et pratiquaient, tout 
comme les pasteurs actuels, le paturage en ete, la stabu- 
lation en hi ver.

Dans les mines que Ton rencontre sous 1’eau et qui nous 
ontet£ conservees par 1’etat de carbonisation oil les a mises 
1’incendie, cause ordinaire de la destruction des lacustres, 
on a retrouve jusqu’au fumier caraclerislique des animaux 
peuplant les etables de cette epoque. Ces fumiers conte- 
naient des debris vegetauxprovenant d’approvisionnements 
destines auxanimaux; or, 1’analyse chimique ayant mon- 
tre par leur etat de combustion qu’ils n’avaient pu bruler 
qu’etant deia desseclies, on est autorise a dire que ces ve- 
getaux,dans lesquels on a reconnu des plantes fourra- 
geres, etaient bien I’approvisionnemefft destine a la nour- 
riture du betail pendant 1’hiver.



CHAPITRE VII

CIVILISATION (suite) : AGRICULTURE

Grains, graines, fruits des epoques prehistoriques. — Les buttes a 
mais de 1’Amerique. — Les moulins aux temps primitifs. — Le 
pain des premiers ages. — Instruments d’agriculture.

En domestiquant les animaux, 1’homme entrait deja 
dans une periode accentuee de progres; il devait se trans
former completement en invenlant I’agriculture, en de
mandant a ses efforts, a son intelligence, a son travail, 
cette nourriture que jusque-la il attendait settlement des 
liberalites de la nature. C’etaient des idees nouvelles, des 
mcenrs nouvelles, une vie nouvelle : de chasseur il deve- 
nait agriculteur, de nomade il se faisait sedentaire. Ses 
instruments de tout genre, ses armes, ses vetements, sa 
demeure, subissaient une transformation complete qui 
etablit une separation considerable avec les periodes pre- 
cedentes. Il se mettait en lutte avec la nature pour la 
plier a ses besoins croissants; il se depouillait de 1'etat 
sauvage et entrait dans la veritable voie de ses destinees 
terrestres.

Ce n’est pas avant 1’epoque des cit£s lacustres, dans la 
periode dite neolithique, qu’on rencontre des traces de 
culture un peu reguliere. Ni les hommes des cavernes ou 

3*
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troglodytes des &ges dits de 1’oursou du renne,ni les man- 
geursde coquillages du Danemark ne semblent avoir connu 
I’agriculture. Nous n’en trouvons de traces ni en Ecosse, 
ni en Angleterre, ni dans les pays septentrionaux. L’Italie, 
et surtout la Suisse, avant leur age de bronze, nous ont 
laisse, au contraire, des preuves fort curieuses de ce pro
gres des hommes primitifs.

L’incendie qui les a detruites nous a en m£me temps 
conserve assez de debris des palafittes pour connaitre les 
peuples de cette epoque, grace a la carbonisation qui a 
maintenu la forme de tout ce que le feu n’a pas detruit. 
En retirant des eaux, ou ils avaient ete precipites, les 
restes de cette civilisation primitive, on a remarquS des 
blocs composes de petits corps grenus agglutines les uns 
aux autres. Un examen plus attentif a fait reconnaitre en 
eux des grains et des graines d’especes diverses. Les re- 
coltes de ce genre ont fourni ainsi la liste des vegetaux 
qui furent appliques a leur nourriture par les habitants 
des lacustres, et Ton a pu se convaincre par la qu’ils culti- 
vaient comme cereales trois especes de differents bles, deux 
especes d’orge et deux especes de millet; qu’ils avaient 
comme legumineuses les pois, les lentilles et la petite feve 
des marais.

Despommes, des poires, des cerises, des prunes, des 
noisettes, des faines, des chataignes , des glands, ont ete 
egalement retrouves en quantites notables, rentermes dans 
des vases de terre grossiers indiquant des provisions d’hi- 
ver. On a meme pu se convaincre, en retrouvant les petites 
graines de ces fruits, que les vieux Europeens mangeaient 
la fraise, la framboise , la mure et la prunelle; cependant 
tout porte a croire qu’ils se contentaient des fruits sau
vages et qu’ils ne connaissaient pas la culture des arbres 
fruitiers.

Ajoutons que, sur certains points, on a trouve des 
amas de ces grains calcines en quantites assez conside- 
ral les pour les regarder comme etant les restes de silos 
detruits par le feu. Parfois, sans doule pour mieux assurer 
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sa conservation, le grain avait ete a moitie roti, puis 
concasse, enfin renferme dans de grands vases en poterie.

Cette antiquite de 1’agriculture, nous la retrouvons en 
Amerique aussi bien qu’en Europe. Tons les explorateurs, 
tous les archeologues sont d’accord pour attribuer une tres 
haute antiquite & ces monticules nombreux, sans ordre 
regulier, qui couvrent litteralement les plaines de 1’Ame- 
rique du Nord, et qui sont connus sous le nom de « buttes 
a mais ». Dans le Wisconsin principalement, ces petites 
eminences de terre ont ete 1’objet d etudes speciales.

Elies ne se rencontrent que dans les terrains les plus 
riches, et semblent avoir ete elevees pour le seul but de la 
culture. On plantaitchaque annee le reais au meme endroit, 
et les additions constantes au sol ont fini par former ces 
petites extumescences.

On a trouve dans les memes lieux des traces d’une cul
ture plus ancienne et plus syslematique.

Sur des surfaces variant de huit a trente hectares, on 
rencontre egalement des billons bas, paralleles, larges de 
1 metre 20 centimetres, separes par un sentier profond de 
15 centimetres. Le grain a du. etre seme en lignes sur ces 
antiques billons, aujourd’hui reconverts de forets, et que 
Ton d6signesous le nom « d’anciens jardins ». Mais, qu’il 
s’agisse des « buttes a mais » ou des « anciens jardins », 
le reais est la seule plante dont on ait pu reconnaitre la 
culture en Amerique aux epoques prehistoriques.

Ilva de soi que, recoltant des grains, on en connaissait 
1’emploi et la preparation.

Ce fait nous est revele, des 1’epoque dite de la Madeleine, 
par la decouverte de mortiers en pierre, dans lesquels on 
avait pratique par des chocs et des frottements repetes une 
legere concavite destinee a maintenirau centre de la pierre 
les grains qu’on brisait avec le broyeur. Un pen plus tard, 
les grottes de 1’Ariege nous montrent des meules a moudre 
en diverses varietes de granit, les unes rondes, les autres 
allongees. De plusieurs cotes, & 1’etranger comme en France, 
1’emploi du grain pour la nourriture nous est demontre.

V ο



60 LES PREMIERES CONQUETES DE L’HOMME

On cite des meules composees d’un bloc legerement 
excave sur lequel on ecrasait le grain avec un rouleau de 
pierre; I’Amerique centrale nous offre le meme instrument 
encore entre les mains des Indiens. D’autres meules se 
composaient d’une sorte d’auge grossiere dans laquelle on 
broyait le grain avec un boulet de pierre deprime sur les 
cotes afin de le rendre plus maniable. Un point digne de 
remarque, c’est que plusieurs de ces meules sont deja pi- 
quees a la facon de nos meules actuelles pour faciliter le 
travail.

L’industrie avait meme ete poussee a ce point que plu
sieurs de ces meules, contenant encore des glands et des 
chdtaignes, semblaient plus particulierement destinees au 
broyage des fruits farineux; le grain des pierres qui les 
composent est moins dur, et les dimensions de 1’instru- 
ment sont plus considerables que celles des meules a cd- 
reales.

Des instruments aussi rudimentaires ne pouvaient 
donner qu’une bien grossiere farine : les grains y elaient 
concasses bien plus que moulus. Des recbercbes auxquelles 
on s’est livre il semble resulter que le grain, traite par ces 
meules primitives, etait ensuite grille, puis introduit dans 
un vase, dans lequel il subissait une humeclation plus ou 
moins proIongee; quand il etait suffisamment amolli, on 
le mangeait.

Ce mode de preparation se retrouve exactement de nos 
jours dans les lies Canaries.

Mais le froment etait encore prepare d’une autre facon. 
Les lacustres nous livrent des pains, de- verilables pains 
dont le mode de fabrication se revele immediatement, 
quand on les brise. Ce sont de petites galettes arrondies, 
d’un diametre de 15 centimetres, epaisses de 2 a 3 centi
metres, composees d’une pate sans levain, dans laquelle 
on a pu constater la presence frequente des glumes et 
meme de grains bien conserves. Quand la masse 6tait 
amenee au degre de densite convenable, on la mettait 
cuire sur des pierres brulantes.
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On s’est egalement preoccupe de reconnaitre quel avail 
bien pu elre le materiel agricole avec lequel on pratiquait 
les premieres cultures. On en est & pen pres r6duit & des 
conjectures : le pen de monuments de ce genre recueillis 
jusqu’a ce jour laissea penser que les premiers agriculteurs 
se contentaient, comme dans de nombreuses peuplades 
arrierees de nos jours, de gratter la terre avec un baton 
pointu. La charrue, s’il en existait, devait singulierement 
se rapprocher des rustiques instruments de ce nom em
ployes dans 1'Afiique centrale et dans la Malaisie : une 
branche d’arbre formant crochet ou bien armee d un an- 
douiller suffisait a ouvrir le sein de la terre feconde.

Toutefois on a signale la trouvaille, en Angleterre, de 
silex de larges dimensions qui pourraient bien avoir seivi 
de houes. D’autres silex plus grands encore, trolives an 
sud de I’lllinois et sur les bords du Mississipi, sont consi
ders comme ayant du servir de beches aux anciens culti- 
vateurs des « buttes a mais ». Ges instruments avaient la 
forme de disques o vales ^ou elliptiques , aplatis d un cote, 
legerement convexes de 1'autre, tranchants et reguliere- 
ment ^chancres sur les bords, mesurant quelquefois plus 
de 30 centimetres de longueur sur 13 centimetres de lar- 
geur et 2 centimetres d’epaisseur au milieu. Sur divers 
autres points de I’Amerique du Nord, de pareilles rencon
tres ont egalement 6te faites.

Tout ce que nous possedons a cet egard sur 1’agricul- 
ture europeenne se borne a deux manches de faucilles pro- 
venant de lacustres de la Savoie datant de 1 epoque du 
bronze et deposes au musee de Saint-Germain. A 1’un des 
deux se trouve encore fixee une partie de la lame; mais 
ces deux manches en bois offrent une parlicularite tres re- 
marquable, et qui prouve a quel point, meme dans les 
objets vulgaires, nos peres poussaient deja I’esprit d'obser
vation. Ils sont tallies et en quelque sorte monies selon le 
gabarit interieur de la main tenant 1’instrument, cest-a- 
dire qu’a chacun des creux naturels de la main corres
pond une saillie, et a toutes les saillies correspondent des
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parties evidees avec des recouvrements exterieurs, comme 
une sorte de gantelet emprisonnant la main du moisson- 
neur.

Dans certaines provinces de la basse Italie et sur plu- 
sieurs points de la Sardaigne, on rencontre encore, entre 
les mains des paysans, des manches qui se rapprochent 
singulierement de ces curieux specimens de 1’industrie 
primitive.

Eufin nous avons la certitude qu’on emmagasinait les 
grains, puisque les lacustres nous ont aussi donne des 
roues provenant des chars qui servaient au transport des 
produits recoltes.



CIIAPITRE VIII

LA BOISSON ET LES CONDIMENTS

Les lacustres ne buvaient point 1’eau des lacs. — Les premieres 
boissons fermentees. — Le sei. — Ses proced0s de fabrication.

Nous n’etonnerons personne en disant que les habitants 
des stations lacustres, ces curieuses demeures sur pilotis 
que nous etudierons tout a 1’heure, ne buvaient point 1’eau 
du lac au-dessus duquel ils etaient installes. On concoit 
sans peine que cette eau, receptacle continuel des detritus 
et des immondices de toutes sortes, devait etre absolument 
empoisonnee. Il est de remarque constante que les pre
miers constructeurs d’une palafitte etablissaient leur de- 
meure a proximite d’une source ou d’un cours d’eau se 
jetant dans le lac.

Si Ton vent tenir compte du gout en tout temps pro
nonce des peuples pour les liqueurs fermentees, on est 
autorise a dire que les hommes primitifs out connu 
promptement ce genre de boissons. Les prunelles, les 
framboises, les miires, les fraises, les baies de cormier 
rouge, dont on a retrouve les restes dans diverses stations 
lacustres, etaient probablement employees a la fabrication 
de liqueurs plus ou moins excitantes.
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S’il fauts’en rapporter a des decouvertes imparfaitement 
controlees, des raisins auraient ete decouverts dans les 
Terramares du Parmesan, monuments contemporains des 
palaiittes suisses. Peut-etre aurait-on connu le vin des 
cette epoque.

Ce qui n’est pas douteux, du moins, c’est que les 
homines des temps primitifs connaissaient le sei et en 
usaient pour 1’assaisonnement de leur solide nourriture.

L’usage de cet indispensable condiment a du naitre du 
seul instinct. L’homme ne put rester longtemps sans d£- 
couvrir les depots naturels laisses par les mers anterieures 
et certainement recherches par les animaux. Peut-etre 
fut-il, pendant un certain temps, reduit a se le procurer 
par voie d’echange, cbmme il faisait pour certaines pierres 
et pour certaines coquilles destinees a devenir des armes 
ou des ornements. Dans tous les cas, il ne put tarder & se 
procurer cette precieuse substance par des moyens artifi- 
ciels, et a remarquer 1’effet produit sur 1’eau de la mer 
par 1’evaporation.

Soit que cette 0vaporation naturelie flit insuffisante, soit 
qu’ils la trouvassent trop lente, nous avons la preuve que 
les Danois des temps primitifs fabriquaient le sei avec 
les zosteres qui abondent sur les cotes de la Baltique. Ils 
brdlaient cette algue et arrosaient d’eau de mer les cendres 
qui en provenaient. Ils obtenaient ainsi une sorte d'efflo
rescence saline que Pline appela plus tard le « sei noir ».



CHAPITRE IX

LES RESTES DE REPAS

Les kjokkenmoddings danois. — Ge qu’ils etaient; leur importance, 
leur ige. — Especes animates constat6es dans ces debris. — Les 
kjokkenmoddings en Europe et dans les deux Ameriques. — Les 
sambaquis du Bresil.

Partout ou il a sejourne, 1’homme a laisse des marques 
de son passage; partout ce sont des debris pro venant de 
son habitation, de son Industrie et surtout de sa nourri- 
ture. Ges mines varient d’aspect, suivant le genre d’ali
mentation adopte par les habitants primitifs; les debris de 
vegetaux, d’animaux ou de poissons different selon les 
moeurs et les ressources du lieu.

C’est ainsi que 1’attention fut attiree sur des monti
cules surbaisses formes ^ar des amoncellements conside
rables de coquilles sur plusieurs points de la cote danoise. 
Ces amas n’etaient jusqu’alors consideres que comme de 
precieux depots d’engrais pour 1’agriculture. Leur impor
tance , la regularity de leur forme, Γabsence presque com
plete de sable et de cailloux firent penser qu’ils ne 
devaient pas etre Γoeuvre du va-et-vient des caux marines. 
On fouilla, et 1’on acquit bientot la certitude qu’ils etaient 
dus a 1’homme et composes a pen pres exclusivement de 
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coquillages ayant servi a la nourriture des premiers habi
tants. Leur amoncellement indiquait un sejour prolonge, 
pendant lequel les debris des mollusques etaient aban- 
donnes sur le lieu meme ou ils avaient ete consommes.

Ces depots prenaient avec le temps un tel developpe- 
ment qu’ils atteignaient une epaisseur de 1 a 3 metres et 
s’etendaient parfois sur une longueur de plus de 300 metres 
avec une largeur proportionnee. De la le noni de kjok- 
kenmodding, qui derive des mots danois kjokken, cuisine, 
et modding, amas de rebuts.

Ge nom , un pen barbare pour des oreilles francaises, a 
ete donne par les savants danois a ces restes de la primi
tive civilisation scandinave, et Γοη s’est accorde jusqu’ici 
pour le respecter; chacun s'est borne a le traduiie aussi 
exactement que possible dans sa propre langue. La seule 
traduction francaise possible etant « les debris de repas », 
et cette traduction, n’entrant pas dans le genie de notre 
langue, on est convenu de maintenir 1’appellation origi- 
naire; le mot « kjokkenmodding » est done devenu un des 
termes du langage de la science.

On crut d’abord que les kjokkenmodings etaient de 
simples points de reunion on les habitants de 1’epoque se 
rassemblaient, soit pour recolter les coquillages qui abon- 
daient sur la cote et s’en regaler comme d’une manne 
periodique, soit pour y passer les mois les plus chauds de 
1’annee. La variete des debris rassemble's, 1’abondance, 
bien plus, la nature de ces debris donnaient un dementi 
tormel a cette opinion. Un examen attentif fit reconnaitre 
des depressions circulaires, vides an centre, indiquant 
1’emplacement d’une habitation, montrant que e’etait bien 
la le lieu ou les premiers habitants avaient fixd leur de- 
meure, et cjue, s’ils ne 1’occupaient pas toute 1’annee, ils 
quittaient fort peu de temps cette residence.

Les os recueillis permettent de determiner exactement le 
moment de 1’annee ou 1’animal qui les a fournis a ete tue. 
Le cygne sauvage, qui arrive sur ces cotes en novembre et 
les quitte en mars, a laisse des debris tres nombreux dans 
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les kjokkenmoddings; on pent done en conchire que les 
habitants restaient sur la cote pendant les mois d’hiver.

Les savants se sont trouves moins d’accord sur 1’dge de 
ces vieilles mines. Les uns, s’appuyant sur 1’absence de 
tout objet en metal, veulent les rattacher h. la periode pa- 
leolithique, et meme au debut de cette periode. D’autres 
leur attribuent sept mille ans d’existence au dela des 
temps actuels. Eufin, un troisieme groupe de chronolo- 
gistes, se basant sur la rencontre de quelques outils en 
pierre polie et sur ]a presence d’objets paraissant exiger 
1’emploi du metal pour leur fabrication, affirme que les 
kjokkenmoddings sont voisins de 1’epoque de bronze et 
contemporains des lacustres. Il est difficile de se pronon- 
cer, vu 1’impossibilite d’apprecier la duree de chaque 
periode des ages prehistoriques. Quoi qu’il en soit, ces 
curieux amas de coquillages sont les temoignages les plus 
anciens de la presence de I’homme en Danemark.

La nature des debris dont se composent ces amoncelle- 
ments, si pr&neuse tout a 1’heure pour nous fixer sur leur 
veritable origine, est actuellement une difficulte de plus 
pour en fixer 1’age. On y trouve, en effet, de nombreux 
mollusques, dont certains vivent encore dans la Manche, 
mais 1’huitre, la coque, la moule, la littorine forment la 
majeure partie de ces curieux amas; a peine quelques 
crabes y representent-ils les crustaces.

A ces habitants des eaux il convient d’ajouter le hareng, 
la limande, le cabillaud, 1’anguille et la tortue, dont les 
premiers habitants du Danemark faisaient une ample 
consommation. Lereste des debris se compose d’une grande 
variete d’os provenant d’oiseaux tels que le coq de bruyere, 
le canard, 1’oie, le cygne sauvage et le grand pingouin.

Les mammiferes sont representes par le cerf, le che- 
vreuil, le sanglier, auxquels se joignent en petites 
quantites 1’urus, le chien (a titre d’aliment, croit-on, et 
non d’animal domestique), le renard, le Ibup, la martre, 
la loutre, le marsouin, le phoque, le rat, le castor, le lynx, 
le chat sauvage, le herisson, Fours, la souris.
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Le Danemark n’a pas le privilege exclusif de posseder ces 
curieuses traces antiques : des kjokkenmoddings ont etd 
trouves en Souabe, enFrance, notammentaSaint-Valery- 
sur-Somme, a Etaples et aux environs d’Hyeres, aux lies 
Orcades, en Ecosse, en Angleterre. Il en a ete signale en 
Afrique, sur les cotes de Guinee, ainsi qu’en Australie.

Mais I’Amerique est particulierement riche en ruines 
de cette espece. Elie en possede deux genres : les kjokken
moddings situes au bord de la nier, et ceux qui se trouvent 
le long des cours d’eau; ces derniers ne contiennent que 
des mollusques d’eau douce. Il serait trop long de les 
enumerer’ mais on pent dire qu’ils ceignent les. deux 
Ameriques d’une ceinture presque ininterrompue, et ils 
se rencontrent jusque dans les parties reputees encore 
recemment les plus inaccessibles.

Tons, sans exception, offrent ce remarquable point de 
ressemblance avec les kjokkenmoddings d’Europe, de con- 
tenir les debris d’especes actuellement vivantes et aucun 
d’especes eteintes.

Au Bresil, ou ces amas de debris prennent le nom de 
sambaquis, nous trouvons les traces de tout un peuple 
ayant precede la population actuelle et s’etant etendu tout 
le long de la cote. La, chaque couche de coquilles est 
comme la page d’un livre et nous demontre en outre que 
ces peuples etaient anthropopliages. Ces amas atteignent 
une hauteur souvent considerable; on en cite qui n’au- 
raient pas moins de 30 metres de haut, si la description 
en est exacte.

Ce qui est certain, c’est que la butte de coquilles voisine 
de la petite ville de Nossa-Senhora-da-Gloria fournit, de- 
puis pres de deux siecles, toute la chaux necessaire aux 
constructions du pays et a un important commerce d’expor
tation. Par ce fait, on pent juger de son etendue.

Un point remarquable encore, c’est que ces amoncelle- 
ments de debris , qui ne contiennent aucun instrument de 
metal, se composent absolument de restes d’animaux 
existant encore au moment de la decouverte par ]es Por-
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tugais. Il nous est, d’autre part, absolument prouve que 
les periodes tertiaire et quaternaire se sont accomplies en 
Amerique a une epoque plus recente qu’en Europe. On 
est done autorise a dire que 1’age de pierre, en Amerique, 
echappe & la haute antiquite dont il est trop genereuse- 
ment gratifie par beaucoup de savants.



GHAPITRE X

LES USTENSILES : LA POTERIE

Vases a cuire. — Les premieres poteries. — Elies portent la marque 
de leur proc6de de fabrication. — Formes et dimensions varices 
selon la destination. — L’artztrouve en dies ses premieres mani
festations. — La poterie a Edge du bronze.

Nos primitifs ancetres paraissent avoir ignore pendant 
longtemps la possibilite de manger leur viande autrement 
que crue ou grillee sur les charbons.

La science du « pot au feu », si Ton nous permet 
1’expression, ne futpas la premiere acquise. L’art de faire 
chauffer de 1’eau, par consequent de faire cuire la viande 
dans des recipients, semble une conquete des Ages ou. 
I’industrie de la pierre 6tait deja perfectionn^e. Toutefois 
plusieurs explorateurs declarent avoir trouve, dans les 
cavernes habitdes pendant la periode de 1’ours, des les
sons, des fragments de poterie extremement grossiere; 
d’autre part, on conserve dans les musees et dans les col
lections des geodes, c’est-a-dire despierres naturellement 
creuses, de grande dimension, recueillies dans les stations 
les plus antiques, portant des traces indiscutables de feu et 
pouvant avoir servi it la cuisson des aliments. Ces temoi- 
gnages remontent bien aux premiers ages de la pierre, mais 
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ils sont si rares qu’on pent, provisoirement du moins, 
maintenir les doutes enonces sur le point en question.

On est done autorisd a croire que nos primitifs ancetres 
n’employaient pour chauffer 1’eau que les procedes prati
ques aujourd’hui par plusieurs peuplades sauvages. Ils 
faisaient un trou dans la terre, en revetissaient 1’interieur 
avec la peau fraiche de Γ animal, versaient 1’eau dans le 
bassin et y faisaient bouillir la viande au moyen de pierres 
fortement chauffees. G’est la methode des Assiniboins.

Les Indiens-Serpents, ceux de la tribu des Esclaves, se 
servent d’un panier en racines si artistement tressees, 
qu’elles retiennent 1’eau.

Les Ostyacks de Siberie se servent de vases en dcorce 
nattee, ou meme simplement de 1’estomac de I’animal. 
D’autres tribus de 1’Asie du Nord, de I’Australie, de la 
Nouvelle-Zelande, n’ont point d'autre methode que les 
pierres rougies jetees dans leliquide a echauffer.

En revanche, partout ou Ton se trouve en face des 
epoques dites de la pierre polie, de Solutre et de la Made
leine , remarquables par la perfection avec laquehc se tail— 
liient la pierre, puis 1’os et la corne, on trouve I’industrie 
du potier.

Il est inutile d’insister pour faire comprendre combien 
fut rudimentaire la premiere poterie. Ce qui nous en reste 
nous montre clairement quels furent les precedes primitifs 
de cette grossiere Industrie.

Quelque observateur ayant remarque la plasticite de 
1'argile et sa durete quand les rayons du soleil avaient 
darde suffisamment, eut, de toute evidence, la pensee de 
petrir une boule creuse pour y contenir de 1’eau. De la 
dessiccation au soleil & la dessiccation au feu, il n’y avait 
qu’un pas; 1’objet, trop rapproche, recut ce que les potiers 
appellent un « coup de feu » ; le primitif experimen tateur 
remarqua son changement d’aspect et sa plus grande 
durete; la cuisson etait decouverte en principe.

Cet art nouveau devait bientot exercer I’atlention de nos 
premiers ancetres d’une facon extremement importante.
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Il ne restait plus qu’a appliquer en grand ce que le liasard 
avait revele.

Il est manifesto que, durant de longs siecles, toute la 
poterie fat confectionnee a la main, que 1’usage du tour 
fut inconnu et que le procede dit de moulage direct fut le 
seul employe.

Pour les vases de petites dimensions, les premiers po- 
tiers couvrirent d’une couche d’argile quelque fruit ana
logue aux courges; pour les recipients plus grands, une 
simple corbeille tressee recevait tantot a 1’exterieur, tantot 
& 1’interieur, un revetement d’argile. Le feu se chargeait 
de faire disparaitre la carcasse improvisee; pas assez tou- 
tefois pour qu’il ne restat du motile primitif quelque trace 
parvenue jusqu’a nous.

Les materiaux de la poterie pr£historique sont grossiers. 
La terre en est noire on grise, melangee de pelits graviers 
siliceux qui lui donnaient de la resistance an feu. Les 
premieres dont nous ayons connaissance portent encore 
la marque tres accentuee des doigts qui ont petri I’argile. 
Le grossier bourrelet qui augmente la solidite du bord est 
d’une inegalite caracteristique.

En se rapprochant de nous, ces signes d’inhabilete vont 
en s’attenuant; les asperites sont rectifiees & coups incer
tains de racloir. Ensuite Ton entreprend de decorer ces 
produits encore si imparfaits. Les tresses du panier sont 
imiteesavec la pointe d’un silex ou avec 1’ongle; des stries 
paralleles, ou diagonales, ou croisees, couvrent la partie 
superieure du vase, celle que le feu n’atteint pas ; de petits 
paquets de pate terreuse sont plaques regulierement avec 
la pretention d’etre un ornement. Enfin quelque artiste 
plus habile apparait et lisse avec une cote la terre a moitie 
seche du vase en confection.

A partir de ce moment le goiit se developpe, les 
formes accusent quelque elegance, les parois s’amin- 
cissent, I’argile s’epure et prend Une meilleure teinte, les 
dimensions et les ornements varient selon que le vase doit 
servir a la cuisson des aliments, a la conservation des 
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provisions d’hiver on arecueillir les cendres des morts. En 
un mot, 1'art se maniteste. Des que l’homme est amene a 
produire une oeuvre, il y imprime comme malgre lui une 
marque personnelle.

Telle etait la poterie a l’epo]ue de la pierre.
Celle qui nous est restee de 1’age du bronze nous montre 

des progres considerables. A 1’argile pure se trouve me
lange un sable de choix qui lui donne une teinte plus 
riche et un grain plus fin; les parois sont amincies, et, 
bien que le tour ne fut pas encore en usage, la perfection 
du travail est deja grande. A cette epoque les formes 
prennent une elegance inconnue jusqu’alors, et le vernis- 
sage.commence a apparaitre sous forme de bandes enduites 
de graphite et lissees au polissoir.

Le caractere le plus marque de la poterie de cette epoque 
est la forme du fond. Les poteries les plus primitives ont 
une base tout a fait plate; celles qui leur succedent sont a 
base spherique, tres ventrues, et offrent une surface de 
chauffe considerable. Les poteries de 1’epoque dite du 
bronze en different completement; elles sont & base pointue 
ou en cone renverse, de sorte qu’elles ne pouvaient tenir 
debout; il fallait les enfoncer soit dans la terre, soit dans 
une epaisse couche de cendres, ou les poser sur une sorte 
de bourrelet en terre cuite que les fouilles nous trans- 
mettent £galement. Quant a 1’ornementation des poteries 
deja gracieuses de 1’age du bronze, elle est reduite a des 
lignes droites ou brisees, a des pointilles, a quelques lignes 
courbes ou ondulees. Nulle part encore nous ne trouvons 
ces formes imitatives d’un art plus avance, indices d’un 
gohtdelicat, ces ornements empruntes aux plantes, aux 
fleurs ou a la figure humaine.



CIIAPITRE XI

LES USTENSILES (SUITE)

Vases a boire. — Ustensiles varies. — Poteries artistiques de Santorin, 
de Troie, des tumuli americains. — Les vases en metal.

Avant meme qu’il n’eiit 1’idee de faire cuire ses aliments, 
1’homme dut se munir des moyens voulus pour puiser 
1’eau de sa boisson et la porter a ses levres. Le creux de la 
main, une feuille pliee ne purent longtemps satisfaire 
meme les plus grossiers : une courge seche evidee, une 
corne de boeuf ou de belier devint incontestablement le 
premier vase a boire durable. La corne de boeuf surtout 
fut longtemps en faveur; les auteurs nous representent 
souvent les vieux festins gaulois ou chaque convive avait 
sa corne a boire piquee en terre a ses cotes. Le moyen age 
en a conserve 1’usage ou la memoire, principalement en 
Allemagne, en adoptant pour les diners d’apparat des 
cornes richement montees ou des cristaux luxueux fa- 
connes en cette forme et qui devenaient la coupe d’honneur 
de ces bomeriques repas.

Neanmoins nos premiers ancetres, mal pourvus des 
objets les plus indispensables, se servaient de tout ce qui, 
par sa forme, pouvait s’adapter a 1’usage auquel on le 
destinait. C’est ainsi que nous voyons des stalagmites bi- 
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zarrement concretees converties en vases a boire, des bois 
de cerf evides ou des vertebres former des recipients; des 
sabots de cheval semblent avoir recu cette destination. 
Des vegetations tourmentees fnrent egalement transfor- 
mees en ustensiles de ce genre jusqu’au moment on la po- 
terie devint d’un usage general. Nous reconnaissons alors

Vase tailld dans une vertebre de baleine.

que Ton se livra a une fabrication speciale bien rudimen- 
taire au debut.

La grotte du Trou d’Argent (Basses-Alpes) nous a fourni 
& cet egard une des plus curieuses preuves de la simpli- 
cite de 1’industrie & son point de depart. Ce sont des pote- 
ries d’un travail tres primitif, faconnees pour servir de 
vases a boire. L’auteur de ces grossiers ouvrages semble 
avoir voulu imiter une corne un pen ecourtee, tres ou- 
verte, dont la pointe s’allonge pour permettre de poser le 
vase ii plat; de facon que, vu de profil, ce verre primitif 
ressemble a une chaussure deformee dont le pied se ter- 
minerait en une pointe un peu tortillee.

Quand cette brancbe de 1'industrie se perfectionna, le 
soin apporte a la confection des vases έ. boire s’accrut
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egalement. Presque tous ont la forme d’un gobelet renfle a 
la base et un peu etrangle au milieu; tous sont converts 
de dessins soignes qui se composent, ainsi que dans les 
autres poteries primitives, de lignes croisees ou coupees a 
angles T de pointilles et de cercles.

Ge luxe d’ornementation a fait dire, non sans raison, 
a plusieurs archeologues que cette recherche implique 
1’usage de boissons fermentees. Il leur semble impossible 
que les premiers hommes aient apporte taut de soins a la 
confection de vases destines uniquement a contenir une 
boisson aussi vulgaire que 1’eau des sourceset des rivieres. 
Ils devaient vouloir faire honneur a quelque boisson hau- 
tement estim£e, peut-etre meme au vin, dont la connais- 
sance, ainsi que nous 1’avons dit, etait deja probable.

La variete des matieres avec lesquelles on fabriquait 
des coupes a 1’epoque artistique de la Madeleine, pourrait 
servir d’argument en faveur de cette these des boissons 
enivrantes. L’une des plus curieuses parmi ces mines est 
une corne de boeuf sciee par le silex et dont le fond etait 
en bois: trois petits trous, destines au passage des chevilles 
qui fixaient ce fond, nous indiquent clairement ce qu’etait 
cette relique trouvee a Mooseedorf, en Suisse.

Meme aux Ages les plus recules, Ton entrevoit deja une 
certaine recherche de confortable qui est un des traits dis- 
tinctifs du caractere humain, et ce gout se manifesto par 
1’existence de plusieurs ustensiles de table qui remontent 
a une epoque plus reculee que 1’age du bronze.

En fouillant les grottes du Perigord, MM. Ed. Lartet et 
Christy ont trouve une sorle de spatule ou cuiller en bois 
de renne, a manche conique, sculptee avec soin, elargie et 
creusee a un bout, qui parait avoir ete destinee a recueillir 
et a manger la moelle des os fendus en long.

De la a la cuiller que nous employons il n’y avait 
qu’un pas; il fut bientot franchi. En effet, sans parler 
des valves de mollusques , dont les premiers hommes 
devaient se servir pour porter a la bouche les aliments 
liquides, nous voyons des imitations de ces coquilles fa- 
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connees en terre cuite et munies d’une petite queue les 
rendant d’un maniement plus commode. Les grottes de la 
vallee de Tarascon, les vases de la Seine, des dolmens 
irlandais et anglais nous ont livre differentes pieces en os, 
qui ont ete travaillees pour servir de cuillers.

L’objet lui-m6me , dans sa forme actuelle , a ete decou- 
vert, il y a pen d’annees, dans une station de la pierre 
polie, dite le camp de Chassey, pres de Chalons-sur-Saone. 
Dans les cendres d’un foyer, remontant bien a 1’epoque 
dite, ont ete trouvees jusqu’a quatorze cuillers en terre 
cuite, d’une forme absolument analogue a celledenos cuil
lers modernes. A cote se trouvait une enorme cuiller a 
pot,ronde, profonde de 34 cent.,d’un diametre de 75cent., 
munie d’une queue et indiquant un long usage.

Plus tard, quand 1’os put etre facilement travaille, grdce 
& 1’introduction du bronze, nous retrouvons des objets 
mieux conserves et de formes plus fines; parfois meme 
nous pourrons voir des cuillers formees d’une coupelie 
d’os ci laquelle on fixait un manche distinct.

Les stations lacustres ont meme fourni un de ces usten
siles en bois d’if tres bien travaille. La trouvaille a d’autant 
plus de valeur que les rares objets en bois recueillis dans 
ces recherches tombent presque tons tres rapidement en 
decomposition des qu’ils sont mis au contact de 1’air. Geux 
qui ne perissent pas ainsi se deforment au point d’etre 
meconnaissables. Le peu que 1’on a pu recueillir doit en 
partie sa conservation a la tourbe plus ou moins compacte 
dans laquelle on les rencontre; mais il n’existe point de 
tourbe partout ou fut une station preliistorique, et la ou 
elle estabsente les reliques en bois font defaut.il y a nean- 
moins lieu de croire que les objets en bois etaient abon- 
dants et que leur destruction est seule cause de leur ra- 
rete dans les collections.

Il 6tait donne a 1’une des oeuvres les plus colossales de 
notre siecle de fournir indirectement les donnees les plus 
certainessur l’6tat de laceramique aux ages prebistoriques, 
de nous reveler tout un art inconnu et d’appuyer d’une 

defaut.il
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preuve indiscutable ce que nous avons dit precedem- 
ment sur la chronologie appliquee aux epoques prehisto
riques.

Les immenses constructions necessities par lepercement 
de I’isthme de Suez firent rechercher, la ou ils etaient le 
plus abondants, les materiaux necessaires. L’extraction de 
la pouzzolane destinee a la fabrication du cinient ent lieu 
surtout dans le petit archipel de Santorin, compose d’iles 
volcaniques recouvertes sur toute leur surface d’une couche 
de ponce epaisse de 30 a 40 metres, attestant qu’un cata- 
clysme violent a eu lieu sur ce point, a une epoque dont 
ni 1’histoire ni la tradition ne nous ont garde le souvenir.

En pratiquant les fouilles voulues pour 1’exploitation, 
on rencontra des traces de constructions a un niveau bien 
inferieur a celui des habitations helleniques dont 1’ile fut 
autrefois couverte.

Des maisons entieres furent ainsi decouvertes sur divers 
points du petit archipel, et Ton constate un mode de con
struction ou la pierre et le bois etaient employes sans la 
moindre trace de metal, et disposes de facon a offrir ]a 
plus grande resistance possible aux tremblemenls de terre 
frequents dans ces regions.

Les fouilles ont mis en meme temps au jour une foule 
d’objels qui eclairent bien curieusement les moeurs du 
peuple inconnu qui occupait ces localites si celebres au- 
jourd’hui. Parmi ces objets, les vases en terre cuite sont 
les plus remarquables. Les plus communs parmi eux sont 
de grands recipients en terre jaunatre,aux paro:s epaisses, 
dont quelques-uns n’ont pas moins de 400 litres de capa- 
cite. Ils sont ordinairement munis d’un lourd rebord, 
et sur 1’espece de cordon qui surmonte le col se voit la 
marque des doigts du potier. D’autres, en pate tres fine, 
colores en rouge ou en jaune, sont converts d’une orne- 
mentation delicate representant parfois des fleurs ou des 
fruits. Tons sont d’une forme elegante et artistique, quelle 
que soit la variete de leur execution et la difference de 
leur destination. Il demeure certain que la poterie etait 
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d’un grand usage a Santorin et que les echantillons re- 
cueillis sont absolument distincts des poteries pheni- 
ciennes, grecques ou etrusques. Elies etaient certainement 
les produits de 1’industrie locale, puisque Ton a relrouve 
jusqu’au gisement d’argile qui fournissait sans doute aux 
besoins de cette elegante fabrication.

Une multitude d’objets et d'ustensiles varies ont ete re
tires des fouilles. Jusqu’a ce jour il n’a ete trouve, en fait 
de metal, que deux anneaux en or pur martele, puis une 
petite scie en cuivre pur. Et pourtant les habitants primi- 
tifs de cette region poss^daient une civilisation tres avan- 
cee malgre 1’ignorance on ils etaient des metaux. Ils avaient 
des cultures, des animaux domestiques, des maisons d’une 
architecture solide, ornees de fresques qui les mettaient 
bien au-dessus des habitants des palafittes qui, eux, con- 
nurent cependant les metaux.

Les fouilles operees sur 1’emplacement de 1’antique Troie, 
dont il fut tant question pendant ces dernieres annees, 
apportent une lueur de plus sur ce qu’etaient les epoques 
ou se rencontrent tout a la fois la pierre taillee, la pierre 
polie, les metaux, et que, faute de pouvoir preciser, Ton 
fait volontiers remonter loin dans la nuit des temps.

Le docteur Schliemann, un admirateur d’Homere, a 
consacre sa fortune et son temps a rechercher ou fut le 
theatre fameux des exploits d’Hector et d’Achille. Vlliade 
en main, il a entrepris de v6rifiertous les faits de 1’antique. 
έρορέβ, de reconnaitre les lieux et de preciser ce que fut 
cette guerre dont le seul prestige est dans nos souvenirs 
classiques, mais qu’il faut reduire a une lutte de petits 
princes grecs et asiatiques.

Le docteur Schliemann a pu retrouver les traces des 
cinq villes qui furent successivement Dardanie, Troie, 
Ilion, et qui, de nos jours, ne sont plus que le petit vil
lage d’Hissarlick. Le nombre des objets recueillis dans les 
divers £tages de decombres est immense. Bien qu’il ait 
laisse tout ce qui semblait pen digne de survivre, le doc
teur Schliemann a classe plus de vingt mille pieces de tout 
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genre : vases, idoles, instruments de pierre et de cuivre 
s’y comptent par milliers.

Chose remarquable, la poterie des couches inferieures 
indique un art plus avance que celle des couches supe- 
rieures, et confirme ainsi la decadence qui frappa la ville 
de Priam apres sa chute. On rencontre dans ces restes les 
formes les plus variees, les plus hizarres, et en m£me 
temps les plus artistiques, toutes fabriquees sans le se- 
cours du tour. La terre etai t polie avec des lissoirs, coloree 
en rouge, en jaune, en noir, en hrun; les ornements, gra- 
cieux et originaux, rappellent ceux de Santorin. Quant 
aux dimensions, elles variaient selon la destination du 
vase; mais Ton a constate des alignements uniquement 
composes d’amphores atteignant jusqu’a 2 metres de haul 
el un metre de diamelre. Ces vases enormes devaient avoir 
servi demagasins a provisions, peut-etre de citernes.

On rencontre egalement, meles a tons les restes, carac- 
terisant ce qu’on a nomme 1’age neolithique, de grandes 
quantiles d’armes en pierre et des ohjets en metal, des 
lingots de plomb, des armes variees en cuivre. pur, des bi
joux d’or et d’argent. A aucun des etages successifs des 
cinq villes detruites le fer ne se rencontre. Si Ton s’en te- 
nait a certaines theories savantes, cette absence du fer 
devrait rendre impossible ou du moins bien difficile toute 
preuve de civilisation un pen avancee, et neanmoins les 
fouilles de M. Schliemann lui out fait mettre ]a main sur 
le fameux tr6sor de Priam. Ce tresor, dont Homere parle, 
est actuellement sous nos yeux; il se compose de vases 
d’or, d’argent, d’electrum (alliage naturel d’or et d'argent), 
de cuivre. On est confondu de la richesse , du talent indus
triel qui se revelent a nous, en songeant que tous ces ar
tistiques objets ont ete fabriques sans le secours du fer, 
que les orfevres de cette epoque n'avaient a leur disposition 
que des outils de pierre, de cuivre, et a peine quelques 
instruments de bronze.

Chose plus etonnante encore, il resulte de 1’examen 
comparatif des restes fournis par les fouilles de Troie que



V
as

es
 pr

ov
en

an
t du

 tre
so

r d
e P

ria
m

.

4*



82 LES PREMIERES CONQUETES DE L’lIOMME

les Dardaniens avaient une Industrie plus avancee que celle 
des Troyens, leurs successeurs; ceux-ci, a leur tour, 
etaient superieurs aux habitants de la troisieme et de la 
quatrieme ville elevees sur les cendres de leurs devan- 
cieres. Ici encore il faut reconnaitre une fois de plus 1’ina- 
nite des divisions, des regies appliquees a la chronologie 
des temps inconnus, et constater 1’impossibilite d’appli- 
quer aux mines deTroie aucunedes classifications admises 
dans la science prehistorique.

Un autre exemple des difficulty auxquelles se heurte 
1’archcologue nous est laissepar des mon umentsse rappor
tant au chapitre que nous traitons, et que nous recueil- 
lons en des lieux bien differents et bien eloignes de 
Troie, ou nous etions tout a 1’heure. Il s’agit des poteries 
de tout genre recueillies dans les nombreux tumuli de 
I’Amerique du Nord, sur lesquels nous reviendrons avec 
quelque detail. Nous reconnaissons par 1'examen des 
objets qu’on y a rencontres combien 1’art du potier avait, 
dans les agesprimitifs, plus d’importance quedenos jours. 
Chez les races primordiales de I’Amfrique du Nord, il 
avait atteint une perfection tres grande et fourni des 
oeuvres d’une 61egance, d’une finesse d’execution tout a 
fait remarquables.

Il y a dans la variete des formes et des ornements, dans 
la nature meme des objets mis au jour, toute une revela
tion concernant 1’etat social de ces anciennes peuplades.

Leurs artistes en etaient arrives a une telle perfection 
dans 1’art de la poterie, qu’ils modelaient en terre tout ce 
qu’ils avaient sous les yeux. Les tumuli americains ont 
fourni surtout des pipes repre'sentant des tetes humaines , 
des oiseaux et des animaux qui ne le cedent en rien aux 
oeuvres des anciens Grecs pour le fini et le caractere artis- 
tique.

Pour terminer, signalons a 1’attention du lecteur que 
toutes les oeuvres curieuses et remarquables dont nous 
venous de parler ont ete executes a une epoque ou le tour 
du potier n’etait pas encore en usage. Cet utile instrument 
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ne fut guere employe qu’au debut de la periode du fer, 
lorsqu’on voit apparaitre les poteries rouges qui caracteri- 
sent la ceramique de cette epoque.

En meme temps que la fabrication trouvait un grand

Poteries trouv^es dans les mounds indiens de I’Amirique.

developpement par 1’adoption du tour, le mode de cuis- 
son etait chang£. Au lieu de placer la piece dans un foyer 
ardent, le potier la placa desormais dans un four et put lui 
appliquer ces belles couleurs qui font encore notre etonne- 
ment.



TROISIEME PARTIE

INHABITATION

CHAPITRE I

LES TROGLODYTES

L’homme primitif ne perchait pas sur les arbres. — Il fut tout d’abord 
troglodyte. — Grottes et cavernes; theorie de leur formation. — 
Decouvertes. — L’age des cavernes. — Position des demeures sou- 
terraines. — Abandon et occupation successifs. — Modes de fer- 
mcture. — Les abris sous roche; leur disposition. — Ils sont 
encore habites en bien des endroits.

Apres avoir declare que l’homme etait un animal per- 
fectionnS et qu’il valait mieux pour lui descendre d’un 
singe ameliore que d’un Adam degenere, la science mo- 
deme s’est trouvee entrainee a mettre d’accord, dans la 
mesure du possible, les theories qu’elle avait inventees. 
G'est ainsi quA ses yeux l’homme, mal forme encore, 
subissant les phases voulues par la doctrine de Involution, 
se presentait aux regards sous la forme d’un elre a face 
bestiale, le corps et les membres converts d’une sorte de 
fourrure dont les poils se herissaient sous Γempire des 
sentiments violents. De grands bras pendaient le long du 
corps; des jambes aux mollets greles, aux pieds plats et 
pourvus de doigts apprehendants, supportaient un buste 
gardant mal la position verticale. Pour se reposer, il s’ac-
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croupissait, et ses mains posees a terre 1’aidaient a mar
cher. L’etre ainsi constitue se retirait a I’enfourchure 
d’une branche d’arbre pour dormir, et grimpait, avec une 
agilite sans pareille, cueillir les fruits dont il se nourris- 
sait.

Tel est le tableau que nous font des premiers hommes 
les adeptes de Γevolution et du transform!sme.

Fort heureusement, il nest rien moins que vrai, meme 
pour l’homme tombe ou reste au point le plus has de la 
degradation.

Tons les anatomisles reconnaissent qu’une telle descrip
tion ne peut concerner 1'homme, et que rien n’autorise a 
le regarder comme ayant subi dans sa nature aucun chan
gement caracterislique. L’homme a toujours ete homme; 
il n’est pas devenu homme.

Sa conformation s’oppose a ce qu’il puisse fetre confondu 
avec les singes meme les plus rapproches de nous. Persis- 
ter dans cette erreur, c’est vouloir denaturer la verit£.

L’homme n’ayant nullement les caracteres anatomiques 
indispensables pour justifier les pretentions de la science 
6volutionniste, il est done juste d’affirmer que les pre
miers hommes ne perchaient pas sur les aibres.

Sans donte, prive des ressources de la civilisation, 
l’homme primitif vivait en copiant les animaux dans beau- 
coup d’actes de leur vie mateiielle. Comme eux, ilse con- 
tenta d’abord de 1’abri du feuillage et se retira dans les 
excavations naturelles du sol.

Nous preciserons davantage en disant que dans les pays 
a climat chaud les hommes antiques etablirent leurs sta
tions a 1’air libre, sous de simples abris fournis par les 
tbrets. Sous les climats dont la rigueur etait pour lui un 
des deux grands ennemis quel’humanite combat depuis sa 
naissance, il dut chercher a se defendre centre le froid.

Les grottes et les cavernes s’offraient naturellement a 
lui pour le proteger & la fois contre les animaux feroces 
auxquels il fallut disputer jadis le sol, contre la bise de 
1’hiver et contre les ardeurs de lete.



86 LES PREMIERES CONQUETES DE L’HOMME

De ces deux genres d’abris, le premier est generalement 
1’effet d'un mouvement qui, en bouleversant les assises du 
sol, les a replacees de facon a laisser dans leurs flancs des 
vides, des couloirs, des espaces plus ou moins vastes et 
plus ou moins accessibles du dehors.

Plusieurs geologues attribuent I’origine des cavernes a ,
Faction combi nee, successive, des soulevements, des erup
tions et de 1’eau. Suivant eux, les soulevements, tout en 
creant des grottes, les ont remplies d’eruptions argileuses.
Quand, par suite du grand deluge glaciaire, les vallees se 
creusrent, Faction des gigantesques torrents d’alorsmita 
nu les poches les plus superfi ci elles; les eaux viderent les 
cavernes des matieres qui les remplissaient et y apporte- 
rent ces cailloux roules qui se remarquent dans beaucoup 
d’entre elles.

L’homme fut done, des I’origine, un troglodyte, e’est- 
a-dire un habitant des excavations du sol. Pendant long- 
temps les cavernes furentsa seuleou sa principale demeure. 
Toutes celles qu’on a explorees, fouillees, 1’attestent par 
la superposition parfois considerable des debris provenant 
du sejour des habitants disparus. Ce sont elles qui nous 
ont, en majeure partie, raconte les debuts de 1’humanite 
faible, privee des ressources materielles les plus ehmen- 
taires, mais, par contre, donee de ce souffle, de cet esprit 
cr£ateur qui est un eclatant dementi donne a son origine 
bestiale et la marque indiscutable du signe imprime sur 
son front par son divin auteur.

A quelles epoques remontent ces demeures de nos pri
mitifs ancetres? C’est ce qu’il est bien difficile d’etablir 
exactement. L’on ne pent que les presumer en les classant 
dans les periodes encore mat determinees que nous avons v
fait connaitre. On pent seulement tenir compte des signes 
geologiques qu’on y a rencontres, des superpositions fre- 
quentes de debris attestant des periodes distinctes pendant 
lesquelles 1’industrie va du neant a 1’etat le plus primitif, 
et de la vers un progres marquant 1’instinct, le genie in- 
ventif de leurs occupants.
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Leurs parois, leur sol, attentivement etudies, ont per- 
mis de reconstituer la faune, parfois la flore, I'industrie, 
presque les moeurs de 1’epoque ou elles etaient habitees. 
En groupant les resultats obtenus dans leurs explorations, 
les savants ont essaye, se basant surla geologie, d’assigner 
un age aux reliques du passe qu’elles nous devoilaient et 
de fixer une duree a ces ages.

Nous 1’avons deja dit, on a pen de certitudes acquises, 
et 1’archeologie prebistorique, si ardents et si habiles que 
soient ses adeptes, en est encore reduite a beaucoup de 
conjectures. Mais le peu qu’on a pu determiner siire- 
ment, c’est aux cavernes, a ces premieres demeures de 
I’homme, que nous le devons en grande partie. Ge sont 
elles surtout qui ont permis d’etablir scientifiquement le 
fait capital de I'existence de I’homme avant les periodes 
des glaciers.

Toutes les cavernes facilement accessibles etaient habi
tees. Lorsque le jour n’y penetrait pas suffisamment, on 
elargissait 1’entree ou 1’ouverture procurant I'eclairage de 
la demeure. Au milieu se trouvait le foyer, dalle de pla
ques de gres, de schiste ou de toute autre pierre resistante. 
Autour de ce primitif foyer la famille prenait ses repas, 
se chauffait, dormait. Vu 1’etat de barbarie d’alors,les 
detritus de toute sorte etaient repandus tout autour et 
finissaient par former, avec le temps, un entassement 
enorme de debris.

De meme que, de nos jours, les liuttes des Esquimaux, 
rempliesde matieres en putrefaction, sont d'epouvantables 
charniers dont les habitants n’apercoivent pas les inconve- 
nients, de meme, a cette epoque, les habitants, obliges 
par le froid a se tenir renfermes, entassaient dans un petit 
espace tons les residus provenant de leur presence. Telle 
est la principale explication qu’on puisse donner de 1 a- 
bondancevraiment extraordinaire des objets recueillis dans 
la plupart des cavernes etudiees.

Guides par I’iniperieux besoin d’avoir 1’eau a leur por- 
tee, mal pourvus des moyens de la transporter, les pre- 
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miers hommes mirent tons leurs soins a s’etablir pres 
d’une riviere, d’un cours d’eau, d’une source. D’autre 
part, I’observation g^ologique nous r£vele que 1’homme 
contemporain des revolutions quaternaires a vu se creuser 
sous Faction irresistible des puissants cours d’eau de cette 
periode, la plupart des vallees dans lesquelles content nos 
fleuves et nos rivieres tranquilles. Un examen attentif 
nous montre que les grottes les plus haut placees sur les 
berges de la vallee ont ete habitees les premieres, et que 
1’homme transportait sa demeure ά un niveau inferieur au 
fur et a mesure que les eaux se retiraient.

La necessite d’etre a proximite de 1’eau ou pent-etre la 
rarete des abris naturels ont souvent rendu leurs occu
pants victimes de graves catastrophes. Les fleuves et les 
rivieres d’alors, dont le cours etait mal regie, avaient des 
crues subites, formidables, qui mettaient en peril les 
habitants de leurs bords. Ences circonstances, les demeu- 
res etaient envahies, ravagees; mais 1’homme, apres avoir 
fui, reprenait bientot possession de son ancien domicile, 
des que le danger avail disparu. C’est ainsi que des debris 
extraits de ces cavernes nous montrent frequemment 
divers etages separes 1’un de 1’autre par une couche sedi- 
menteuse plus ou moins epaisse, attestant une catastrophe 
plus ou moins importante, un abandon plus ou moins 
prolonge. Rarement cet abandon etait definilif, puisque 
par-dessus le limon de la derniere inondation 1 homme re- 
natissait un foyer et que d’autres generations accumulaient 
des marques nouvelles de leur sejour.

Quoi qu’il en soit, le nombre des cavernes habitees a et£ 
considerable. Rien que dans quarante de nos departements 
I on a etudie plus de quatre cents de ces demeures primi
tives. On en compterait bien da vantage s’il etait possible 
de connaitre toutes celles qu’on a detruites ou bouleversees 
depuis le moment ou elles ont attire pour la premiere fois 
1’attention.

A ces excavations dont la nature seule avait fait les 
frais, il faut joindre celles au moins aussi nombreuses
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qu’on rencontre dans plusieurs de nos departements, en 
Amerique, dans les Indes, et qui sont 1’onvrage des 
hommes eux-memes.

Lorsque 1’etat du terrain le permettait, non seulement 
on enlevait les obstacles s'opposant h une occupation com
mode de la caverne, mais avec leurs simples haches de 
pierre nos ancetres rectifiaient, amenageaient I’interieur, 
et, si ]a couche de calcaire n’etait pas trop dure, ils y 
creusaient des demeures souvent considerables qu’ils fai- 
saient com muni quer ensemble.

Ges habitations, pen conforlables encore, etaient amelio- 
rees par une fermeture qui variait suivant I’industrie de 
lepoqueet les defendait plus ou moinsbien centre le froid. 
On retrouve aupres des plus anciennes des plaques de 
pierre qu’on pent considerer comme ayant servi de fer
meture. On devait egalement employer pour le meme 
usage des branchages et des peaux. Sur plusieurs points 
de Seine-et-Marne, dans la Correze, dans ΓAmerique, 
ailleurs encore, on a pu constater, dans des grottes appar- 
tenant aux epoques de la pierre polie, des traces mani
festos de cloture au moyen de pierres taillees s’encastrant 
dans des rainures menagees ά cet effet. Par une disposi
tion intel igenle, on a chcrche a eviter I’invasion des eaux. 
Des degres tallies dans la craie conduisent a ces habitations 
qui souvent se groupent. Dans ce cas, on a etabli entre 
elles une communication soit par des escaliers, soit par des 
ouvertures pratiquees dans le plafond ou dans les parois.

Mais dans les temps les plus primitifs 1’homme n’avait 
pas toujours d’aussi commodes demeures a sa disposition. 
Dans les contrees on la nature n’avait pas produit d’exca
vations, on bien lorsqu’il tenait a plus d’espace, il allait 
s’abriter sous les rochers surplombant ]a riviere. Ges sta
tions sont assez nombreuses pour avoir forme une catego
ric a part dans le classement archeologique. On les a desi
gnees sous le nom d’abris sous roche; celui de Bruniquel, 
pres de Montauban, sur la riviere de I’Aveyron , est le plus 
connu et le plus remarquable.
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Sous un immense rocher en surplomb appele Montas· 
true, a ete decouvert, en 1866, un depot fort riche en 
ossements et»en instruments de tout genre. M. Brun, 
directeur du musee d’histoire naturelie de Montauban, 
conduisit les fouilles avec une telle adresse et une telle 
science que sa decouverte a fourni beaucoup de notions 
utiles a 1’histoire de cette epoque de 1’humanite.

Ordinairement, dans les stations de ce genre, le foyer 
etait adosse au rocher, dont les parois etaient lechees par 
les flammes. Souvent aussi une sorte de cabane primitive 
construite en branchages parait s’etre elevee sous 1’abri du 
rocher; en ce cas, le foyer etait place a quelques pas , 
aupres de la riviere.

Il n’est pas douteux que 1'habitation des cavernes et des 
abris sous roche a dure un temps tres long. L’homme a 
toujours eu, il a encore un attrait marque pour ce genre 
de demeures fraiches 1’ete, chaudes I’hiver, faciles & 
defendre contre les envahisseurs et qu’il pouvait aisement 
dissimuler aux regards de ses ennemis. Cette habitude a 
ete generate en Espagne jusqu’a 1’invasion romaine. Les 
habitants des lies Canaries, au xve siecle, £taient encore 
troglodytes. De nombreuses grottes portent des signes 
indiscutables prouvant qu’elles etaient utilises au moyen 
age, soit comma etables, soit comme magasins ou meme 
comme demeures.

Au reste, les voyageurs qui ont parcouru la vallee de 
1’Oise, celle du Loir, plusieurs departements du centre et 
du midi, peuvent avoir remarque quantite de carrieres 
anciennes ou meme de simples escarpements creuses, pour- 
vus d’une devanture, fermes de portes, de fenetres et qui 
servent de logement & des families entieres, d’etables pour 
les bestiaux ou de granges pour les recoltes. En outre, 
tout le nord de 1’Afrique, principalement les flancs de 
ΓAntes, certains districts montagneux du Sahara con- 
tiennent de tres nombreuses grottes qui ont ete ou sont 
encore habitees. La meme remarque s’applique a plusieurs 
vallees de 1’Inde orientate et de Ceylan.



CHAPITRE II

LES CONSTRUCTIONS

Premiers abris. — Les trous des Germains. — Les buttes des Gau- 
lois. — Les mighari de Sardaigne. — Les Pict's houses et les 
burgs de 1’Ecosse. — Les talayoti des Baleares. — Les castellieri 
de 1’Istrie. — Les agglomerations; 1’organisation en societe en est 
la consequence.

Partout ou il esperait rencontrer un riche terrain de 
chasse, 1’homme venait fixer sa demeure; mais il ne ren- 
contrait pas partout les abris naturels qui abondaient le 
long des importants cours d’eau. Il devait done pourvoir a 
son habitation par sa propre Industrie.

Il est hors de doute que, suffisamment ingenieux pour 
avoir decouvert le moyen de s’emparer du gibier dont ils 
avaient besoin, les premiers hommes ne pouvaient se 
montrer plus malhabiles a se procurer un gite.

Frappes des avantages qu’ils rencontraient dans leurs 
demeures souterraines, ils devaient chercher a reproduire 
les conditions qu'ils y rencontraient. Selon toute probabi- 
lit£, ils creusaient une sorte de taniere surmontee d’un 
toit forme de branches recouvertes de terre et de gazon. 
Dans leurs frequentes excursions a la poursuite des ani- 
maux, ou lorsque les circonstances les en empechaient, ils 
se bornaient sans doute a elever une hutte grossiere avec 
des branchages piques en terre et garnis de leurs feuilles; 
1’hiver ils recouvraient cette rustique carcasse de peaux 
qu’ils transportaient avec eux.



92 LES PREMIERES CONQUETES DE L’HOMME

Ges suppositions deviennent des certitudes si 1’on ne 
perd pas de vue ce que nous avons signale deja souvent: 
les nombreux points de ressemblance entre les sauvages 
actuels et les premiers hommes, attestes par les objets 
memes provenant des decouvertes.

Or, ces habitations primitives que nous venous de de- 
crire sont celles dune quantite de peuplades errantes ou

Glyptodon clavipes.

degradees. D’ailleurs, un fait indeniable prouve que 
rhomme primitif utilisait tout ce qui lui offrait un abri.

En explorant les abords du ruisseau de Frios, a quatre- 
vingts kilometres de Buenos-Ayres, dans la republique 
Argentine, M. Ameghino d£couvrit une carapace de glyp
todon, edente fossile dont la faille depassait trois metres. 
Tout autour de cette colossale carapace il y avait du char- 
bon, des cendres, des os brules ou fendus et quelques 
silex accompagnes d’objets divers portant la trace evidente 
du travail de rhomme. De 1’examen du lieu et des fouilles 
pratiqu^es a cet endroit il resulte que 1’homme s’etait 
empare de cette carapace, et qu’apres 1’avoir plac^e hori- 
zontalement sur le sol il avait creuse en dessous et s’etait 
parepare une veritable taniere ou il trouvait un abri.

La plupart des stations en plein air, comme a Solutre, 
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dans la Haute-Saone, netaient certainement que des 
huttes de gazon ou de pise avec une ouverture superieure 
servant au passage de la fum6e.

Ne savons-nous pas par les auteurs anciens que les vieux 
Germains se tenaient dans des tanieres recouvertes de
fumier qui y concentrait la chaleur?

Au dire de Strabon, les premiers Gaulois habitaient soit 
des huttes circulaires faites de branches entrelacees gar- 
nies de terre, soit de grandes cabanes le plus souvent re
couvertes de chaume. Partout 1'humanite primitive a use/ 
des memes moyens pour satisfaire aux memes besoins.

Ces demeures, toutes grossieres qu’elles fussent, etaient 
neanmoins des demeures fixes; elles indiquaient deja 
1’abandon de la vie nomade, le commencement d’une vie 
sedentaire; elles constituaient a l’homme un foyer; elles 
allaient etre le berceau de I’industrie qui devait naitre peu 
a peu du besoin d’occuper les loisirs forces de la saison 
rigoureuse et de la tendance nee avec l’homme d’augmen- 
ter son bien-etre jusque dans les objets de 1’usage le plus 
vulgaire.

Ce premier pas franchi, nous ne devons plus nous eton- 
ner de voir donner a l’habitation humaine une fixite du
rable par la construction de demeures en pierres.

Les plus anciennes que Ton connaisse sont les monu
ments designes en Ecosse sous le nom de Pict’s houses 
(maisons des Pictes.)

Ces habitations se composaient d’une construction ronde 
enfouie dans le sol, d’ou elle saillait a peine; tout autour 
etaient plusieurs petites chambres communiquant par 
d'etroits passages avec la chambre centrale. Les murs, 
construits en pierres de grandes dimensions non degros- 
sies et sans ciment d’aucune sorte, convergeaient vers le 
toit, dans lequel etait menagee une ouverture de un a 
deux pieds fermee par de grandes dalles.

Pendant longtemps on a voulu considerer comme plus 
anciens encore les burgs, brochs ou broughs qui abondent 
dans le nord des iles Brilanniques; mais on a decouvert 
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recemment un Pict’s house sous les ruines memes d'un 
brough; il ne pent done plus y avoir de doutes a cet egard.

Ces burgs ou broughs ont des analogies nombreuses en 
Sardaigne sous le nom de nughari, aux lies Baleares sous 
celui de talaijoti et dans 1’Istrie sous celui de castellieri.

Tons etaient a pen pres semblables et se composaient 
d’une tour circulaire batie en pierres seelies posees par 
assises fort larges,dans 1’epaisseur desquelles les construc- 
teurs avaient manage un escalier conduisant au sommet 
du monument. De petites chambres coniques s’ouvraient 
sur I'interieur et communiquaient avec des galeries. Le 
seul orifice exterieur etait la porte, dont la hauteur ne de- 
passait guere deux metres. Ou\erts par le haut, ces monu
ments representaient assez exactement un cylindre ou un 
coae tronque dont les parois allaient en s’amincissant de 
la base au sommet.

Ces constructions, qu’on rencontre surtout en Ecosse, 
aux Baleares, en Istrie, couvrent litteralement le sol en 
Sardaigne. Un archeologue distingui de ce dernier pays, 
1’abbe Giovanni Spano, a, pour sa part, constate Γexis
tence de plus de quatre mille de ces monuments, dont la 
masse encore imposante nous indique ce que furent les 
premiers essais d’agglomiration humaine dans nos con- 
tries europeennes.

Quoi qu’il en soit de 1’epoque a laquelle remontent les 
divers monuments dont il vient d’etre question, nous cons- 
tatons qu’ils indigent un des efforts les phis conside
rables de 1’humanitn; ils sont le signe indeniable d’une 
reunion d’individus resolus a vivre en commun dans des 
conditions de stability inconnues jusqu’alors. Ils prouvent 
que les rudiments d’une societe existaient deja, que 
1’homme etait convaincu de la puissance et du hesoin de 
1’association; ils impliquent une constitution de la pro- 
priete , puisque certains de ces monuments paraissent 
avoir eu pour objet principal d’empecher 1’envahissement 
de voisins plus forts ou plus avides. En un mot, on peut 
dire que la societe est nee avec la premiere construction fixe.



CIIAP1TRE III

LES HABITATIONS SUR L’EAU

Les lacustres jadis et aiijourd’hui, dans le vieux et dans le nouveau 
monde. —Les palafittes suisses. — Les pfahlbauten, les packwer- 
bauten, les tenevieres , les Steinberg. — Leur presence en Suisse, 
en France et ailleurs. — Leur construction, leur population. — 
Pilotis de divers iges. — Leurs revelations. — Les cranoges d’lr- 
lande et d’Ecosse. — Les terramares d’Italie, du Bresil, de ΓΑ- 
frique.

De tons les monuments que nous a reveles 1’archeologie 
prehistorique , les plus curieux, les plus interessants sont 
a coup stir ceux qu’on connait sous le nom de cites la
custres ou palafittes. Avec eux nous pouvons presque 
reconstituer les peuples qui les habitaient, decrire leurs 
moeurs, leurs usages; ils nous revelenbftoute une liuma- 
nite dont on n’avait nul soupcon avanuleur decouverte. Ils 
ont ete 1’un des plus importants anneaux de la chaine que 
la science cherclie a renouer.

Le liasard seul, ainsi qu’il arrive dans une multitude 
de cas, a mis sur leurs traces, et voici comment :

L’hiver de 1833 a 1834 fut, en Suisse, d’une seclie- 
resse exceptionnelle. Quand vint 1’ele, les lacs, ordinaire- 
ment alimentes par une abondante fonte de neige, offri- 
rent un niveau plus bas que jamais. Les habitants du 
petit village de Meilen, sur les bords du lac de Zurich,
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profiterent de cette circonstance pouragrandirleursjardins 
aux depens du lac aumoyen d’empierrements. Endegageant 
la vase du fond, ils trouverent une quantile de pieux ren- 
verses ou plantes verticalement et retirerent en meme 
te.nps de nombreux debris de poterie, des instruments 
d’os et de pierre.

L’abondance de cesobjets semblait inexplicable, lorsque 
le docteur Zeller, de Zurich, appele par la rumeur publique 
a examiner tons ces debris, eut la pensee qu’il avail sous 
les yeux les restes d’une station ayant appartenu aux 
temps prehistoriques.

11 savait, avec tons les riverains, que souvent les 
peclieurs des lacs ramassaient dans leurs filets des restes 
d’objets sans destination apparente, et que, dans une zone 
assez voisine du bord, et nominee par eux blanc-fond,, 
Ton apercevait en certains endroits des teles de pieux qui 
semblaient tapisser le fond du lac. En rapprochantrun de 
1'autre ces faits plus ou moins connus, la disposition de 
ces pieux, la variete , les formes, la destination probable 
des debris recueillis, en les comparant ά ceux qu’avaient 
donne les tourbieres du Danemark, le docteur Zeller con- 
clut que les habitants primitifs de la Suisse se batissaient 
des demeures au-dessus de 1’eau et qu'il venait d’en re- 
trouver les traces.

11 fit bientot connaitre ses decouvertes, qui eveillerent 
puissamment la curiosite du monde savant. On se mit 
avec ardeur a recherche? des stations semblables, et Ton 
fut bientot convaincu de 1’exactitude des conclusions du 
savant docteur.

En effet, on se trouvait en pr£sence des mines d’habi
tations en tout semblables a celles que les auteurs anciens, 
Herodote et Hippocrate, nous ont fait connaitre en parlant 
des Peoniens du lac Prasias, en Thrace, et des habitants 
des bords du Phase, ce fleuve celeb re par Γ expedition des 
Argonautes.

On se souvint que la colonne Trajane, a Rome, repro- 
duit des habitations sur pilotis en souvenir de victoires
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sur les Daces, que le British-Museum conserve, parmi les 
antiquites assyriennes rapportees du palais de Sennacherib, 
des bas-reliefs representant des lies artificielles formees 
par 1’enlacement de roseaux, sur lesquelles des guerriers 
resistent aux Assyriens vainqueurs.

L’on se rappela encore que les Espagnols, abordant au 
nouveau monde, virent avec un grand etonnement, sur 
la lagune de Maracaibo, une espece de village entierement 
bati sur pilotis. Leurs auteurs n’ont pas assez d’extase 
pour les delicieux jardins flottants formes de radeaux 
couverts de terre et pourvus d’une habitation ou les riches 
Mexicains se retiraient pendant les ardeurs de 1’ete, abso- 
lument comme les anciens Assyriens et les Chinois mo- 
dernes.

On reconnut que depuis longtemps ce mode de construc
tion etait signale par les voyageurs dans diverses parties 
du monde, que les pecheurs du lac Prasias conservaient le 
meme mode d'habitations qu’au temps d’Herodote, que les 
Cosaques du Don, les pecheurs de 1’embouchure du Volga 
ont des demeures absolument semblables, ainsi que de 
nombreuses peuplades dans 1’Jndo-Chine, aux Celebes, a 
Java, & Borneo, dans la Nouvelle-Guinee, sur les bords 
du Niger, du Zambeze, du Congo superieur et deplusieurs 
cours d’eau de ΓAmdrique du Sud. En poussant au fond 
des choses, on convint que Venise n’est elle-meme qu’une 
cite lacustre batie sur une lagune de I’Adriatique.

Les palafittes suisses semblaient done etre les exem-1 
plaires primitifs de ce mode d’habitations que l’on retrouve 
en tous lieux et’a toutes les epoques de 1’histoire.

Par la difference des details de leur construction, l’on 
reconnut qu’elles appartenaient a di verses epoques : les 
unes, les plus anciennes, remontent a la pierre taillee; 
les autres, les plus recentes, ne depassent point les pre
miers temps des invasions romaines. Celles de 1’epoque du 
bronze sont plus nombreuses que celles de l’6poque de la 
pierre, soit taillee, soit polie. A lage dit du fer, les Helve- 
tiens paraissent avoir abandonne ce genre d’habitations,

5
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car il n’a 6td trouve que peu de stations lacustres appar- 
tenant exclusivement a cet age, tandis que beaucoup 
d'elles, edifiees des 1’epoque de la pierre, ont continue a 
6tre occup6es pendant 1’age du bronze et meme pendant les 
premiers temps de 1’age du fer.

Soit par fidelite a des traditions, soit a cause de 
Γ excellence de la position, nous voyons meme que cer- 
taines stations, Robenhausen entre autres, ont 6te recon- 
struites au meme lieu apres plusieurs destructions succes- 
sives.

Il ne faudrait pas croire que les d6couvertes du docteur 
Zeller, a Zurich, etaient un fait isole. Seduits par 1’interet 
de ces recberches , les explorateurs ont deploye une telle 
ardeur qu’on a retrouve deja plus de deux cents stations 
lacustres reparties principalement sur les bords des lacs 
de Geneve , de Neuchatel, de Bienne, de Moral, de Zurich, 
d’Inkwyl, de Mooseedorf, de Sempach, de Wauwyl, de 
Pfeffikon, de Constance, de Nussbaumen. Chaquejour fait 
retrouver d’anciens pilotages non seulement en Suisse, 
mais en France, en Italie, en Allemagne , en Hongrie, en 
Angleterre, en Autriche, en Pologne, sans compter ce que 
nous r£servent les etudes poursuivies dans le nouveau 
monde.

En France, nous appelons ces vieux monuments habi
tations lacustres, du mot latin lacus, lac; en Italie, on les 
nomme palafittes, du mot palafitta, qui signifie clayon- 
nage. Dans la Suisse francaise, on les designe sous les 
noms de pilotage, de'stations ou cantonnements lacustres; 
on les y nomme teneuieres quand les pilotis , au lieu d’etre 
enfonces dans le sol, sont assujettis par des amas de 
pierres; dans la Suisse allemande, on les appelle pfahl- 
bauten quand les pilotis sont piques dans le lac, Steinberg 
s’ils sont fixes par des pierres, et packwerbauten quand 
1’ensemble presente une masse entremfelee de pierres, de 
bois et de terre destinee a former un ilot artificiel.

Autant qu’on en peut juger par Γ etude des ruines re- 
trouvees, le mode de construction des habitations lacustres 
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ne fut pas le meme partout, ni a tons les ages. Au debut, 
et surtout dans les petits lacs ou 1’experience montra que 
ce genre de construction etait suffisant, les primitifs Hel- 
vetiens, se bornerent & cr6er, ά distance convenable du 
bord, des ilots compos£s de pierres, de bois brut, de terre 
entremeles, disposes par couches successives; 1’ensemble 
etait soutenu et protege contre Faction destructive de 1’eau 
par une sorte de clayonnage entourant la construction. 
Sur cet ilot s’elevait la grossiere cabane qui formait sa 
demeure. Au moyen d’un tronc d’arbre creuse, il commu- 
niquait avec la terre. Parfois pourtant il assurait ses com
munications parun passage etroit etabli sur pilotis.

Plus tard, et sur les grands lacs, dont les fortes tem- 
petes auraient vite detruit son frele edifice, l’homme de la 
Suisse etablit des pilotis uniquement pour soutenir sa 
demeure. Il avait remarque que la surface des eaux est 
seule agitee par la tourmente, et qu’en etablissant son ha
bitation έ. une certaine hauteur au-dessus du lac, les 
pieux, etablis a distance convenable, relies solidement 
entre eux, brisaient la vague et qu’elle passait sous ses 
pieds sans dommage pour lui. Puis il rendit plus difficile 
1’acces de son logis en supprimant tout passage ou en le 
coupant, a certains endroits, par une partie mobile qui 
remplissait le meme usage que les ponts-levis. ·

Generalement on etablissait les villages lacustres a une 
distance de la terre variant de 100 a 200 metres , dans une 
profondeur d’eau ayant au moins 1 metre, mais ne depas
sant jamais δ metres.

L’esprit reste frappe d’admiration devant 1’energie, la 
tenacite, la persevdrance qui ont du, chez ces construc- 
teurs primitifs, suppleer aux moyens d’action energiques 
dont nous disposons aujourd’hui. On est stupefait en 
voyant 1’etendue qu’ils avaient donnee a leurs etablisse- 
ments et I’enorme somme de travail que represente ce qui 
nous en reste. On estime qu’a la station de Wangen, sur 
le lac de Constance, il a* fallu fixer plus de quarante mille 
pilotis au fond du lac, et 1’on lvalue cent mille ceux 
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qui marquent la station de Robenhausen, sur le lac de 
Pfeffikon : c’est, il faut le dire, la plus importante de celles 
qu’on connait.

Malgre toutes les recherches auxquelles on s’est livre, 
on est encore reduit aux conjectures les plus diverses 
pour expliquer par quels moyens les hommes de ces 
epoques parvenaient a enfoncer dans le sol des pilotis si 
forts et si nombreux. Π ne s’agit pas de simples perches : 
les pieux de Page de pierre sont de veritables troncs 
d’arbres mesurant jusqu’a 28 et 30 centimetres de dia- 
metre; ceux de 1’epoque du bronze sont plus faibles, mais 
plus nombreux. Il est evident qu’en presence des enormes 
difficultes 4 vaincre pour parvenir au bout d’un semblable 
travail, Ton a progressivement remplace le volume par le 
nombre des troncs et un systeme de liens plus solides.

Pour abattre les arbres employes aux palafittes, on se 
servait des instruments de pierre et du feu. Les petites 
scies de pierre et les haches de silex servaient a entamer 
circulairement le tronc; on attendait alors que 1’ouragan 
eut raison de 1’arbre, ou bien, au moyen d’une corde 
d’icorce ou de peau fixee au sommet, on 1’attiraiten bas. 
D'autres fois on commencait par affaiblir la base du tronc 
au moyen d un feu convenablement dirige. Quand 1’arbre 
etait abattu, on 1’appointait avec la hache de pierre, on le 
trainait sur la rive, et, au moyen de pirogues, on le trans- 
portait, puis on le dressait a la force des bras seuls, tres 
probablement.

Lorsque le fond du lac etait rocheux, il devenait inutile 
d’appointer lespilotis, mais 1’etablissement de la bourgade 
n’en 6tait que plus laborieux. On maintenait provisoire- 
ment debout les pilotis, puis on apportait dans les piro
gues de grosses pierres qu’on coulait pour caler la base. 
Quand tous les pilotis se trouvaient ainsi fixes , le fond du 
lac se trouvait exhausse par un monticule pierreux. On 
croit que 1’usage etait d’apporter des pierres, chaque an- 
nee, pour consolider les fondations. L’on a trouvS dans le 
lac de Neuchatel un bateau charge de pierres evidemment
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destinees & cet usage; souvent on retire des lacs des pieux 
courbes, bris6s meme par la charge qui avait pese sur 
eux.

Il est a croire que le pout par lequel on reliait la bour- 
gade a la rive etait 1’objet des premieres operations. 11 
devait faciliter beaucoup le transport des pilotis. Geux-ci 
etaient ranges parallelemen t an rivage, formant deslignes 
d’une regularite peu appreciable, et se trouvaient unis 
ensemble par des pieces de bois placees en potence. Quand 
leur nombre etait suffisant, on etablissait une plate-forme 
destinee a supporter les cabanes.

Cette plate-forme se composait de plusieurs couches de 
troncs et de perches entrelaces, parfois meme de plateaux 
grossiers delates au moyen de coins, par-dessus lesquelles 
on etendait un epais revetement d’argile. Des liens en 
branches tordues , des mortaises, des assemblages a queue 
d’aronde, tels que les font nos charpentiers, des chevilles 
servaient a fixer ce plancher au pilotage. De distance en 
distance, depassant le niveau de la plate-forme, on devait 
menager les plus longs pilotis pour servir de montants 
principaux et de points d’attache aux cabanes qu’on allait 
eriger. Dans 1’intervalle, on plantait des piquets, lesquels 
etaient entrelaces de branches flexibles, et les parois de 
la cabane etaient recouvertes a I’interieur et a 1’exterieur 
d’un enduit de terre.

Un toit de chaume, au milieu duquel une ouverlure 
etait disposee pour la sortie de la fumee, recouvrait le 
modeste edifice; une baie carree servait a la fois de porte 
etdefenetre; pendant 1’hiver, des nattes en roseaux ou 
des peaux la masquaient et empechaient le froid de pene- 
trer. La famille se contentait alors du peu de jour qui 
penetrait par 1’ouverture superieure, ou bien de la lueur 
repandue par le foyer place sur une pierce au centre de 
la cabane. Parfois aussi, — et les decouvertes autorisent 
a le penser, — une grossiere lampe de terre , alimentee par 
de la mousse trempee dans la graisse, permettait aux 
habitants de prolonger la veillee.
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L’ardeur des investigations, la science des chercheurs, 
la logique de 1’induction sont telles que tous ces details 
sont comme inscrits sur chacun des debris ramenes du 
fond des eaux. Il n’est pas jusqu’k I’incendie qui detruisit 
toutes ces bourgades de chaume et de branchages, qui 
n’ait ete un precieux auxiliaire pour les archeologues. 
Grace a lui, les matieres carbonisees a demi, to inbees dans 
le lac, ont pu dormir pendant de longs siecles a I’abri de 
toute alteration, et, lejourou elles ont ete interrogees, 
repondre dune facon certaine pour redire ce que fut 
1’existence de ce peuple disparu dont on ne connait point 
la naissance.

Des plaques de terre & moiti0 cuites par I’incendie, 
portant 1’empreinte des branchages qu’elle recouvrait, 
gardant encore la forme cintree de la cabane, permettent 
de determiner a pen pres la dimension des habitations 
lacustres. G’etaient, pour la phipart, des huttes rondes de 
4 a 5 metres de diametre; quelques-unes avaient jusqu’a 
9 metres, et parfois on constate que plusieurs d’entre elles 
6taient de forme rectangulaire. Suivant toutes probabilites, 
un petit hangar circulaire s’adossait a la hutte principale. 
Tantot chaque cabane etait isolee, et tantot, selon les 
besoins ou Γimportance de la famille, elles etaient rappro- 
chees au point de communiquer ensemble. Enfin, devant 
1’habitation de chacun, une trappe etait pratiquee & tra
vels la plate-forme et permettait d’atteindre dans 1’enclos 
situe en dessous, dans le lac, le poisson mis en reserve 
les jours d’abondante peche. Par la egalement les habitants 
se debarrassaient de tous les detritus de leurs demeures.

De 1’ensemble des ruines ainsi retrouvees, du nombre 
des pilotis, de 1’etendue qu’ils recouvrent, on a essay£ de 
deduire le chiffre de la population des lacustres. La station 
de Morges, sur le lac de Geneve, a 400 metres de long sur 
50 de large, et Ton estime a plus de trois cents le nombre 
des cabanes dont elle devait se composer; on lui attribue 
une population de douze cents habitants; le village de 
Chabrey pouvait en compter hnit cents; Pfeffikon et Haute-
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rive six cents chacune; la Tene, moins considerable, 
quatre cents seulement. On estime a cinq mille ames la 
population qui vivait sur le lac de Neuchatel.

En poussant les calculs jusqu’au bout, en tenant compte 
de 1’epoque de leur creation, de leur etendue, de 1’abon- 
dance des debris, de leur duree probable, M. Troyon, qui 
a fait une etude speciale de la question, pense que la po
pulation des palafittes de 1’age de la pierre, en Suisse, 
pouvaitetre de trente-deux mille Ames; celle de I’Age du 
bronze parait avoir ete plus considerable, il 1’evalue a 
quarante-deux mille habitants.

A dire vrai, des doutes se sont eleves dans plusieurs 
esprits en examinant 1’abondance de certains debris re- 
cueillis dans les lacs suisses, leur amoncellement parfois 
considerable au meme point, et Ton a emis 1’opinion que 
les palafittes etaient non point les habitations, mais sim- 
plement les magasins dans lesquels les premiers Helv6tiens 
renfermaient leurs approvisionnements en nourriture, en 
armes, en denrees de toute sorte, pour les mettre a 1’abri 
des entreprises ennemies.

L’ensemble des revelations recueillies par 1’examen des 
restes si varies, si divers d’aspect et d’origine, ne permet 
pas de s’attacher a une pareille idee. Les amoncellements 
de grains et d’autres denrees prouveraient simplement que 
les habitants renfermaient leurs provisions avec eux; 
tout au plus pourrait-on reconnaitre qu’a une epoque deja 
avancee de lage du fer certaines stations, abandonees 
comme habitations, etaient encore utilises comme maga- 
sins. Dans tous les cas, le nombre des villages lacustres 
non detruits par 1'incendie est excessivement restreint et 
prouve bien que ces habitations ne sont pas tombees en 
ruines par suite d’un simple abandon.

De divers cotes, on avait constate la necessite pour 
l’homme, & tous les Ages, de pourvoir A sa defense en iso- 
lant sa demeure, en la rendant inaccessible a ses ennemis.

En Suisse, en France, on avait adopte la construction 
au-dessus de 1’eau.
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En Irlande, en ficosse et en Angleterre, ou abondaient 
les lacs et surtout les marais, on rencontre des ruines 
appelees « crannoges », qui sont une modification peu im- 
portante des « packwerbauten » helvetiens. L’edifice etait 
plus simple, mais son but etait le meme. Il se composait 
d’un ilot forme de fascines alternant avec des lits de pierres 
et de terre; le tout etait consolide par des pieux fixes dans 
le fond du lac et relies par des pieces de bois. Quelquefois 
ce travail central se trouvait doubl6 a 1’exterieur d’esta- 
cades plus ou moins compliquees, dont le role etait d’a- 
mortir Telfort des vagues et d’empecher I’ecroulement de 
Pilot central.

Ces « crannoges » remontent aux epoques les plus re- 
culees de I’archeologie du Nord; mais ils semblent pos- 
terieurs aux lacustres de Tepoque du bronze en Suisse.

Il est hors de doute que, dans les lies Britanniques ; 
la civilisation primitive a dure jusqu’A une epoque relati- 
vement proche de nous, que des legendes liistoriques de 
ces contrees, datant certainement du xie siecle apres notre 
ere, mentionnent les « crannoges » comme le repaire d’a- 
venturiers, et qu’ils etaient, au xvie siecle, le refuge des 
chefs de clan dans leurs guerres frequentes et dans lems 
r^voltes plus frequentes encore.

Dans tons les cas, ces stations ont ete fort nombreuses; 
des 1859 on en connaissait deja quarante-six rien qu’en 
Irlande. Depuis, les fouilles en ont revile plusieurs autres.

Entre le Po et PApennin, dans I’Italie du Nord, dans les 
parties basses du Parmesan et dans les plaines voisines 
du Reno, se rencontrent certains gisements d’une terre 
ammoniacale exploitee comme engrais, et nommee par 
les cultivateurs de la contre'e terra mara. En voulant se 
rendre compte des causes qui donnaient a cette terre ses 
propri£tes particulieres, on s’apercut qu’elle etait fort 
riche en debris organiques de toutes sortes. On fouilla 
attentivement, et Ton put bientot se convaincre que les 
monticules ainsi exploites, renfermant des masses consi- 
d6rables d’ossements, n’etaient autre chose que des amon-

5*
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cellements occasionnes par un long sejour de l’homme : 
de la les noms de terramares ou marieres sous lesquels on 
designe ces vestiges.

Les terramares representent assez bien pour le Midi ce 
que les kjokkenmoddings etaient pour le Nord, avec cette 
difference qu’au lieu d’etre installes au bord de la mer, 
les auteurs des terramares etaient fix6s dans des lieux 
marecageux.

Une partie de ces habitations etait etablie sur des marais 
ou etangs pen profonds que les nombreux detritus ne 
tardaient pas a combler. Leur mode de construction etait 
semblable a celui des palafittes. On pilotait d’abord le sol 
et Ton assujettissait les pieux par des traverses. Sur ce 
pilotage, on posait un plancher grossier sur lequel s’ele- 
vaient des cabanes en torchis. Parfois meme, les construc- 
teurs (peut-etre des Helvetiens emigrants) creusaient un 
bassin artificiel aim d’y etablir leur village, et creaient 
des difiicultes d’acces la ou la nature du sol ne leur offrait 
pas une securite suffisante.

A force de repandre autour d’eux, dans un espace res- 
treint, les detritus nombreux de leur sejour, les habitants 
de ces bourgades avaient fini, comme nous 1’avons dit, 
par combler le lac ou le marais et meme par exhausser le 
sol d’une facon telle que les terramares torment aujour- 
d’hui des monticules depassant de 2 a 4 metres le terrain 
environnant.

De plus, nous avons la certitude que des habitations 
nouvelles s’edifiaient successivement sur le meme empla
cement ainsi sureleve.

On a pu constater aussi, mais sans pouvoir leur assi
gnor d’age, que certaines terramares dataient des epoques 
primitives de la civilisation; les debris qu’on y recueille 
n’ont en general ni 1’importance ni la richesse de ceux 
des palafittes suisses et semblent appartenir, pour la 
plupart, a une epoque voisine de la fin de Page du bronze.

L’Italie du Nord n’a pas seule le privilege de receler ces 
antiques vestiges de I’humanite. La Mora vie et le Mecklem- 
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bourg, en Europe, possedent quelques-unes de ces sta
tions ; le Bresil, qui semble receler des vestiges aussi in- 
teressants que nombreux de 1’antique sejour de I’bomme, 
le Bresil a deja fourni des preuves suffisantes pour de- 
montrer que des terramares y ont exists en meme temps 
que les « sambaquis » ou amoncellements de debris de 
repas. L’Afrique australe, si peu connue encore au point 
de vue qui nous occupe, reserve egalement a 1’observateur 
de precieuses decouvertes analogues, et nous montre que 
les procedes d’habitation, aussi bien que tous ceux qui 
s’appliquaient aux besoins de I’bomme, etaient les memes 
sur son territoire que sur celui de 1’Europe continentale.



QUATRIEME PARTIE

LE VETEMENT

CHAPITRE I

LES PREMIERS VETEMENTS

Peaux de betes. — Peaux d’hiver et peaux d’ete. — Preparation et 
tannage des peaux. — Epilage. — Lissoirs. — Couteaux, percoirs 
en pierre; poincons en os. — Aiguilles a rainures et a chas*. — 
Tendons pour la couture. — Boutons.

Les physiologistes sont tons d’accord pour reconnaitre 
que, dans ]’etat de barbarie, 1’bomme n’a aucunement 
le sentiment de la pudeur et qu’il se couvre uniquement 
pour se defendre du froid. Cette remarque, unive'rselle- 
ment exacte, explique seule la difference qui caracterise 
sur ce point les sauvages des contrees polaires et les sau
sages des pays tropicaux, bien que leur manque de civili
sation et d’intelligence soit le meme.

Elle est tellement vraie que, dans les buttes etroites ou 
ils sejournent sous la neige, les Esquimaux, dont les rela
tions avec les Europeens sont encore rares, ne peuvent 
supporter le contact et la chaleur des vetements. Ils se 
depouillent completement et vivent entasses, gens de tout 
sexe et de tout age, n’ayant pour luminaire et pour foyer 
que de petites lampes a huile de pboque.
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Sachant, & n’en pouvoir douter, que 1’homme vivait 

aux premiers temps quaternaires, qu’il 6tait contemporain 
des hippopotames, des rhinoceros et d’autres animaux vi- 
vant dans nos contrees, que ces contrees etaient remplies 
d’une flore abondante ne pouvant appartenir qu’a un climat 
chaud, nous pouvons dire hardiment que les premiers 
hommes ne connaissaient point 1’usage des vetements. 
Au surplus, diverses sculptures des troglodytes, represen
tant des chasseurs a la poursuite du gibier, nous montrent 
ces chasseurs prives de tout vetement.

Lorsque plus tard, sous 1’influencedes immenses glaciers 
venus du Nord, notre climat se modifia, et que la terre 
envahie par le froid n’avait plus d’habitables que quelques 
points isoles preserves par leur altitude de 1’envahisse- 
ment general, 1’homme, desarm£ par la nature, Commenca 
des lors a rechauffer ses membres, a se preserver de la 
froidure glaciale en jetant sur ses epaules la peau des ani
maux qu’il tuait a la chasse.

Il n’est pas tem£raire d’affirmer qu’apres avoir connu 
la douce chaleur que lui conservaient ces peaux dont, sans 
doute, il tournait le poil en dedans pendant I’hiver, il re
connut 1’avantage qu’il aurait a se preserver pendant 1’ete 
des dechirures causees par les halliers qu’il traversal en 
poursuivant les fauves. Des lors, il prit des peaux plus 
legeres, moins chaudes, et, pour moins souffrir de la cha
leur de son vetement, il les debarrassa de leur toison.

La premiere operation de ce genre dut etre singuliere- 
ment longue, puisqu’il fallait arracher a la main tous les 
poils recouvrant la peau de 1’animal. Quelque esprit in- 
ventif, connaissant la propriete coupante du silex casse, eut 
la pens6e de faciliter son travail en tondant le poil au ni
veau de la peau, et il promena sur la depouillede sa chasse 
un silex dont la cassure arrondie favorisait lepilage. Les 
pierres a tranchant cintre qui abondent dans les collections 
sont les instruments primitivement employes & ce travail; 
du moins il semble difficile de leur assignee un autre 
emploi.
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Ge premier resultat acquis, on voulut obtenir la sou- 
plesse, et 1’oneutbien vite remarque I’influence d’un corps 
gras sur la peau qu’on travaillait. Le tannage parait avoir 
ete pratique des la plus haute antiquite, non tel qu’il s’exe- 
cute depuis longtemps, mais par une operation analogue 
a celle de certaines peuplades asiatiques et ameri caines.

Grattoir de pierre (lac de Neuch&tel).

En voyant dans les cavernes et dans les stations de tout 
genre I’immense quantite d’ossements fendus en long dans 
le but evident d’extraire leur moelle, il a paru impossible 
de croire que toute cette moelle etait consommee pour 
la nourriture; on a pense qu’elle etait egalement recueillie 
pour quelque usage domestique, 1’eclairage ou la prepa
ration des peaux. Il est done probable qu’une partie de 
cette moelle, melangee aux cendres du foyer, servait a 
d^barrasser les peaux des residus de chair et de sang, par
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un frottement energique et prolonge; puis la peau etait 
mise a s£cher a Fair, maintenue par des piquets et souvent 
enduite de graisse et de cendre. Au moyen de lissoirs 
en os on assouplissait, on 6galisait les parties plus 
0paisses; enfin, avec des couteaux de pierre on taillait 

Lissoir en os. Poln^ons en os. Αΐέηβ en caillou.

les peaux de facon k obtenir les pieces qui devaient consti- 
tuer le vetement. Et alors avait lieu sa confection propre- 
ment dite. On y employait les percoirs de pierre pour les 
peaux r6sistantes et les poincons en os pour les plus faciles 
a penetrer. Dans les trous ainsi prepares on passait des 
tendons d'animaux qui remplacaient le fil dans le travail 
de la couture.

A I’origine, ces tendons n’etaient peut-etre que le plus 
pointus possible, ou leur extr^mite etait rendue plus 
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rigide en les enduisant de resine ou de bitume. Mais, 
plus tard, a Γepoque dite de la Madelaine, se revelent a 
nous des progres fort curieux. Les fouilles nous ont donne 
des aiguilles d’os, de veritables aiguilles dont beaucoup 
sont des chefs-d’oeuvre en leur genre : regulieres et fines 
au dela de ce qu’on pent attendee de gens n’ayant que de 
grossiers instruments de pierre pour les fabriquer.

Ges aiguilles etaient generalement un pen aplaties, 
longues de 6 centimetres et fortes comme une grosse ai
guille de tapissier. Elies se fabriquaient en detachant en 
long une esquille que Ton amenait a la forme voulue par 
un patient polissage sur une pierre rugueuse. Grossieres 
au debut, leur tete n’etait point percee; elles portaient sur 
le cote une rainure longitudinale dans laquelle on couchait 
le til de tendon, tres probablement colle par un peu de 
r£sine; dans ces conditions, l’aiguille facilitait simple- 
ment 1’entree du fil dans les trous produits avec le percoir 
de pierre, de la meme facon que la soie de sanglier qui 
termine le fil poisse du bourrelier et du cordonnier faci- 
lite son passage a travers le trou perce par 1’alene.

L’aiguille a chas ne vint que plus tard et constitua un 
progres immense, non seulement parce qu’elle rendait 
inutile ou moins necessaire 1’emploi pr£alable du poincon, 
mais parce que 1’execution de cet oeillet constituait une 
operation tres dilficultueuse. Les archeologues la jugeaient 
si difficile qu’ils ne pouvaient se resigner a regarder les 
aiguilles comme appartenant aux memes temps que les 
autres debris. Il fallut que M. Lartet, a force d’adresse et de 
patientes recherches, mit sous les yeux de ses contempo- 
rains des aiguilles d'os fabriquees par lui avec les ins
truments memes qu’il avait recueillis dans la grotte de la 
Madelaine. Quand ils eurent la preuve qu’un mouvement 
de rotation regulier, leger et rapide a la fois, permettaitde 
percer avec une pointe de silex le chas d’une aiguille d'os, 
les savants se deciderent a admettre que ces curieuses 
petites pieces avaient 1’origine qu’on leur attribuait.

Quoi qu’il en soit, ceci prouve que l’aiguille d’os etait 



LE VETEMENT 113

un objet de valeur; il en devait £tre ainsi puisque Ton 
ramene frequemment au jour des aiguilles d’une lon
gueur bien moindre· un examen attentif fait voir que 
lorsque la pointe s’emoussait ou se cassait, accidents qui 
devaient etre frequents, 1’ouvrier lui en confectionnait 
une autre ou la ravivait au moyen du polissoir de petite 
dimension qu’il portait suspendu & son cou. Par suite de 
refections successives, quelques-unes de ces aiguilles sont 
reduites a une longueur moindre de 3 centimetres; d’autres 
n’ont de si petites dimensions que parce qu’elles etaient 
evidemment destinees a des travaux delicats comme nous 
en retrouvons dans les lacustres de 1’epoque du bronze.

Des peaux dont se couvraient nos primitifs ancetres il 
ne nous reste rien; mais il est arrive plusieurs fois aux 
explorateurs de rencontrer des squelettes accompagnes de 
petits objets en os ou en bois de renne qui, d’apres leur 
construction et la position qu’ils occupaient sur le cadavre, 
ne pouvaient etre que des boutons ayant servi a retenir 
les peaux formant le vetement du defunt.

Tels sont, d’une maniere generale, les faits qui nous 
sont parvenus sur Part du vetement aux epoques prehis- 
toriqujs; nous allons maintenant etudier les debris se 
rattachant a cette importante Industrie.



GHAPITRE II

LES ETOFFES DES TEMPS P RE HIS T ORIQUE S

Tissus des tourbieres et des palafittes. — Toiles, lainages, cuirs. — 
Le tissage aux temps prehistoriques. — Vetements de 1’epoque du 
bronze.

Les tourbieres du Danemark et les palafittes suisses 
qui, des les premieres fouilles, devaient conduire les cber- 
cheurs de surprise en surprise, ont rendu au jour d’im- 
menses quantites d’objets dont la conservation est deja 
surprenante malgre leur nature resistante : poteries, objets 
d’os, de corne, de pierre, de coquillages et quelquefois de 
bois. Mais le plus etonnant, a coup sur, a ete de retrouver 
jusqti’a des tissus, des morceaux d’etoffe assez bien con
serves pour reconnaitre leur composition, se rendrecompte 
de leur fabrication et saisir meme, sur plusieurs frag
ments , des traces d’ornementation produite soit pendant, 
soit apres le travail du tissage.

Dans les tourbieres du Danemark ce sont surtout des 
tissus de laine, dans les lacs suisses et ecossais des tissus 
de toile qui ont ete rencontres. Ces toiles sont de lin tresse 
on tisse avec un soin deja remarquable. A cote defies ont 
ete trouves des fragments de cables en paille, en fibres 
d’ecorce et des debris de filets.

Comme pour attester I’authenticitd de leur provenance,
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ces antiques ruines se trouvaient enfouies sous d’epaisses 
couches d’objets divers dun age indiscutable. En meme 
temps que le tissu, on retirait aussi des debris du metier 
primitif qui 1’avait supporte, des poignees du lin avec 
lequel il avait ete fabrique, le peigne qui avait servi a la 
preparation de ce lin.

Ges preuves pouvaient n’etre qu’apparentes. Pour se 
convaincrede leur realite, on soumit les lambeaux d’etoffe 
a Γ examen microscopique; 1’objectif montra, fixde apres 
ces antiques tissus, toute une vegetation microscopique 
appartenant aux memes epoques que les autres debris et 
n’ayant plus de representant dans les couches superieures 
du terrain explore. Ges tissus trouves parmi des d6bris 
attribues a l’4ge de pierre remontaient bien reeUement 
jusque-la.

Pendant longtemps on avait pris pour des pesons de 
fuseaux provenant des metiers primitifs certains objets 
en terre a demi cuite, de forme conique, ornes de lignes 
disposees dans un sens determine. Il semblerait r^sulter 
de recherches et de travaux r£cents que ces sortes de 
petits glands en pierre ou en poterie avaient une destina
tion religieuse encore assez mal determine d’ailleurs, 
mais qu’ils n’etaient point employes au tissage, ainsi 
qu’on le supposait.

Une observation a surtout frappe les chercheurs, c’est 
que le chanvre semble avoir ete inconnu des premiers 
hommes; nulle part on ne trouve de traces de ce precieux 
textile.

La connaissance evidente que nos ancetres avaient des 
tissus de toile a fait dire a certains auteurs que Γusage du 
linge etait connu et que, sous leurs vetements de peau, 
les hommes de l’6poque du bronze portaient des tissus de 
lin. Cette assertion semble un peu risquee, car cette sup
position ne s’appuie sur rien de solide, d’autant qu’on 
ignore absolument quelle duree a pu avoir 1’usage des ve
tements de peau et 1’epoque meme approximative a laquelle 
fut connu 1’art de tisser la toile.
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Mais de toutes les decouvertes relatives aux vetements 
des premiers hommes, les plus curieuses assurement sont 
celles qui furent faites, vers 1861, dans une ferme du 
Jutland, en Danemark, et qui mirent au jour toutes les 
pieces composant la toilette d’un chef qui avait vecu aux 
derniers temps de Page du bronze. 4

Contrepoids de tisserand. Peigne & chanvre.

La exisfaient quatre tumuli depuis longtemps connus 
dans la contr^e, mais qui jusqu’alors etaient restes inex
plores. Lun deux, celui qui fournit les plus precieux 
vestiges, contenait trois cercueils de hois dont deux etaient 
de grandeur naturelie; 1’autre etait celui d’un enfant. Le 
cercueil qui nous interesse particulierement etait reconvert 
d’un couvercle mobile. Gontrairement & ce qui a lieu 
presque partout ailleurs, les parties solides du cadavre 
avaient disparu; les os, a 1’exception de quelques frag
ments, n etaient plus qu’une sorte de poudrebleue; par 
contre, les parties molies du corps, influencees sansdoute 
par 1’eau fortement chargee de fer, s’etaient converties en 
une substance noire et graisseuse. Le cerveau avait subi si 
peu de changement que la ou la tete avait repose il se 
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trouvait reconvert par un epais bonnet h^mispherique en 
laine, d’une forme qu’on retrouve encore chez les Turco
mans. L’exterieur de ce bonnet est couvert de fils courts se 
terminant tous par une sorte de petit noeud; c’est presque 
1’aspect de la fourrure orientale appelee astrakan. Un gros- 
sier manteau de laine, forme d’une piece d’etoffe semi-cir- 
culaire imitant la pelucbe, avait enveloppe le cadavre. 
Sous ce manteau etait une chemise de laine tissee; elle 
etait attachee autour de la ceinture par une bande de laine 
qui faisait deux fois le tour du corps et pendait pardevant. 
Deux chales presque carres et ornes d’une longue frange, 
toujours en laine, recouvraient 1’un le haut, 1’autre le bas 
du corps.

Quand ces chales eurent etd enleves, on apercuta 1’extre- 
mite du cercueil, du cote oppose au bonnet, des traces de 
cuir qui pourraient bien avoir ete les chaussures du mort, 
et deux morceaux d’etoffe de laine qui semblent avoir 6te 
des jambieres. Au cote gauche du corps se trouvait une 
ep£e de bronze renfermee dans un fourreau de bois. En 
outre, sur la droite du defunt se trouvait une boite de 
30 centimetres environ, en bois assemble avec de 1’osier 
et munie de son couvercle; cette boite en renfermait une 
autre plus petite, sans couvercle, dans laquelle on trouva 
un bonnet haut en etoffe tissee et cousue dont la forme 
est ii pen pres celle du bonnet persan, un petit peigne et 
un petit couteau-rasoir qui, avec 1’epee, nous donne la 
date reelle du monument. Enfin cet ancien guerrier, avant 
d’etre place dans sa tombe, avait ete enveloppe dans une 
peau de boeuf.

Toutes ces precautions indiquaient un personnage de 
haute marque, puisque, nous le verrons plus lard, 1’ense- 
velissement etait une exception a 1'epoque du bronze; les 
cadavres subissaient alors la cremation.



CHAPITRE III

LES OHNEMENTS ET LES BIJOUX

Les premiers ornements. — Le tatouage. — La coiffure. — Bracelets 
। et colliers. — Fibules et epingles. — Materiaux travailles en bi

joux. — L’ambre et les metaux precieux. — Le tresor de Priam.

Si Ton a pu etablir qu’en se couvrant de vetements 
l’homme n’obeit qu’a un besoin, non ά un sentiment, par 
contre il faut constater partout la m£me tendance au sujet 
de I’ornementation de sa personne. Si bas place qu’il soit 
dans 1’echelle des homines, le sauvage qui se barbouille de 
couleurs diverses, qui se transperce les levies ou les 
oreilles pour y planter d’enormes morceaux de bois ou de 
grossiers coquillages, qui se traverse le nez avec urte arete 
de poisson ou un anneau d’or, cet elre miserable obeit 4 
un sentiment confus de la beaute, se lance dans 1’ideal 
qui tourmente les natures meme les plus grossieres. Aussi 
n’est-il pas surprenant de rencontrer, jusque dans les 
fouilles qui nous reportent aux epoques les plus reculees, un 
contingent considerable d’objets ayant servi a la parure.

Les dents d’animaux, soit έ cause de leur forme, soit 
comme souvenir des succes remportes a la chasse, les 
dents humaines comme trophees de victoire, souvent des 
os provenant de I’oreille d’un animal, tels sontles premiers 
elements de la parure humaine. Puis ce furent des coquil
lages bien vulgaires sans doute, mais precieux a cause de 
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leur provenance etrangere, des morceaux de pierres d’as
pect et de formes diverses, le tout perce de trous dans les
quels passait le tendon de renne qui servait a enfiler ces 
primitifs bijoux. Pour rehausser I’dclat de leur beaute, 
les elegants d’alors se tatouaient absolument comme nos 
sauvages modernes, comme les ouvriers de beaucoup de 
corporations.

Des couleurs variees empruntees & diverses substances 
minerales ont ete retrouvees toutes pretes a servir et accom- 
pagnees des instruments servant & leur preparation. C’etait 
tantot de 1'oligiste rouge, de la sanguine, du manganese, 
du cinabre, tantot de la limonite, du graphite, de 1’hema- 
tite ou des ocres diverses qui servaient a cet usage. D’ail- 
leurs, les doutes, s’il en restait, tomberaient en presence 
d’une gravure recemment decouverte qui represente la 
main et le bras d’un homme portant un dessin quadrille 
qui ne peut que representer un tatouage.

Les ornements que l’homme primitif aimait a prodiguer 
sur sa personne se rencontraient jusque sur ses vete- 
ments. Des fouilles ont mis a jour des individus evidem- 
ment surpris dans leur demeure souterraine par un ebou- 
lement subit; or, tout le long du squelette, aux places 
correspondant aux bras, aux jambes et a la taille, on a 
recueilli des coquilles exotiques percees pour etrc fixees 
apres un vetement. A Baousse-Rousse, pres de Menton, 
un de ces individus portait tout un collier, et sur sa tete 
un veritable reseau forme de nerites.

Par ce fait, on voit done que la coiffure etait, des les 
temps les plus anciens, 1’objet d’un soin particulier. G’est 
ce qui nous est confirme plus tard par les objets de toilette 
provenant des grottes de la Madelaine et de leurs contem- 
poraines.

Ainsi qu’une mine inepuisable, les palafittes nous ont 
fourni de nombreuses eping]es a cheveux en os. Quand 
vient 1’epoque du bronze, ces epingles prennent une taille 
plus grande, elles sont plus ornees; quelques-unes sont 
pourvues d’une contre-tete pour les empecher de glisser;
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elles peuvent meme £tre considerees comme des bijoux, 
et, en certains cas, comme des armes, tant leurs dimen
sions sont enormes.

Elles semblent, & 1’epoque du bronze suisse, avoir une 
correlation avec certains croissants en terre cuite, assez 
abondants sur plusieurs points. Consideres successivement 
comme des objets religieux ou comme servant de faite & 
diverses constructions, Ton a aujourd’hui une tendance 
marquee & croire qu’ils etaient tout simplement des chevets 
sur lesquels on reposait la tete, et analogues a ceux en usage 
dans Γ extreme Orient et dans certaines peuplades afri- 
caines. Leur elSvation permettait de manager 1’edifice d’une 
coiffure artistement arrangee dans laquelle figuraient les 
grandesepinglesqui signalent les epoquesdu bronzeetdufer.

En meme temps que les epingles, les fibules ou agrafes 
formant ressort etaient prodiguees pour la toilette sous 
forme d'agrafes de manteau et de boucles d’oreilles; l’e- 
poque du fer nous en a laiss6 des quantites considerables; 
principalement en bronze. Nous passons sous silence tons 
les autres objets de toilette, pinces, ciseaux, racloirs, bou
tons, pendeloques, etc., qui nous sont parvenus.

Quant aux bracelets et aux colliers, il faut renoncer a 
les enumerer. Tout ce qui, par son eclat, par la rarete de 
la matiere, par la bizarrerie de la forme, semblait devoir 
attirer 1’attention, etait mis a contribution. C’est seule- 
ment ainsi qu’on pent expliquer la presence simultanee de 
bracelets et de colliers en coquillages, en ambre, en ivoire, 
en jadeite, dont le merite ne repond pas au travail qui 
distingue, dans les memes fouilles, des objets souvent 
remarquables.

En general, il y a lieu d’etre etonne du cachet vraiment 
artistique par lequel se signalent de nombreux bijoux ap- 
partenant a 1’age du bronze. Le sentiment du beau qui 
animait deja les fabricants de ces epoques reculees est 
plus accentue encore au moment ou s’ouvre 1’epoque du 
fer. En examinant dans les collections les exemplaires 
nombreux et varies de la bijouterie de ces temps recules,
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on constate qu’une grande partie est executee avec des 
metaux prgcieux, que 1’or a ete connu de bonne heure, 
tres certainement meme avant le fer, et qu’aujourd’hui 
encore il y aurait profit pour nos bijoutiers modernes, 
malgre tout leur bon gout et leur talent, a consulter plus 
d’un modele provenant des ages prehistoriques.

Collier provenant du tr<5sor de Priam.

Ge qui donne a la connaissance de 1’or par les premiers 
hommes une bien grande antiquite, ce sont les resultats 
des fouilles oper6es sur Γemplacement de 1’antique Ilion. 
Dans le fameux tresor de Priam, decrit par Homere et po- 
sitivement retrouve par le docteur Schliemann, on compte 
des pieces d’orfevrerie et de grandes quantites de bijoux 
remarquables en or, en argent, en electrum, de dimen
sions et de formes extremement remarquables. En re
vanche, le fer ne se trouve point dans les fouilles de Troie, 
et Ton doit reconnaitre que Γ epopee dont Homere s’est fait 
1 historien s est accomplie a une epoque ou les hommes 
n’etaient munis que d’armes de pierre ou de bronze. 11 est 
done permis de conclure de ces faits que les metaux pr£- 
cieux, 1’or et 1’argent, d’une extraction en effet plus facile 
que le fer, ont ete' connus tout d’abord et leur malleabilite 
mise a profit par les artisans des ages prehistoriques.



CINQUIEME PARTIE

L’ARMEMENT

I. — L’ATTAQUE

' CH A PITRE I

LES PREMIERES ARMES

La premiere arme fut un caillou. — L’homme des cavernes s’armait 
de machoires d’animaux. — Samson. — Les quatre types de pierres 
taillees : 1’acheuleen, le mousterien, le solutreen, le magdale- 
nien.

Puisque la combativite (en langage de savants), est un 
des sentiments instinctifs de notre espece, il n’est plus 
surprenant de voir que la premiere arme a du etre in
vents des que deux etres liumains se sont trouves en pre
sence. Quand les combattants eurent reconnu la puissance 
des coups portes avec la pierre qu’ils avaient ramassee sur 
le sol, ils essayerent aussitot de dominer leurs semblables 
par un plus grand deploiement de force, en leur inspirant 
la crainte nee de la sup^riorite des armes.

A ce moment, sans doute, vint 1’idee d’imiter les mas- 
sues naturelles que donnait la foret en accroissant par un 
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manche, une poignee, la force de projection de la pierre, 
L’operation s’indiquait elle-meme, et nous pouvons recon- 
stituer aisement les premieres massues de pierre fixdes au 
bois par des liens de peau fraiche qui, en sechan t, don- 
naient aux deux objets une tres forte adherence.

Un pas bien court restait a faire pour transformer cette 
arme informe en une hache redoutable. Ayant remarque 
la plus grande gravite des blessures faites par les saillies, 
ayant vu avec quelle faciliteles silex s’eclataient, ildevint 
bien aise de donner a la pierre qui armait le baton une di
rection coupante.

En multipliant les produits de son Industrie, 1’homme 
les perfectionna; bientot il put attaquer directementles ani
maux dont il se nourrissait, au lieu de se borner a leur 
tendre des pieges. Neanmoins, tant que dura la periode 
appelee paleolithique, les instruments de mort qu’il em- 
ployait tant centre lui-meme que contre les redoutables. 
animaux dont nous avons parle, n’etaient que de mise- 
rables engins dont les effets nous semblent, a nous, mo- 
dernes, armes des plus puissanls destructeurs , tout a fait 
en disproportion avec les resultats qu’il en tirait et sur 
lesquels nous nous etendrons plus au long. .

Aux pierres dont il s’armait, 1’homme primitif ajoutait 
des ossements d’animaux. Les radius et les perones tailies 
en pointe lui fournissaient de redoutables poignards; les 
tibias, les femurs et les humerus, des massues meurtrieres; 
de meme la moiti£ de la machoire inferieure des grands 
animaux armee de ses molaires se transformait en casse- 
tete. Dans bien des cavernes ont 6te trouvees des machoires 
d’ours qui avaient ete travaillees de facon ά servir de poignee 
ala formidable canine qui caraclerisait cette espece eteinte.

En voyant de telles armes attester encore 1’usage qui en 
£tait fait, on songe tout naturellement a Samson combat- 
tant les Philistins avec une machoire d’ane. Puisqu’il est 
acquis que les Hebreux, tout en connaissant les metaux, 
n’en avaient pas moins conserve gen0ralement 1’usage des 
instruments de pierre, il n’y a rien de surprenant a ce 
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qu’un de leurs heros, invincible deja par sa force, usat 
dune acme en tout semblable a celles que d’autres peuples 
employaient peut-etre, ou dont le souvenir n’etait pas en
core eloigne de la memoire des homines de ce temps.

Ainsi que nous 1’avons vu precedemment, les silex lais- 
ses par les premiers hommes sont innombrables. Leurs 
formes, leur destination variaient a 1’infini.

11 fallait etablir un ordre pour se reconnaitre dans une 
multitude si considerable d’objets disparates. On a d’abord 
essaye d’une chronologic toute mineralogique; mais la dif
ficulty d’application a des decouvertes souvent opposees 
1’une a 1’autre y a fait renoncer. La classification paleon- 
tologique, c’est-a-dire fondee sur la contemporan6ite des 
animaux, parfaite tant qu’il s’agit d’une meme contree, 
devient defectueuse en s’appliquant a un rayon etendu; 
la simultaneity d’existence ou d’extinction fait defaut, 
parfois a courte distance. Nous avons vu qu’il n’y a rien 
d’absolument exact dans la chronologie des ages de la 
pierre, du bronze et du fer; elle est une simple genera
lity.

G’est alors que M. de Mortillet, archeologue eminent et 
1'un de nos plus ardents chercheurs, proposa de denom- 
mer les silex suivant la perfection du travail. Malgre la 
division qui subsiste encore entre les savants, cette der- 
niere classification est la plus adoptee aujourd’hui, et elle 
a pour elle la consecration officielle, puisque c’est celle 
qu’on a suivie au musye de Saint-Germain.

Toutefois, comme il importe en ceci de ne point laisser 
naitre de malentendus, nous devons declarer que meme 
cette classification n’a rien d’absolu au point de vue chro- 
nologique; a nos yeux elle pent caracteriser des types, 
non des epoques, et 1’on ne peut affirmer que ces types se 
soient succedes d’une facon reguliere. Au point ou en est 
la science qui nous occupe, elle ne peut qu’aider, non fixer 
les recherches du savant.

Quoi qu’il en soit des desaccords sur ce point, on admet 
quatre types de pierces taillees de 1’epoque paiyolithique, 
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types empruntes tons aux gisements francais qui ont 
fourni les plus remarquables echantillons du genre.

1° L'acheuleen doit son nom aux gisements quaternaires 
de Saint-Acheul, pres Amiens, qui renferment les haches 
amygdalo'ides ou en forme d’amande. Ces instruments 
sont gros, faits de silex ou de quarzite, failles a grands 
Eclats, arrondis a la base, pointus au sommet. Leur volume 
fait supposer qu’ils etaient sans emmanchure et qu’ils se 
maniaient a la main.

2° Le mousterien dont les types les plus remarquables 
proviennent de la grotte du Moustier (Dordogne). L’indus- 
trie des grottes du Perigord donne des outils deja varies, 
des racloirs, des poincons, des pointes retaillees seulement 
sur une de leurs faces. Le travail s’est evidemment perfec- 
tionnd; les armes pointues ou tranchantes sont moins 
massives, les faces et les contours plus reguliers. Les pro- 
duits de cette epoque se rencontrent sur des points varies 
d’aspect, indiquant que l’homme n’habitait dej& plus ex- 
clusivement les cavernes.

3° Le solutreen emprunte sa designation a la fameuse 
station en plein air de Solutre, dans le departement de 
Saone-et-Loire. Le type qui caracterise I’industrie d’alors 
c’est la forme en feuille de laurier. La taille a deux carac- 
teres distincts : la taille a petits eclats reguliers pour les 
pieces soignies, et la taille a grands eclats indiquant de la 
part de 1’ouvrier une fermete de main, une certitude de 
coup d’ceil remarquable, une connaissance approfondie de 
la matiere travaillee. A cette epoque apparaissent des bouts 
de fleche a pedoncule et a cran lateral.

4° Le magdalenien, qui est le type le mieux travaille de 
1’epoque des cavernes, est plus abondant encore en objets 
de toute sorte : la pierre est appliquee a une foule d'u
sages, et non seulement la pierre, mais 1’os, la corne de 
cerf et de renne. Les specimens de cette epoque sont fre- 
quemment converts de dessins, d’essais de gravure dont 
certains temoignent d’un reel sentiment artistique chez 
leurs auteurs.
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. Quant a la p^riode n6olithique ou de la pierre polie, les 

classificateurs ne lui assignent qu’un seul type d6signe 
sous le nom de robenhausien, emprunte a la station la- 
custre de Robenhausen, sur le lac de Pfeffikon, dans le 
canton de Zurich; c’est la plus importante de celles qu’on 
a ^tudiees. Elie indique l’6poque du grand developpement 
des palafittes. Les armes, les outils, sont en roches di
verses, d’un travail soignd, d’un polissage remarquable.

Les metaux succedent & ces ages deja industrieux, et 
leur importance est telle qu’il convient de les traiter h 
part.



CHAP1TRE II

ARMES DE JET ET DE TRAIT J DE HAST ET DE MAIN

La fronde. — L’arc et la fleche. — Fleches ordinaires; fleches em- 
poisonnees; types divers. — Javelots, harpons, lances. — Haches, 
casse-tete, massues. — Gouteaux, poignards, dagues, dp6es. — 
Hallebardes.

De toutes les armes destinees ci etre lancees au loin, la 
plus simple sans contredit est la fronde, perfectionnement 
elle-meme de la pierre lancee avec la main. La fronde fut, 
est encore 1’arme de tous les peuples primitifs, celle que 
les combattants pouvaient le plus aisement se procurer ou 
renouveler.

Il est hors de doute qu’une grande quantite de pierres 
rondes, polies soit par le roulement des eaux, soit par le 
travail de l’homme, et qu’on voit si abondantes dans les 
collections, sont des pierres de fronde; sur certains points, 
plutot ateliers que lieux d’habitation, on les ramasse par 
brouettees.

Quant a la fronde elle-meme, elle devait, selon toute 
vraisemblance, se composer originairement d’une laniere 
de peau fraiche. Peut-etre n’etait-elle qu’un simple baton 
fendu, a 1’extremite duquel on inserait de faibles projec
tiles.

Si nous sommes reduits a des conjectures pour 1’epoque 
paleolithique, en revanche nous savons qu’ci 1’epoque du 
bronze la fronde etait en usage et qu’elle se composait, 
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comme celle des Nouveaux-Zelandais et des Neo-Caledo- 
niens, d’une corde nattee formant au milieu une poche 
dans laquelle se placait la pierre a lancer. Ce detail inte- 
ressant nous a ete rdvele par un dragage fait a Cartaillod, 
dans le lac de NeucMtel, ou fat recueillie une fronde 
remontant, selon toutes les probabilites, a 1’epoque du 
bronze dans les cites lacustres. Comme pour les tissus, 
pour la paille, pour les grains et les fruits, I’action com- 
binee de carbonisation et de la tourbe nous a conserve 
cette curieuse relique.

Si 1’on est d’accord pour donner la fronde comme pre
miere arme aux hommes des ages passes, en revanche les 
savants ne sont pas du meme avis au sujet de 1’arc et de 
la fleche. Les uns veulent que cette acme ait ete connue de 
tout temps; les autres objectent avec quelque raison que 
la construction d’une arme si complexe, si habilement 
comprise, ne pouvait etre que le resultat de la reflexion, 
le fait d’une civilisation deja esquissee.

Ils rappellent, non sans autorite, que chez les Austra- 
liens et chez les Maoris cet engin de guerre est inconnu. 
Il faut done que les communications des peuples entre eux 
aient propage 1’usage d’une telle arme; elle n’a pu etre le 
produit du hasard; elle n’est pas une arme toute naturelle, 
puisque les Australiens 1’ignorent, eux qui sont si bas 
places dans 1’echelle des etres intelligents, et que les Mao
ris de la Nouvelle-Zelande, race donee de larges facultes 
intellectuelles, 1’ignorent egalement.

Nous ferons aussi remarquer qu’il ne se rencontre nulle 
part de traces de fleches parmi les monuments apparlenant 
aux types de Saint-Acheul et du Moustier. C’est au type 
solutreen qu’appartiennent les premiers debris de silex 
taill^s dans lesquels on ait pu reconnaitre des pointes de· 
fleches.

Neanmoins, par deux motifs, nous ne pretendons pas 
absolument que 1’arc et la fleche etaient inconnus avant 
cette epoque. Tous les chercheurs savent combien sont 
cares les reliques en bois qui nous parviennent des temps 

6*
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prehistoriques. Les plus anciennes ne depassent guere 1’age 
du bronze, et nous arrivent dans un tel etat de decomposi
tion que la plupart tombent en poussiere des qu’on y 
touche, ou hien se deforment d’une facon complete au 
moindre contact avec Pair. Il n’y a done aucune chance

Filches de peuplades africaines se rapprochant des filches 
de I’&ge de pierre.

de retrouver, s’il en existe, les arcs des epoques ante- 
rieures au type solutreen. En second lieu, rien ne nous 
garantit que les fleches de ces temps eloignis, si Ton en 
faisait usage, n’etaient pas armies d’un os pointu, d’une 
dent, d’une arete de poisson ou mime simplement formee 
d’unebaguette aiguisie par le frottement contre une pierre.

Quoi qu’il en soit, les lacs suisses, et aussi d’autres 
stations lacustres, nous ont donni des arcs qui sont tons 
en bois d’if.
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Nulle part la fleche elle-meme n’a pu £tre retrouv6e 
entiere. Mais on a trouve, appartenant atoutes les epoques, 
des quantites prodigieuses de fleches en silex taille qui 
montrent a quel point etait general 1’usage de cette arme 
aussitot qu’elle a ete connue.

Les types en sont nombreux et m^ritent 1’attention, tant

Pointe de fleche en os et en bois de renne (dpoque de la Madelaine).

par leur variate que par leurs formes evidemment appro- 
priees & divers usages, et d&iotant chez ceux qui s’en ser- 
vaient une connaissance approfondie de toutes les regies 
et de tous les effets du tir.

Depuis la forme simplement carrde, mais coupante sur 
tous les cotes, on en distingue qui sont taillees en losange, 
en triangles egaux ou allongees, en amande, en feuille de 
laurier, en fer de lance; ces diverses formes sont en outre 
soit echancrees a la base, soit pourvues d’ailerons ou d’une 
simple soie (petite hampe), soit meme munies d’une soie 
et d’ailerons. Quelques-unes, plus curieuses encore, sont 
taillees a angle droit et presentent un bord transversal 
coupant comme un ciseau de menuisier. On en trouve la 
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reminiscence dans ces fleches au fer faconne en croissant 
plus ou moins evase qui, entre les mains de certaines 
peuplades du centre de I’Afrique, occasionnent d’epouvan- 
tables blessures.

Toutes, sans exception, indiquent un travail entendu 
de la pierre. Il en est d’une execution si parfaite que Ton 
ne concoit guere leur fabrication sans le secours d’un ins
trument de metal. Ce sont surtout celles qui datent de 
Page de la pierre polie : leur delicatesse est telle qu’on s’est 
demande si Ton n’avait pas devant soi quelque bijou de 
1’epoque plutot qu’une arme destinee a ne servir souvent 
qu’une fois. En effet, quelques-unes de ces jolies fleches 
n’ont pas plus de sept έ huit millimetres de longueur et 
sont d’un travail excessivement soigne.

Grace a leurs vertus pr£servatrices, les tourbieres d’lr- 
lande et de Suisse ont conserve des fragments de fleches 
encore adherents a la pointe qui les armait. On a pu se 
rendre ainsi un compte parfaitement exact de la maniere 
dont on les fixait a la hampe. Dans une fente pratiquee 
a I’extrSmite du bois on inserait le silex tai!10; il etait 
maintenu en place et solidement fixe au moyen de ten
dons, de lanieres en cuir frais ou de filaments delin; 1’en- 
semble etait consolide par un enduit de bitume dont il 
existe encore des morceaux apres certains specimens.

Les fleches des temps prehistoriques n’etaient pas toutes 
pourvues de saillies des deux cotes : on en connait de 
fabriquees en os n’ayant qu’une seule barbelure, afin d’en 
rendre la penetration plus facile tout en produisant une 
forte blessure. La Suisse en a fourni un grand nombre 
faconnees d’une maniere fort simple, mais qui devaient 
occasionner de bien cruelles blessures : elles etaient faites 
d’un long fragment de corne de cerf, un peu arque, fine- 
ment pointu aux deux bouts, fixe a 1’extremite de la hampe 
par du bitume et une ligature comme les pointes en silex. 
L’extremite posterieure que la cambrure ecartait de cette 
hampe formait ainsi une barbe redoutable.

D’autres semblaient, par leur forme speciale, avoir une
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destination particuliere qui n’a pas encore ete reconnue. 
L’extremite etait en bois de renne et la pointe en etait 
quadrangulaire, ab solum ent comme le carreau des archers 
du moyen age. D’autres enfin, prises dans des esquilles 
d'os, portent des rainures et des creux qui pourraient bien 
avoir servi a contenir du poison.

Les javelots, dont 1’usage semble avoir ete moins τέ- 
pandu que celui de 1’arc et des fleches, etaient armes d’une 
facon absolument semblable. Pour nous guider sur ce 
point nous n’avons, il faut le dire, que les differences de 
taille qui distinguent les pointes de fleches d’avec les 
pointes de javelots.

On est mieux fixe sur les harpons, lesquels faisaient 
partie importante de I’armement des hommes a 1’epoque de 
la Madelaine. Nous en possedons de tres nombreux, tous 
ou presque tous en bois de renne et en os : ils portent soit 
deux, soit trois et meme quatre barbelures sur un cote, et 
plus souvent sur les deux cotes a la fois. Presque toujours, 
ainsi que le pratiquent encore les Esquimaux actuels, 
cette arme portait a sa base un leger bourrelet afin de la 
maintenir legerenient dans sa hampe. Lorsque I’animal 
0tait frappe, un mouvement particulier imprime par le 
chasseur detachait la pointe du manche et la laissait dans 
la blessure, qui s’aggravait par les efforts de la victime 
pour se debarrasser de 1’arme.

Des 1’epoque du Moustier nous trouvons des lances en 
silex dont la blessure devait etre terrible. Puis 1’os, la 
corne, le bois concourent avec la pierre a former ces 
engins destructifs. De meme qu’on remarque un travail 
bien plus soigne sur les fleches de Solutre, de meme les 
lances deviennent plus habilement faites, sont taillees 
avec un art bien plus grand. Des types de Solutre par
venus jusqu’a nous ont jusqu’a 33 centimetres de lon
gueur, ce qui constitue des pieces d’une grande rarete, 
dont 1’execution devait presenter de grandes difficultes. 
G’est surtout parmi les specimens recueillis dans les tour- 
bieres du Danemark que se trouvent les plus remarquables 
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oeuvres des tailleurs de silex; on rencontre, provenant 
de cette contree, des morceaux d’une regularite de forme, 
de taille, qui font 1’etonnement general. On reconnait, en 
les voyant, que le guerrier avait 1’orgueil de ses armes,

Casse - tete.

qu’il y attachait un prix tres eleve. Ce sentiment existait 
aussi evidemment chez les ancetres des Gaulois, car beau- 
coup des types appartenant a la Madelaine nous montrent 
des pointes de lances , de harpons et m6me de fleches qui 
sont ornees de rayures, de lignes et de cercles qui sont un 
temoignage des soins que le guerrier ou le chasseur don- 
nait a son arsenal de mort.

La hache 6tait 1’instrument dominant des temps prehis
toriques. D’abord maniCe & la main, comme 1’indiquent les 
types massifs de Saint-Acheul, elle nous prouve combien 
d’efforts etaient necessaires pour produire le moindre tra
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vail industriel. Aussi insuffisamment nantis, les hommes 
de cette epoque n’auraient pu subvenir a leurs besoins 
sans le secours du feu, qui devait servir alors plus encore 
que la hache a mettre a bas les arbres dont ils voulaient le 
bois. Car, ne 1’oublions pas, la hache fut un outil indus
triel au moins autantqu’une arme de combat ou de chasse.

Pierre de caste -tSte.

C’est ce qui explique la diversitd de leurs tallies a toutes 
les epoques.

Deja perfection^, le type du Moustier fut bientot 
depasse par le type de Solutre, qui nous a laissd des instru
ments deja si puissants que Ton a pu executer des travaux 
de biicheron et de charpentier d’une importance reelle avec 
le seul secours de pareils outils. Elies etaient ordinaire- 
ment assez petites; leur taille variait de 5 a 18 centimetres 
de longet le coupant avait de 5 a 8 centimetres de largeur. 
Les plus anciennes, polies ou simplement taillees, affec- 
taient la forme d’un coin ou d’une poire tres aplatie, a 
faces legerement convexes, a sommet comprime, tantot 
assez large et tantot terminee en pointe.

Par leurs dimensions, celles du Danemark sortent de la 
regie g£nerale; on en voit qui ont jusqu’4 33 centimetres 
de longueur. Les monuments funeraires de la Bretagne en 
ont fourni de plus grandes encore; le musee de Saint- 
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Germain en possede une de cette provenance qui n’a pas 
moins de 50 centimetres de long; mais en raison du peu 
de durete de la pierre qui la compose (du schiste) 1’on 
peut se demander si ce n’etait pas plutot un monument 
votif.

A 1’epoque de la pierre polie, les formes varierent beau- 
coup; elles se multiplierent encore a 1’epoque du bronze. A 
ce moment la hache n’etait plus guerequ’un outil conforme

Caillou rond pour casse-tete.

d’une maniere remarquable selon sa destination. Quelques- 
unes, appartenant au type robenhausien, sont deveritables 
marteaux dont 1’autre bout sect d’instrument trancbant; 
d’autres sont a double trancbant et sont devenues la fran- 
cisque des Gaulois; certaines avaient des formes que 1’on 
retrouve encore fidelement reproduites dans 1’outillage des 
forgerons de nos jours.

Plus primitif que la hache etait le casse-tete; sa desti
nation etait unique, il ne pouvait servir qu’a la guerre; 
tout au plus le chasseur l’employait-il pour assommer 
1’animal arrete dans sa course.

Quant a sa forme, elle varie beaucoup. Les collections 
nous en montrent qui sont composes d’une simple pierre 
cylindrique ou 1’on avait pratique une legere gorge. Une 
laniere de cuir enroulee autour de la pierre et tenue a la 
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main servait a manoeuvrer 1’arme. D’autres fois, tout 
comme a Tahiti et dans d’autres lies, c’etait une pierre en 
forme d’olive retenue par un lien formant un 8 ou bien 
enfermee dans une soli de poche en corde tress^e. Souvent 
aussi, le casse-tete se composait d’une pierre ayant un

Casse-tete de la Nouvelle-Calddonie.

trou central dans lequel on fixait un baton. Pour cet usage 
on choisissait les geodes naturelies; si les geodes faisaient 
d6faut, le guerrier se resignait a trouer un caillou au 
moyen d’une autre pierre et de sable, travail long et dif
ficile impose par la necessite.

Les humerus et les femurs etaient souvent employes au 
meme usage. Lorsqu’il n’etait ni en os ni en pierre, le 
casse-tete devait etre en bois. Ici nous ne pouvons juger 
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que par analogic, les instruments de bois faisant presque 
defaut par les causes que nous avons dites. Il est fort pro
bable qu’ils se composaient de branches de bois dur for
mant un angle nature! qu’on utilisait en 1’appointant a la 
facon des Oceaniens.

Casse-tfite de la Nouvelle - Caledonie.

La massue avait une grande ressemblance avec le casse- 
tete, avec cette difference que la massue, plus lourde, plus 
volumineuse et plus longue, se maniait a deux mains.

Les palafittes suisses et 1’ficosse nous en ont conserve 
quelques-unes; elles sont en bois d’if, un pen cintr6es; 
leur extremite se termine par une partie cylindrique dans 
laquelle sont creusees de profondes rainures qui font de ce 
cote une serie de renflements destines a rendre 1’arme 
plus meurtriere.
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Nous avons vu deja que les cubitus, les perones et les 

radius des grands animaux devenaient entre les mains 
des premiers hommes de redoutablespoignards; il en etait 
de meme des cotes de renne, de cerf et de celles que leurs 
proportions permettaient d’employer. Elies etaient usees

Casse-tfite.

sur une pierre et formaient une lame veritablement dan- 
gereuse. Quand on sut assez bien travailler la pierre pour 
obtenir des pieces plus longues que les fleches et plus de- 
licates que les baches, on utilisa la durete du silex et Ton 
en fabriqua des poignards. Le Danemark a fourni a toutes 
les collections d’Europe des pieces etonnantes qui temoignent 
hautement de 1’adresse des primitifs tailleurs de pierre.

C’est surtout dans les produits du type de la Madelaine 
que 1’on rencontre les plus curieux echantillons de ce
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genre. Tons les amateurs connaissent ces merveilleux
manches de poignard qui proviennent des grottes du Peri
gord et de 1’Aquitaine. Des andouillers de cerf ont ete
transformes en poignards, et la tete de 1’andouiller est 
ornee de sculptures representant des rennes, des ours, des

Massue en bois d’if 
provenant des palafittes.

mammouths. Par ces quelques pieces 
se devoile tout un art naissant qui 
disparut ensuite par des causes qu’on 
ignore, et dont il ne reste nulle trace a 
1’epoque ulterieure de la pierre polie.

Les dagues ne se distinguaient des 
poignards que par des dimensions plus 
grandes, et les premiers Danois sem- 
blent en avoir eu le monopole.

Les epees sont plus rares, et les quel- 
ques-unes qui ont ete rencontrees ne 
repondent nullement a 1’idee qu’on 
pourrait sen faire par 1’aspect d’une 
epee en metal. Dans certains tumuli 
ecossais, en Espagne, dans ΓAmerique 
du Nord, au Mexique, on a trouve des 
dents de requin de 1’epoque jurassique 
et des eclats de silex ou d’obsidienne 
tailies en cette forme, deposes sur 
deux rangs paralleles et formant une 
double ligne longue d’environ deux 
pieds. Ici l’on est reduit a des supposi
tions; mais il est probable que c’etaient 
les restes d’epees semblables a celles que 
possedent encore plusieurs peuplades 
oceaniennes. Ces dents et ces eclats 
avaient dii £tre fixes le long d’une lame 
enbois et maintenus dans une rainnre 
au moyen de liens et d’un corps agglu- 
tinatif, bitume ou resine. Au Mexique, 
ou les dents de requin etaient rempla- 
cees par des eclats extremement tran- 
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chants d’obsidienne, les Espagnols eurentplus d’une fois, 
au moment de la conquete, occasion d’apprecier combien 
cette acme etait redou table et faisait de dangereuses bles- 
sures.

Les couteaux qui, a 1’origine, ne furent que les eclats 
coupants des haches qu’on faconnait, prirent bientot une 
importance considerable. Ils augmenterent de taille en 
meme temps que se multiplia leur emploi. Suivant leur 
destination, le tranchant etait ou transversal, comme dans
les ciseaux de menuisier, ou lon
gitudinal. Dans ce dernier cas, la 
longueur de la lame ne depas- 
sait guere celle d’un canif ordi
naire. Certaines pieces hors ligne 
ont une longueur de 34 a 35 cen
timetres ; mais ces pieces sont ex- 
cessivement rares et doivent avoir 
ete employees comme couteaux de 
chasse;

Cet instrument etait toujours 
emmanche soit dans un os evide, 
soit dans une game de bois ού il 
0tait maintenu par le meme mode 
de ligature que les fleches, les 
lances et les poignards.

On a bien trouve quelques hal- 
lebardes, ou du moins quelques 

Couteau.

armes analogues, provenant de 1’epoque de la pierre; mais 
ces decouvertes sont limitees a 1’Amerique centrale, a
quelques.grottes du Yucatan. Neamnoins 1’une d’elles est 
d’un travail tellement extraordinaire qu’on se demande 
par quels procedes elle a pu etre executee. C’est un crois
sant aux trois quarts ferine, garni sur toute sa circonfe- 
rence exterieure de sept dents egalement espacees; celle 
du milieu, allongee en forme de lance, est elle-meme fine- 
ment dentelee sur les bords.

Ce qui frappe surtout dans les decouvertes de ce genre, 
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c’est 1’identite de travail que nous constatons en Europe a 
la meme epoque. Aux deux extremites du monde, a un

Hallebarde (Yucatan).

age a peu pres contemporain, les hommes pratiquaient la 
meme Industrie, se servaient des memes instruments;

Instrument denteld (Yucatan).

on pourrait presque ajouter qu’ils avaient les memes 
usages.



CHAPITRE III

MATERIAUX ET FABRICATION DES ARMES ET DES OUTILS

L’os. — La corne de ceroides. — Les dents. — Les pierres indigenes 
et exotiques. — Les metaux. — Taille des silex par le feu et par 
le choc. — Taille a grands et a petits eclats. — Fabrication da- 
noise. — Ateliers de fabrication. — Leur nombre et leur impor
tance. — Amas de debris de fabrication. — Polissage de la pierre. 
— Emmanchement des haches. — Outils : scies, doloires, gouges, 
ciseaux, poincons, grattoirs.

La matiere premiere des monuments laisses par l’homme 
primitif fut d’abord aussi pen variee que leur forme et 
leur destination. Le silex, pour la France, le Danemark, 
1’Europe meridionale et une-grande partie de 1’Europe du 
Nord, fournit pendant longtemps aux besoins de nos 
ancetres. Les plus anciens monuments des ages primitifs 
sont la pour nous 1’attester. A mesure que le godt des po
pulations se modifia ou que les difficultes de 1’existence 
s’aggraverent, de nouveaux instruments s’inventerent, 
des materiaux nouveaux s’employerent.

Les canines encore inserees dans la machoire de I’animal 
ou travaillees grossierement furent longtemps employees 
concurremment a la pierre la plus grossierement taillee.

L’os, dont 1’abondance et le travail facile devait cepen- 
dant faire un produit appreciable, ne fut en usage qu'apres 
la pierre. On pent dire d’une facon generale que tout corps
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dur susceptible de tailler, de frapper ou de couper fut mis 
a contribution.

bans pouvoir etablir 1’epoque precise & laquelle chaque 
corps vint prendre sa place, trouver son emploi dans 1’in- 
dustrie naissante de 1’homme, nous savons toutefois que 
les instruments en os et en corne de cerf ou de renne appa- 
rurent a 1’epoque dite de la Madelaine.

A partir de ce moment, 1’industrie, encore ipcertaine, 
prit un essor, une direction qu’on suit presque pas a pas 
a travers les siecles. Les materiaux employes jusque-la, 
au lieu d’etre exclusivement indigenes, varient d’origine; 
les meilleurs furent recherches et apportds de loin; en un 
mot, 1 on constate parfaitement, mais sans pouvoir preciser 
par quelle voie, I’arrivee dans nos pays de pierres orien
tates, de coquillages appartenant aux mers chaudes; des 
echanges eurent lieu, et c’est par eux que fut d’abord in- 
troduit le bronze, transmis de 1’Orient a nos contrees, 
ensuite le fer.

C est ainsi(pour ne citer que la pierre), que nous voyons 
le silex, 1 agate, le jaspe, le quartz, I’obsidienne, servir 
de materiaux pour les bouts de fleche et de lance, les cou- 
teaux, les scies et en gen£ral pour tons les instruments a 
pointes aigues, a vives aretes. Ces especes minerales, bien 
que tres dures, se laissent ais6ment diviser en Eclats 
minces et tranchants.

Les baches, les coins, les marteaux etaient de preference 
tailies dans les jades, les diorites, les porphyres, les 
basaltes, toutes roches offrant une forte resistance a la 
pression.

Mais les hommes d’autrefois n’avaient pas toujours sous 
la main les materiaux les mieux appropries a 1’objet qu’ils 
voulaient obtenir. C’est done par suite de communications, 
de relations entre les peuplades, qu’ils ont pu, des les ages 
recules, apprecier la superiorite d’instruments fabriques 
avec des matieres differentes de celles qu’ils avaient a leur 
disposition : de la un echange, soit d'objets fabriques, soil 
des materiaux eux-memes.
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Nous avons des preuves abondantes de cet etat de choses, 
et nous ne pouvons mieux faire que de recourir aux 
recherches si bien condenses par M. de Nadaillac dans son 
bel ouvrage : les Premiers Hommes.

Tandis que les hommes de Namur et de Liege em- 
ployaient la pierre, ils venaient chercher en Champagne et 
dans le Midi le silex etla calcedoine qui leur convenaient, 
et les taillaient chez eux differemment que dans le pays 
d’origine, et 1’on a trouve pres de Bruxelles des baches en 
jade de provenance orientale. Les vieux Helvetiens venaient 
aussi chercher en France leurs meilleurs silex; ils em- 
ployaient le corail de la Mediterranee et Fambre de la 
Baltique; on croit meme qu’ils tiraient de 1’Orient la 
nephrite dont se composent certaines haches recueillies 
dans les stations lacustres. Des pointes de fleches en cristal 
de roche noyees dans les lacs suisses n’avaient pu venir 
que du Valais ou des Pyrenees; on y a meme trouve une 
huitre appartenant a la faune de 1’ocean Indien et de la 
mer Rouge.

Dans diverses grottes du centre ont ete reconn ues des 
coquilles vivant soit dans 1’Ocean, soit dans la Mediter
ranee. Menton a donne des ornements en coquilles ocea- 
niennes, tandis qu’4 Gourdan on en trouvait de mediter- 
raneennes. A Laugerie-Basse, dans la Dordogne, ont et6 
retrouves des exemplaires d’une espece fossile speciale aux 
couches eocenes de 1’ile de Wight.

La Bretagne se signale par le grand nombre de silex 
etrangers qu’on y rencontre. Le Maine, la Haute-Vienne 
et la Lozere provoquent la meme observation.

Les produits du Grand-Pressigny, un des centres de 
fabrication les plus importants de la pierre, ont ete re
trouves dans le lit de la Seine, pres de Bordeaux, sur les 
bords de la Meuse et jusque dans les lies Shetland. L’obsi- 
dienne, dont on ne connait de gisements qu'en Hongrie et 
au Mexique, a fourni la matiere d’instruments rencontres 
en Lorraine, dans 1’ile de Pianosa, le long des cotes d’Italie 
et dans les Cyclades.

7



146 LES PREMIERES CONQUETES DE L’HOMME

L’Europe n’a pas eu le privilege de ces incontestables 
relations commerciales, puisque dans les tumuli de POhio 
(Etats-Unis) on trouve reunis a la fois des coquilles de 
la mer du Mexique, du Pacifique et de ΓAtlantique, du 
cuivre du lac Supdrieur, du mica des monts Alleghanys 
et de 1’obsidienne du Mexique.

Nous savons aussi que les mStaux, dont la connaissance 
nous est evidemment venue d’Orient, ont ete pendant 
longtemps associes a la pierre; que dans le nouveau monde 
et dans certaines parties de 1’Europe septentrionale, ainsi 
qu’en Siberie, il y eut un 3ge de cuivre avant Page du 
bronze; que 1’alliage du bronze fut connu des peuples de 
1’Europe centrale des 1’introduction de ce metal, qui fut a 
son tour remplace par le fer.

Maintenant que nous connaissons la nature et la prove
nance des materiaux employes par I’bonime primitif, 
nous allons voir par quels procedes il les faconnait. Grice 
a 1’ensemble des recherches, a la logique de 1’induction, 
grace aussi a la sagacite des archeologues, on a pu recon - 
stituer de toutes pieces Part industriel de la premiere 
humanite.

De meme que, dans la classification des epoques prehis- 
toriques, nous n’avons mentionne que pour memoire la 
periode de Thenay, de meme nous mentionnerons seule- 
ment pour ne pas etre accuse d’omission la taille du silex 
par le feu, consideree par les partisans de cette epoque 
conime un de ses caracteres distinctifs. Cependant il n’est 
pas exact d’appeler taille les angles plus ou moins aigus 
qui distinguent les silex de Thenay; beaucoup des adeptes 
de I’homme tertiaire les designent meme sous le nom de 
silex eclates par le feu. Cette distinction est d’autant plus 
necessaire qu’il est difficile de reconnaitre une forme tant 
soit peu precise a ces fameux silex, produit probable de 
quelque incendie de la foret au milieu de laquelle ils 
gisaient.

Il en est tout autrement de la taille par eclats. Si rudi- 
mentaire que soit ce travail, si informe que soit Pobjet de
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epoque acheuleenne, la plus ancienne de toutes, il est 

impossible de meconnaitre Faction de la main humaine, 
1’intention plus ou moins bien rendue d’un etre intelli
gent.

Les procedes que pouvaient avoir a leur disposition les 
tailleurs de silex out longtemps preoccupe les savants. 
A force d’etude on a fini par reconnaitre quelques lois 
dont il etait facile de faire une application retrospective. 
On s’est assure qu’en frappant avec un marteau arrondi la 
surface plate d’un silex, on produit une cassure en forme 
de cone toujours en rapport avec la taille du marteau em
ploye. La cassure se propage dans le silex en divergeant 
autour du point central du cone; quelques coups suffisent 
pour detacher les eclats de la masse. Si 1’on porte le coup 
a Tangle du silex, la cassure est d’abord semi-conoidale; 
mais elle devient bientot plate, et il est facile de la conti
nuer sur une longueur relativement considerable et d’ob- 
tenir ainsi une lame ayant une section transversale trian- 
gulaire.

Ces principes nous prouvent que les tailleurs de silex 
acheuleens ne connaissaient que la premiere facon d’at- 
taquer la pierre; les silex solutreens et les magdaleniens 
indiquent la connaissance du second procede, qu’on em- 
ployait concurremment au premier.

En effet, la taille rudimentaire des premiers ne leur 
permettait que la production de grossiers instruments; 
les autres se distinguent, ainsi que nous 1’avons souvent 
deja dit, par un travail delicat, recherche, indi quant une 
entente parfaile des effete de la taille.

Les uns comme les autres se servaient, en guise de mar
teau, d’un second caillou avec lequel ils frappaient. L’im- 
portance de cet outil ayant ete reconnue, on choisit en
suite les pierres les plus appropriees, les plus faciles a 
tenir entre les doigts, celles dont la forme permettait un 
travail plus regulier. Les musees en contiennent de tres 
grandes quantites; elles sont designees sous le nom de 
percuteurs, et beaucoup d’entre elles attestent un long 
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service. Autant que possible on les choisissait rondes ou 
ovales et deprimees sur les cotes.

Il est aise de comprendre que 1’instrument n’arrivait 
pas du premier coup a la forme desiree. Au debut de cette 
Industrie primitive, le liasard decidait seul de la desti
nation future du silex travaille; suivant les chances de la 
cassure il devenait hache, couteau, fleche ou grattoir. Les 
petits eclats etaient employes a armer les fleches, si leur 
forme le permettait; les plus longs se transformaient en 
couteaux.

Quand les necessites de la vie, en exigeant des formes 
nouvelles, eurent fait connaitre de quelle facon les di verses 
pierres se comportaient sous le choc, 1’industrie de nos 
peres fut complete en son genre : tailler la pierre devint 
une profession dont nous pouvons aujourd’hui reproduire, 
a pen de chose pres, toutes les operations.

Les hommes remarquerent de bonne heure que le silex, 
pris dans son eau de carriere, se taillait avec une bien plus 
grande facility. Cette propriete tient a la nature de la si- 
lice transparente, d’une teinte imitant la corne, facilement 
soluble dans 1’eau, tandis que la silice blanche est inatta- 
quable par ce liquide. Ils commencaient par debarrasser 
le silex de son enveloppe rugueuse, puis on le debitait en 
Sclats aussi longs que possible en 1’attaquant par les 
angles. Apres cette ebauche, il etait soumis a une taille 
en recherche qui etait poussee plus ou moins loin, suivant 
le talent de I’ouvrier, et on 1’amenait pen a pen a la forme 
voulue, jusqu’a produire ces merveilles de delicatesse ad- 
mirees par tous les visiteurs de nos collections.

Cette perfection se remarque principalement dans la fa
brication danoise. La nous voyons des objets d’une execu
tion depassant tout ce qu’on peut imaginer : des formes 
elegantes, regulieres, des instruments tailies par eclats 
ayant a peine 2 millimetres, et si parfaitement symetri- 
ques qu’on est tente de les prendre pour ces chefs-d’oeuvre 
par lesquels se distinguent de nos jours les compagnons 
de certaines maitrises.
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Comme pour se jouer des difficultes, 1’artiste (car on 
peut lui donner ce nom) s’est complu a tracer des ner- 
vures, des rondes-bosses, des saillies, rien que par le pre
cede de la taille 4 petits eclats. Pour obtenir des pieces si 
remarquables, qui sont d’ailleurs contemporaines de la 
pierre polie, il est & presumer que Ton procedait par 
contre-coup, c’est-a-dire que le tailleur de silex detachait 
les eclats a 1’aide d’un ciseau sur la tete duquel frappait le 
percuteur. C’est a cet usage que servaient ces sortes de 
burins en pierre a large tete de clou qui figurent dans des 
musees.

On s’est demande aussi par quelle cause on trouvait 
frequemment des amas considerables d’eclats informes 
ne paraissant avoir aucune destination precise, et Ton a 
reconnu qu’ils etai ent la reponse it 1’une des plus cu
rieuses questions touchant 1’industrie prehistorique.

On avait remarque que le travail acheuleen, ainsi que 
celui du Moustier, semblaient Γoeuvre individuelle de 
chacun; la grossierete du travail indique quelques con- 
naissances sommaires faciles a acquerir et suffisantes 4 
des hommes nomades pour la plupart. Leur arme venait- 
elle a se perdre ou a se briser, un caillou ramasse & leurs 
pieds et taille en quelques coups suffisait a leurs besoins.

On constate dans le travail solutreen Γ utilisation de la 
matiere premiere au moyen d’un outillage special employ^ 
sur des points determines, les plus riches sans doute en 
materiaux utilisables.

Dans le travail magdalenien 1’economie industrielle , 
pourrait-on dire, nest plus la meme; 1’outillage n’est 
plus employe directement aux besoins de la vie, il n’est 
destine qu’a faciliter et a perfectionner la fabrication des 
instruments usuels. La plus grande partie des outils en 
silex n’est plus employee qu’a travailler 1’os. L’industrie 
du silex est releguee au second plan au profit de 1’indus- 
trie de 1’os, qui atteint une incroyable perfection, et qui 
laisse voir que, des cette epoque, commence la division 
du travail, grace a laquelle 1’homme put assujettir la na
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ture en centuplant ses forces. On est done fonde a con- 
clure qu’il existait des lieux speciaux ou Ton travaillait le 
silex et d’autres ou la corne etl’os etaient traites.

Toute interpretation differente semble impossible en 
presence des quantites prodigieuses de silex tailies amasses 
en certains endroits que, pour cette raison, Ton a nomme 
des ateliers.

Un des plus celebres se trouve situe au Grand-Pressigny, 
dans le departement d’Indre-et-Loire. On y rencontre 
des silex ouvres, que les gens du pays appellent livres de 
beurre, a cause de leur forme caracteristique. Le Poitou 
offre des specimens analogues. Pres des rives de la Saone, 
a Charbonnieres, departement de Saone-et-Loire, on cite 
un atelier de pres d’un kilometre de long, ou les amoncel- 
lements sont si nombreux qu’on ]es pent comparer a un 
empierrement de route. Pres de Toul, celui de la Treiche, 
couvre une surface de cinquante hectares. Au bois du 
Rocher, & Rochebertier, a Bouarne, en pleines Landes, a 
Escalles, a Marettes, a la Chatre, pres de Vendome et de 
Clamecy, Ton en voit d’autres, faible partie de la liste qui 
s’augmente chaque jour.

Il en est de meme dans tons les pays ou Ton a pu cons- 
tater 1’existence d’un age prehistorique. L’Angleterre, la 
Belgique, le Danemark, la Suisse, 1’Espagne, 1’Italie, 
Rome meme, possedent des ateliers ou 1’on travaillait par- 
ticulierement la pierre, 1’os et les bois de cervides. On en 
trouve au coeur du pays des Samoyedes, aussi en Algerie, 
en plein Sahara, en Tunisie, dans 1’Egypte, dans la Pa
lestine, dans 1’Etat du Wisconsin aux fitats-Unis.

Cbose digne de remarque, ces stations, plus nombreuses 
qu’on ne pense, en Algerie.et dans le Sahara, sont toutes 
situees aupres des puits frequentes par les caravanes 
actuelles : on pent dire ainsi que les memes eaux qui ont 
abreuve les peres abreuvent encore les fils; on en peut 
conclure aussi que depuis le soulevement qui a fait de 
cette mer une immense contree de sable, le Sahara n’a 
subi aucune perturbation geologique.
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Quant aux amas considerables de debris resultant de 
cette fabrication, ils prouvent 1’importance meme de cette 
fabrication. Ils sont, eux aussi, la preuve d’un fait qu’on 
a voulu mettre en doute : 1’existence de societes rudimen- 
taires, c’est vrai, mais resultant a coup shr d’agglome
rations dont on cherche en vain a nier 1’existence des les 
premiers ages de 1’humanite.

Ainsi que nous 1'avons dit precedemment, 1’usage ex- 
clusif de la pierre polie ne semble pas avoir dure long- 
temps; il fut bientot associe a 1’usage du bronze, et alors 
nous remarquons 1’emploi de la pierre limite a la confec
tion des liaches et des instruments destines a frapper pe- 
samment.

La fabrication n’est plus la meme; nous le savons par 
les ebauches, a differents degres, retrouvees dans les 
fouilles de toute nature. A cette epoque 1’on commen$ait 
par donner a la masse pierreuse une premiere forme gros- 
siere au moyen de la scie en silex : quand les angles 
6taient abattus, d’autres traits de scie, pousses parallele- 
ment, formaient des bandes qu’il etait aise d’enlever par 
quelques coups de marteau. Ainsi degrossi, 1’objet etait 
amene a sa forme definitive par la taille a petits Sclats; 
enfin il etait soumis a Faction du polissoir.

On nomme ainsi des blocs de gres d’un poids et d’une 
taille souvent considerables, qui servaientapolir les baches, 
a aiguiser et a appointer les instruments. Les profondes et 
nombreuses entailles que portent certains d’eux attestent 
leurs longs services; ceux duGrand-Pressigny sont surtout 
connus et caracterises par les sillons reguliers, de diverses 
largeurs, qui couvrent leur surface. Ces polissoirs ne se 
rencontrent pas partout; aussi 1’on apportait parfois de 
contrees qui en manquaient les instruments simplement 
tailles pour les achever dans ces ateliers speciaux. Ceci 
resulte des pieces trouvees inachev6es parmi les mines, 
et qui sont empruntees a des materiaux etrangers a la 
contree.

Independamment de ces blocs considerables, qu’on pour- 
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rait appeler materiel fixe, 1’usage s’etait repandu pour 
chacun, vers 1’epoque de la Madelaine, de posseder des 
polissoirs de petite dimension qu’on portait au cou sus- 
pendus par un cordon. Le chasseur dans ses courses, le 
guerrier dans ses expeditions, avait ainsi constamment 
sous la main la possibilite de raviver la pointe de ses 
fleches, le tranchant de son poignard, absolument comme 
nos faucheurs portent sur eux la pierre indispensable au 
bon fonctionnement de leur faux. D’autres enfin ne sont 
que de simples cailloux durs portant des stries dont la 
finesse indique qu’ils etaient consacres au polissage des 
aiguilles, des epingles d’os ou de bois de cerf et des menus 
objets.

Une fois taille et poli, la hache ou 1’instrument devait 
encore subir 1’importante operation de I’emmanchement. 
Les menus objets etaient introduits dans des os d’oiseaux 
ou d’animaux; les couteaux, dans un 6clat de bois, ou 
mieux dans quelque tibia ou quelque humerus dont la 
Ute avait ete enlevee par la scie de silex.

Les patientes investigations des archeologues nous ont 
appris les modes successivement employes pour la hache, 
depuis les temps les plus recuUs. Primitivement fixee au 
moyen de liens de peau fraiche dans une branche fendue, 
la hache, au fur et a mesure que se perfectionna sa fabri
cation, etait moins grossierement montee. On 1’inserait 
dans untrou pratique dans une branche noueuse; d’autres 
fois on parvenait έ creuser autour du sommet une sorte 
de sillon; une branche solide et flexible a la fois I’entourait 
alors comme un collier. Mais le mode le plus frequemment 
adopte, surtout par les habitants des palafittes, fut d’in- 
serer le petit cote de 1’arme dans une Ute d’andouiller de 
cerf. On modifia ensuite cette maniere en placant la hache 
dans un cylindre de bois de cerf qui etait lui-meme en- 
ferme dans la masse d’un noeud rugueux. D’autres fois le 
cylindre en corne de cervide etait perce de part en part, 
et le manche de bois passe au travers transformait 1’appa- 
reil presque en un marteau. Dans un cas comme dans 
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1’autre, 1’adherence etait obtenue simplemen t au moyen 
de bitume, qui suffisait pour maintenir 1’ensemble. On 
fut longtemps, extremement longtemps, avant de per- 
forer 1’arme elle-m£me pour y enfoncer le manche; et 
ce n’est pas le moindre sujet d'etonnement pour le cher- 
cheur, que de decouvrir comment les hommes de la pierre 
polie, qui nous ont laisse ces merveilles de travail, s’y 
prenaient pour percer des pierres souvent fort dures, sans 
le secours d’aucun instrument de metal.

Les pieces inachevees que nous possedons ont particu- 
lierement exerce la sagacite des savants. Jusqu’ici Ton n’a 
pu expliquer d’une facon satisfaisante par quel procedd 
s’obtenait le trou en forme de double cone renverse dans 
lequel passait le manche. On vit bien, par 1’examen de 
quelques pieces, que Ton attaquait la pierre des deux 
cotes, de facon ά se faire rencontrer 1’axe des deux orifices; 
mais on remarqua dans les pieces inachevees un noyau en 
saillie entoure par un sillon profond , et Ton ne put s’ex- 
pliquer la cause d’un tel effet. Des tentatives entreprises 
par des geologues firent croire qu’on employait un baton 
de sureau anime d’un constant mouvement de rotation et 
arrosd de gres humide; on reconnut bientot que si les de- 
buts semblaient promettre un rdsultat, le gres, amasse 
dans le sillon qui se creusait, finissait par annuler I’action 
de 1’instrument. Jusqu’ici le problem e est reste sans so
lution. Toutefois Ton emettait recemment 1’idee que la 
perforation pouvait avoir lieu au moyen d’un batonnet 
portant, solidement fixes sur les cotes, deux petits silex 
pointus, et figurant a pen presle trepan qui sert au forage 
des puits de sondage; la rotation dont ils etaient animes 
produisait le sillon au centre duquel se trouvait le 
noyau, de meme que se trouve au milieu du trepan le te- 
moin qu’on ramene au jour.

Une grande analogic existait evidemment dans la fabri
cation des outils de moindre importance, designes sous 
les noms de scies, de doloires, de gouges, de ciseaux, de 
poincons, de grattoirs.

7*
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La scie ne se fabriquait que par la taille; on produisait 
des dents aussi regulieres que possible, et l’on fixait au 
moyen de bitume, dans un morceau de bois, la pierre

Herminettes et doloires de pierre (Ocian Pacifique).

ainsi preparee. On se trouvait ainsi en possession d’un 
instrument que les scies a main de nos marbriers rap- 
pellent assez exactement. Le Danemark a fourni tous les 
musees du monde de scies en silex taillees en forme de 
croissant, et dont la finesse d’execution depasse toutes les 
previsions.

On a pu recueillir egalement des outils de pierre polie 
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qui devaient evidemment s’emmancher, comme les do- 
loires de pierre de Taiti, sur une branche formant un 
angle aigu, et, comme elles, servir au meme usage.

Les gouges et les ciseaux, en os ou en corne de cerf 
pour les materiaux tendres, en pierre pour les plus r^sis- 
tants, s’obtenaient par une taille difficultueuse et un po- 
lissage subsequent sur une saillie du polissoir.

Quant aux poincons, leur fabrication etait bien simple. 
Quand le hasard ou la patience de I’ouvrier avait produit 
un eclat de silex suffisamment acere, on en faisait un 
percoir en tenant la partie massive dans la main, ou, si le 
volume de la piece ne le permettait pas, en emmanchant 
le petit eclat dans un os ou il etait maintenu par du bi- 
tume. La confection des poincons en os ou en corne s’ex- 
plique d’elle-meme. Celle des grattoirs 6tait plus simple 
encore. C’etait le rebut des eclats dont la forme s’adaptait 
a cet usage; en quelques coups de percuteur I’ouvrier 
rectifiait les imparfaits et leur donnait la forme cintree 
qu’ils affectent tous.



CHAPITRE IV

LES ARMES EN METAL

Decouverte des metaux. — L’4ge du cuivre en Amerique. — L’age 
du bronze en Europe. — Une fonderie de bronze aux temps pre
historiques. — Rarete du bronze. — LAge du fer. — Un haut 
fourneau a Page du fer. — Alliance du bronze et du fer.

Sans la decouverte des metaux, l’homme serait encore 
k 1’etat sauvage. Toute paradoxale qu’elle semble, cette 
pensee est aussi vraie que profonde. Sans le metal, pas 
de charrue, pas d’instruments pour les sciences, pas d’im- 
primerie, pas de machines industrielles. Notre civilisation 
tout entiere, dont nous sommes si tiers, se rattache fata- 
lement au metal par voie directe ou indirecte.

Mais a quand remonte cette importante decouverte, c’est 
ce que la science est impuissante a nous dire, malgre 
1’ardeur et la sagacite de ses adeptes. Nous en sommes 
reduits a constater que les premiers instruments de metal 
connus en Europe furent en bronze.

Il semblerait tout naturel de penser que le bronze, al- 
liage de neuf parties de cuivre et d’une partie d’etain, 
devait avoir ete connu a la suite de tAtonnements, et qu’on 
trouverait necessairement des instruments soit en cuivre 
pur, soit en etain pur ou de composition variee. Il n’en 
est rien, et aucune trouvaille n’a mis a jour un seul in
strument d’etain; a peine a-t-on pu reconnaitre quelques 
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baches en cuivre pur, en trop petite quantite pour les 
rattacher a une periode industrielle quelconque.

Jusqu’ici Ton est force de considerer 1’introduction de ce 
metal en Europe comme le resultat d’une invasion arienne 
et de lui assignee, par consequent, une origine orientate.

Il n’en a pas ete ainsi dans 1’Amerique du Nord, ou Ton 
pent suivre les traces d’un Age de cuivre d’une longue 
duree, precedant 1’emploi du bronze. Tandis que les peu- 
plades du centre de 1’Amerique employaient deja le bronze, 
que quelques - unes avaient meme des pointes de fleches 
et de lances en fer qu’elles tiraient de masses de fer natif 
les Americains du Nord, ainsi que nous 1’attestent leurs 
monuments, employaient le cuivre pur qui abonde pres 
du lac Superieur et 1’appliquaient a tons leurs besoins.

On a retrouve, enfouis sous les couches successives de 
longues veg6tations, des vestiges nombreux et imp'ortants 
des mines autrefois exploitees par eux. Dans 1’une d’elles 
on a retire jusqu’a dix charretees de maillets et de mar- 
teaux de pierre, d’instruments et d’outils en cuivre qu’une 
cause ignoree avaitfait abandonnerpar leurs proprietaires. 
Comme pour affirmer la richesse de ces mines, se trouvait 
au meme endroit une masse de cuivre natif pesant six 
tonnes et reposant sur un support de chene que 1’eau 
avait conserve.

Les objets fabriques avec ce cuivre n’etaient point fon- 
dus, ils etaient marteles et progressivement amenes par le 
battage a la forme qu’on desirait leur donner. Les Indiens 
de ces ages surent arriver a une civilisation remarquable 
avant d’avoir la connaissance du fer; nous avonsaujourd’hui 
la certitude que les imposants monuments des anciens Pe- 
ruviens et des anciens Mexicains furent executes sans autre 
secours que celui d’outils de pierre, de cuivre ou de bois.

Dans 1’Europe, deja victime des invasions ariennes, 
s’etait introduit, adesApoques diverses, 1’usage du bronze, 
qu’on retrouve successivement en Suisse, en Danemark, 
en Ecosse, en France, en Italie, partout enfin. De tons 
cotes on ramene au jour les epees, les dagues, les baches, 
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les epingles a cheveux, les fibules, les torques, les brace
lets, des ornements et des outils de tons genres qui se 
substituerent aux instruments de pierre, de corne ou d’os 
employes jusque-lfc.

On remarque notamment que toutes les poignees d’e
pees ou de dagues sont courtes et ne laissent de place que 
pour une main beaucoup plus petite que celle des hommes 
d’aujourd’hui; ce qui permet aux anthropologistes de con
duce que les hommes de cette epoque avaient une main 
plus etroite et plus allongee.

Malgre la diversite des lieux ou se font les decouvertes 
de ce genre, on signale une extreme analogie de formes 
entre les objets des provenances les plus diverses, comme 
s’il y avait eu synchronisme dans I’apparition du bronze 
sur les divers points de 1’Europe. Et pourtant nous savons 
pertinfimment qu’il n’en fut pas ainsi. La cause pent en 
etre attribuee & la difficulte d’un travail encore nouveau 
exigeant 1’emploi de procedes couteux ou peu a la portee 
du vulgaire.

En effet, on est assure qu’au debut de son apparition 
le bronze etait rare et regarde comme precieux : il etait 
exclusivement reserve aux objets de petite dimension et 
aux ornements de la toilette; les riches pouvaient seuls en 
faire usage. Cette interpretation resulte encore de decou
vertes de haches et d’autres objets des premiers temps du 
bronze, dans lesquels les parties massives sont garnies d’un 
remplissage en terre glaise conime pour economiser le metal.

La persistance de 1’emploi de la pierre en meme temps 
que du bronze, le travail d’ornements soigne dont etaient 
decores ces objets des leur apparition, 1’espace conside
rable qui semble separer ces premiers produits de 1’epo- 
que ou ils deviennent plus abondants, tout semble 
indiquer que les armes de bronze les plus anciennes pro- 
viennent de guerriers renommes ou de personnages in
fluents par leur richesse, tandis que la masse de la popu
lation restait encore arm6e de pierres. Homere nous apprend 
que Priam renfermait les armes de bronze dans son tresor.
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Il en devait etre ainsi a cause meme de la provenance de 
l’6tain necessaire & la fabrication du bronze. Si les gise- 
ments de cuivre se trouvaient un pen partout et si les pre
miers hommes ont connu de bonne heurel’art de trailer le 
minerai, enrevancbe ils n’avaient point Petain Meur portee.

Jusques & ces temps derniers on etait convaincu que 
tout Petain employ^ a 1’epoque du bronze ne pouvait pro- 
venir que de la Cornouaille, en Angleterre. De longues 
polSmiques sur ce sujet ont divise les archeologues. Ar- 
guant des talents nautiques et commerciaux des Pheni- 
ciens, interpretant les auteurs dans les recits qu’ils pretent 
aux voyageurs antiques, plusieurs voulaient que les Pheni- 
ciens allassent chercher Petain soit en Espagne (ou il n’y 
en a jamais eu d’exploite), soit dans les Cornouailles. De 
la, suivanteux, ils le transmettaient par mer jusqu’aux 
Danois. Selon d'autres, les Bretons qui, eux aussi, etaient 
des navigateurs audacieux, puisaient Petain soit chez eux, 
soit dans la Cornouaille anglaise, et le transmettaient par 
la voie de terre au centre de 1’Europe, voire meme aux 
Pheniciens, qui le prenaient ii leur colonie de Marseille et 
le dispersaient ensuite autour de la Mediterran6e.

Malheureusement pour les faiseurs de systemes, la na
vigation ne pouvait, a cet age recule, pretendre a des en
treprises semblables. Ils oubliaient que le Danemark, ou 
le bronze parut un des premiers, pouvait fort bien avoir 
puise son etain dans les mines de Saxe, qui furent sans 
doute connues des hommes des premiersages. De plus, on 
a retrouve dans le Limousin et la Marche, sur plusieurs 
points de la Bretagne, de nombreuses traces d’antiques 
exploitations d’etain qui fournissaient probablement aux 
besoins des regions de 1’ouest et du centre.

Si tout Petain de Page du bronze provenait du commerce 
phenicien, auquel certains ecrivains accordent des comp- 
toirs jusque dans la Norwege, par quelle voie a done pu 
arriver le metal ndeessaire a la fabrication de ces curieux 
objets de bronze trouves par Badloff, vers 1872, au nord 
extreme de la Siberie, sur les rives du Yenissei?
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Il semblerait qu’un malicieux hasard se soit pin a de- 
truire, par la decouverte de poignards, de haches, de 
couteaux, de ciseaux, d’un mors de bride en bronze, non 
seulementles inexactitudes que nouscitions tout a 1’heure, 
mais jusqu’au systeme geologique qui veut espacer chaque 
changement de notre globe par des milliers de siecles. 
Or il est bien prouve que la Siberie a connu un age du 
bronze; par consequent les liommes de cette epoque pou- 
vaient se procurer 1’etain necessaire a la fabrication de 
cet alliage. Il est tout naturel de croire qu’ils le tiraient de 
la Sib6rie meme, qui possede les mines de Nertchinsk.

En outre, les objets dont nous parions sont d’un travail 
Elegant et soigne, attestant une civilisation plus avancee 
que celle des palafittes suisses. Enfin (et c’est la qu’est la 
malice du hasard), ces objets portent comme ornements 
des figures d’animaux, entre autres du mammouth, qui 
vraisemblablement vivait sous les yeux du fondeur.

Il faut done conduce de ce qui precede qu’une popula
tion intelligente et d’une civilisation avancee occupait, 
peut-etre anterieurement aux hommes du bronze de I'Eu- 
rope, ces pays que le froid a rendus deserts depuis cette 
epoque. Ou sont done alors les amoncellements de siecles 
declares necessaires par le transformisme pour changer 
1’aspect de toute une partie de notre planete?

Mais si la fabrication du bronze ne fut que tardivement 
connue en Europe, en revanche nous constatons une par- 
faite identite de procedes partout ou il fut employe. Les 
haches que l’on retrouve en grand nomb re rappellent 
d’abord les proc£des de la pierre : elles sont fondues de 
facon h. inserer la tete dans une mortaise du manche; plus 
tard elles affectent deux formes speciales : elles sont a aile
rons , ensuite a douille creuse; les unes comme les autres 
sontpourvuesd’unoeilletdestineiimaintenirl’eninianchure.

Les premieres se fixaient dans leur mortaise a 1’aide de 
liens entrelac£s, mais leur puissance devait etre fortlimitee.

Les secondes, pourvues d’une lame de bronze, etaient 
pourvues de deux ailerons sur chaque cot£ et d’un ceillet 
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sur le devant de 1’arme; le sommet de la lame etait intro - 
duit dans la fente d’un manche coude et les ailerons 
rabattus de chaque cote sur le bois; des liens allant de 
Γ millet a la naissance du coude du manche fixaient 1’outil; 
pour empecher que la fente s’agrandit par 1’usage, deux 
barettes placees au bas des ailerons formaient un point 
d’arret.

Les haches a douille creuse etaient egalement armees 
d’un manche coude qui s’enfoncait dans la cavite preparee; 
comme dans les precMentes, des liens passes dans 1’millet 
la fixaient solidement.

Un atelier de fondeur trouve dans la tourbe de la 
Somme, de nombreux monies recueillis en Suisse, en 
licosse, en Danemark, en France, etc., nous initient aux 
precedes de 1’epoque.

D£jales monies secomposaient de deux pieces s’emboitant 
parfaitement au moyen de goujons; ils etaient en argile, 
a laquelle le coulage communiquait une demi-cuisson; 
rarement ils pouvaient servir une seconde fois. C’est dans 
des monies de ce genre qu’etaient fondues les ep0es, les 
dagues et les haches. En sortant du moule, les objets fon- 
dus etaient soumis au polissage, qui se pratiquait sur des 
blocs de molasse. L’ornementation du bronze ne tarda pas 
a prendre un essor proportionne a la propagation de ce 
metal. Si nous voyons les objets les plus anciens ornes 
sobrement par suite de rimpuissance de faire mieux, non 
par indifference, nous constatons en revanche un luxe 
d’ornementation remarquable en pleine periode du bronze. 
L’elegance des formes, 1’abondance des ornements, leur 
richesse indiquent le d£sir de briller; on en arrive jus- 
qu’k couvrir le bronze d’incrustations en etain. Les pro
cedes particuliers a ce travail ne nous sont pas parvenus.

On pourra juger de 1’importance et de la duree de cette 
epoque par ce fait que, dans son superbe ouvrage sur 
les recherches de la metallurgie en France, M. Chantre, 
faisant le releve des gisements appartenant au bronze, tant 
en Suisse qu’en France, peut en compter jusqu'i 363,
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parmi lesquels 67 fonderies, le tout ayantfourni 32,4-48 ob
jets Umoign ant del’industrie de cette epoque.

De meme que la connaissance du bronze fut le fruit 
d’une invasion orientale, de meme le fer nous fut cOnnu a 
la suite d’evenements semblables. Les donnees precises 
nous font defaut a ce sujet, bien qu’il s’agisse d’une epoque 
bien plus rapprocbee de. nous. Tout ce qu’on pent dire, 
c’est que les plus anciens monuments connus de 1’appari- 
tion du fer nous ont et6 fournis par les fameuses tombes 
de Hallstadt, pres de Salzbourg, en Autriche. Une riche 
colonie etrangere, attiree sans doute par les mines de sei, 
s etait etablie lei, au milieu de peuples de l’4ge du bronze; 
elle avait apportd avec elle ses procdd£s, ses talents, ses 
materiaux. La premiere elle nous a laisse des traces du 
premier developpement d’art antique dans lequel soit 
associe 1’emploi du fer. Dans ces tombes ont ete recueillis 
de 1’ivoire d’Afrique, de 1’ambre de la Baltique, de 1’or 
de Transylvanie, du verre dont on retrouve presque tou- 
jours quelques specimens avec les primitifs monuments 
du fer, des vases luxueux en bronze et meme en or, des 
colliers, des bracelets elegants faits de 1’or le plus pur et 
des plus finement travailles. Sur 6,000 objets recueillis, 
plus de la moitid etaient des objets de parure.

Presque a la meme epoque on peut retrouver la premiere 
apparition du fer sur divers points de 1’Italie septentrionale.

En France, les premiers monuments de cette periode 
sont les nombreux tumuli du Nord-Est, les cimetieres de 
la Marne et les stations lacustres sises dans les Pyrenees.

Nous avons constate une longue alliance de la pierre et 
du bronze, nous avons egalement a constater une periode de 
transition pendant laquelle on associa 1’usage du bronze et 
celui du fer. A ce moment on munissait 1’epee de fer d’une 
poign£e de bronze ou de bois fixee par des rivets en bronze.

Les archeologues distinguent deux epoques au moment 
ou apparait le fer. La premiere se reconnait a 1’absence de 
1'argent etau manque de monnaie, ainsi qua 1’alliance du 
bronze; lecriture et la peinture semblent inconnues. La



Premier haut fourneau a 1’age de fer.
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seconde voit paraitre le verre, la poterie rouge faite au tour 
et cuite au four, les monnaies, lesquelles sont en bronze 
coule, non frappe, et les figurines ou idoles en bronze.

Les lames d’epees ou de dagues sont identiques a celles 
du bronze; elles ne portent ni garde ni croisiere; la plu- 
part d’entre elles etaient munies d'un fourreau. Quelques- 
unes de ces pieces etaient si bien conservees dans les lacs, 
surtout celles qui etaient enfouies profondement, qu’on a 
pu les sortir entieres de leur fourreau. La hache avait deja 
la forme qu’elle a de nos jours; mais au lieu de recevoir 
un manche transversal comme aujourd’hui, elle recevait 
le sien dans une douille ronde ou carree, par le meme sys- 
teme que les haches de bronze.

Les instruments de tous genres se multiplient et pren- 
nent des dimensions en rapport avec leurs usages multi
plies et leur puissance d’effet plus considdrable que celle 
des outils de bronze et de pierre. De divers cotes on 
dAcouvre des mors qui etablissent i’emploi habituel du 
cheval; on retrouve egalement les os de Γ animal; nulle 
part on ne voit de traces de ferrure; ce qui prouve sura- 
bondamment que 1’usage de ferrer les chevaux est poste- 
rieur aux premieres epoques du fer.

Comme pour le bronze, nous sommes en mesure de nous 
representer les premiers forgerons de ces Ages recules.

Leur fourneau rudimentaire ne cofitait ni grande peine 
ni grand soin. Sur une pente convenablement exposee au 
vent ils creusaient au-dessous 1’un de 1’autre deux ou trois 
fosses paralleles relies par une rigole partant du fond. Un 
feu vif etait allume dans le fosse superieur; quand le sol 
etait suffisamment echauffe, on placait le minerai, et par- 
dessus un bficher ardent. La fusion s’operant, le metal 
s’ecoulait par le fond dans le fosse inferieur, ou, la meme 
operation se repetant, on obtenait une sorte d’affinage 
tres suffisant en raison de la richesse du minerai employd.

Telle etait la methode que nous ont revAlee des traces 
retrouvees en Carinthie.

Sur d’autres points il y avait des progres si reels que les
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forges dites catalanes ne sont que la reproduction tres peu 
perfectionnee des hauts fourneaux de cette epoque; on a 
pu reconstituer fidelement une de ces primitives usines.

On construisait en terre battue une butte dont 1’inte- 
rieur etait evide en forme de four avec une large ouverture 
superieure et une gueule pour la sortie et la surveillance 
du metal. C’etaient des pyrites et de riches minerals qui 
etaient traites par ces antiques forgerons. Par suite d’un 
progres considerable, le combustible employe etait du 
charbon de bois qui alternait par couches avec le minerai; 
le tout etait introduit par le haut du fourneau , grace a un 
double rang de degres pratiques sur ses flancs. Quand la 
fusion donnait quelque mdtal, le forgeron le recevait a 
la partie inferieure et le malaxait sur une enclume formee 
d’une pierre dure, puis il remettait cuire son fer dans le 
bas du fourneau.

Ces rustiques usines constituaient bien une Industrie 
distincte, puisque 1’on retrouve aupres de chacune d’elles 
les traces de 1’habitation occupee par les travailleurs qui 
1’exploitaient.

Les forges primitives despeuplades africaines, composees 
d’un simple trou dans lequel viennent aboutir la buse de 
deux soufflets en peau de mouton, mus aiternativement 
par les deux mains d’un souffleur, ne sont tres probable- 
ment que la reproduction presque fidele des antiques for
ges egyptiennes; celles-ci n’etaient elles-memes qu’une 
continuation de 1’ancien outillage. Cette supposition est 
d’autant plus acceptable qu’on a reconnu bien souvent 
combien 6taient rudimentaires les procedes que les Egyp- 
tiens employaient pour lerection de leurs monuments les 
plus puissants ou les plus delicats.

Malgr0 leur civilisation tres avancee, les Egyptiens 
avaient fait extremement peu pour le perfectionnement de 
leurs instruments; les oeuvres si artistiques et si remar- 
quables qu’ils ont laissees sont dues a 1 ’intelligence, a la 
valeur personnels de I’ouvrier et nullement aux facilites 
que pouvait hii procurer son outillage.



Π. — LA DEFENSE

CHAP1TRE V

LES CAMPS RETRANCHES; LES FORTIFICATIONS

Les camps dits de Cesar. — Fortifications des temps preliistoriques, 
en Europe et en Amerique. — Choix de leur emplacement. — De 
nombreuses villes modernes sont assises sur leurs ruines.

Si le malheureux instinct de leur nature pousse les 
hommes A s’entre-detruire, 1’instinct plus fort de leur 
conservation leur a en meme temps suggere que les armes 
settles etaient insuffisantes pour repousser les attaques de 
leurs ennemis. Ils surent, des leur apparition sur la terre, 
choisir pour leur demeure des endroits d’acces difficile ou 
ils trouvaient 1’isolement necessaire a leur sScurite.

Quand la nature n’avait pas fait suffisamment pour 
garantir Faeces de leur retraite, ils y suppleaient aussitot. 
G’est ainsi que nous voyons les troglodytes defendre a 
leurs semblables et aux animaux I’acces de leurs cavernes 
avec des blocs de pierre. Ils avaient probablement deja 
appris a en fortifier les approches par des amoncellements 
de pierres et des fosses.

Les invasions, qui eurent du moins le merite de repan- 
dre partout la race humaine et de faire penetrer chez les 
vaincus certaines connaissances utiles, rendirent plus 
necessaires encore la protection que pouvait assurer aux 
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possesseurs du sol un site d’acces difficile ou ils pussent 
mettre a 1’abri leurs families et leurs biens. L’avantage de 
semblables positions fut vite compris, et les moyens de 
defense s’accrurent avec les moyens d’attaque.

Nous trouvons sur bien des points des traces de camps, 
de fortifications, de simples enclos. Si, comme le dit 
M. Bertrand dans son Archeologie celtique et gauloise, on 
veut eviter des termes trop ambitieux, « ces enceintes 
primitives pourraient bien etre plus nombreuses qu’on ne 
le suppose, si, comme cela semble a pen pres demontre, on 
doit restreindre consid6rablement le nombre des camps 
romains, c’est-a-dire des enceintes que Ton attribue uni- 
formement a 1’ere romaine. »

En effet, par suite d’une erreur qui s’est repandue avec 
une deplorable facilite et dont 1’origine est dans 1’engoue- 
ment dont fut prise la premiere republique pour les 
hommes et les choses de 1’antiquite, alors que les esprits, 
insuffisamment eclaires, ne pouvaient discerner en ces 
questions, on se mit a appeler indistinctement « camp 
de Cesar » ou « camp romain » tout vestige de castrame- 
tation ou d’autres travaux inconnus dont on ignorait I’ori
gine certaine. Si bien qu’en moins d’un demi-siecle la 
France se trouva couverte de travaux attribues aux Ro
mains et surtout a Cesar.

Or, sur les 401 enceintes en terre que M. Bertrand signa- 
lait en France, il y a deja plusieurs annees, 60 seulement 
peuvent etre attribuees aux Gallo-Romains. Par contre, il 
serait difficile d’etre affirmatif sur 1’epoque de creation 
de la plupart de ces travaux defensifs. On peut seulement 
certifier qu’ils couvrent le monde entier; mais les princi- 
paux d’entre eux ont ete reconnus en Europe et en Αιηέ- 
rique. Il suffira, dans une etude aussi sommaire que la 
notre, de parler de ceux dont 1’authenticite est rendue 
moins contestable par leur etat de conservation.

C’est le camp de Chassey, dans le departement de Saone- 
et-Loire, qui semble le plus ancien de ceux que possede 
la France. Il est situe sur un plateau inegal, long d’environ 
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744 metres et large de 110 k 203 metres. Defendu naturel- 
lement au sud et a 1’est par une barre de rochers, il 1’est 
au nord-est et au sud-ouest par deux enormes retranche- 
ments construits en blocs de pierre avec un revetement de 
terre. Occupe a des epoques successives depuis la pierre 
polie jusqu’aux Merovingiens, le sol a ete profondement 
bouleverse et les debris les plus varies se trouvent confon- 
dus dans un complet anachronisme. Heureusement que 
quelques foyers ont ete retrouves intacts a cote du camp 
dont ils semblent avoir 6te une dependance, et permettent 
de dater avec une quasi-certitude cette antique preuve de 
la vie de nos peres sur ce point.

A Catenoy, pres de Liancourt (Oise), est un point dit 
« Gamp de Cesar », en forme de triangle long, dont la 
position inexpugnable a ete completee par le travail des 
hommes. Les outils de 1’epoque neolithique et les poteries 
grossieres a pate melangee de coquilles concassees, indi- 
quent bien une occupation fort anterieure aux Romains.

A Cambo (Basses-Pyrenees) on retrouve une longue suite 
de travaux allant jusqu’au fameux’ Pas de Roland, ce qui 
prouve que les hommes n’avaient pas attendu 1’epoque 
des grandes guerres de Charlemagne pour reconnaitre la 
valeur de ces positions celebres. Les travaux les plus an- 
ciens se retrouvent sur les points faibles.

Greze, petit bourg de la Lozere, est un antique castrum 
cite par Gregoire de Tours et dans lequel les Gabales, refu- 
gi6s avec leurs families, opposerent pendant deux ans une 
formidable resistance a 1’invasion des Vandales. On y a 
recolte de nombreux vestiges de 1’epoque neolithique.

Pres du Havre, on a constate 1’existence d’un camp 
forme d’une double enceinte. Dans la zone centrale ont ete 
recueillis de nombreux vestiges de la pierre taillee.

Le long des cotes de 1 ancienne Ligurie se retrouve egale- 
ment tout un ensemble de travaux qui ont et0 repris et 
completes a des epoques ulterieures dans le but de s’oppo- 
ser a I’envahissement du pays.

La Belgique, surtout dans la province de Namur, compte 
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plusieurs monuments de ce genre dont la description nous 
entrainerait trop loin. L’Angleterre, dont le camp de 
Gissbury fut le point de depart de ce genre de decouvertes, 
1’Ecosse, le Portugal nous fournissent egalement des preu- 
ves varices de fortifications remontant aux epoques les plus 
anciennes des ages prehistoriques.

On pent les decrire d’une facon generate en disant que 
nos ancetres choisissaient, autant que possible, une masse 
rocheuse formant presqu’ile au-dessus d’une vallee abrupte. 
Ce rocher escarpe etait garni sur son pourtour de grosses 
pierres brutes qui, en cas d’assaut, devenaient probable- 
ment des projectiles et constituaient une barricade plutot 
qu’un mur equarri. L’isthme reliant le camp au plateau 
etait coupe par un fossd profond creuse seulement dans 
couche meuble, les moyens d’attaquer la roche etant encore 
inconnus.

En Amerique, ou des monuments du meme genre ont 
6te reconnus, des dispositions analogues se retrouvent. 
L’enceinte de Bourneville, dans 1'Ohio, a ete la mieux dtu- 
diee de toutes. La colline a plus de 130 metres de hauteur 
perpendiculaire; elle est remarquable par I’escarpement 
de ses cotes, ou sur certains points elle est absolument inac
cessible. Les defenses consistent en un mur qui entoure la 
colline un peu au-dessous du sommet, sur un parcours 
de pres de 3,000 metres. Ge qu’il en reste se compose d’une 
construction en pierre qui avait plus de 6 metres d’epais- 
seur & la base et une hauteur moyenne de pres de 3 me
tres. Quelle est la date de cette construction ? On 1’ignore, 
puisque nous avons vu qu’il etait fort difficile d’etablir 
une chronologie des temps prehistoriques, surtout en 
Amerique, ou les temps quaternaries ont commence plus 
tard qu’en Europe; mais si Ton en doit juger par la vege
tation qui a successivement disparu et reparu en cet 
endroit, et qui pent seule servir de chronometre, on peut 
accorder a ces travaux treize a quatorze cents ans d’exis
tence, ce qui est enorme pour I’archeologie americaine.

L’ouvrage connu sous le nom de « Clark’s Work »,
8
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egalement situe dans I'Ohio, se distingue surtout par 1’im- 
mensite des terrassements qu’il a necessitys.

Qu’il s’agisse de nos contrees ou de pays avec lesquels 
nos primitifs ancetres n’avaient probablement aucune re
lation , on est partout frappe de la haute intelligence qui 
a preside au choix des positions ou se sont executes les 
travaux de defense. Ce choix est si parfait qu’apres plu- 
sieurs siecles de complet abandon ces points ont ete, a 
plusieurs reprises, adoptes en Amerique par les premiers 
colons europeens, pour y placer le centre de leur security, 
de leur prosperity futures. C’est ainsi que Newarck, Porst- 
mouth, Cincinnati, Francfort, Saint-Louis et d’autres en
core, ont ete batis sur 1’emplacement meme que les pri
mitifs Indiens avaient egalement choisi pour se defendre.

En Europe, on pourrait citer nombre d’endroits ou les 
generations ulterieures ont fixe leurs deslinees apres que 
leurs plus anciens ancetres y avaient abrite les leurs. 
Nous avons vu que les Gaules, pendant leur lulte contre 
1'invasion romaine, eurent des points extremement nom- 
breux occupes par les armees romaines; leurs gyneraux 
les plus habiles, Cesar en tete, choisirent presque tou- 
jours, pour se garder contre les retours offiensifs, les po
sitions que les hommes de la pierre avaient deja jugees 
comme les meilleurs points strategiques. Dans le grand 
nombre des stations, dont la fondation remonte aux temps 
prehistoriques, on en compte a peine quelques-unes ou ne 
fussent pas reunies les deux plus indispensables condi
tions de to Lite bonne castrametalion : la presence de 1’eau 
et I’approvisionnement en bois.



CHAPITRE VI

UNIVERSALITE DES TRAVAUX DE DEFENSE

Les fosses de Trajan, en Roumanie. — Les nughari de Sardaigne. 
— Les burgs d'Ecosse. — Les forts vitrifies : leur ige, leur mode 
de construction. — Les huttes fortifiees des canons americains.

Comme pour confondre’ ceux des savants qui ont doc- 
toralement declare que I’bomme des temps prehisto- 
riques n’avait occupy sur la terre qu’un petit nombre 
de points, presque chaque jour nous apporte des argu
ments nouveaux en faveur de la diffusion biblique des 
peuples. De tous cotes se retrouvent des traces d'un sejour 
remontant aux periodes les plus reculees; partout les outils 
de pierre, partout des travaux de defense se montrent 
comme pour proclamer hautement par leur analogic 1’unite 
de 1'espece humaine et sa dispersion sur toutela terre.

Dans les regions brulantes du sud de 1’Afrique, entre le 
Vaal et le Zambese, une race antique autrement civilis6e 
que celle vaincue par les Boers a laisse ses traces : sur 
plusieurs points du Transwaal se rencontrent des ruines 
importantes composees de murs construils en cubes de 
granit poses sans mortier; certains d’eux ont encore 
10 metres de hauteur sur une 6paisseur de plus de 3 metres 
a la base. A nos antipodes, en Australie, dans la Nouvelle- 
Zelande, on pent faire remonter I’existence de I’bomme aux 
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epoques mysterieuses de 1’ours ou du mammouth, a une 
epoque anterieure aux grandes convulsions qui ont trans
forme en iles le continent oceanien. Dans plusieurs 
lies du Pacifique, des monuments considerables attestent 
1’existence passee d'une race dont le souvenir n’est pas 
meme venu jusqu’a leurs barbares descendants; chez eux 
la tradition est morte; quand elle existe, elle est limitee a 
des faits presque recents.

En revenant aux monuments defen sifs de 1’Europe, il 
nous faut citer les travaux reconnus sur la basse Vistule 
par M. Zaborowski, les vallum et les citadelles de terre qui 
existent dans la Roumanie.

Bien qu’ils soient designes dans le pays sous le nom de 
« fosses de Trajan », ces vallum ont assurement precede 
1’occupation romaine. Ils out exige des travaux conside
rables, puisque Pun d’eux coupe la Valachie parallelement 
au Danube et va se perdre dans la Russie meridionale; un 
autre, suivant une direction convergente a celle du premier, 
va traverser le nord de la Moldavie et de la Bessarabie.

Les citadelles de terre, appel6es « cetati de pamentu » 
par les Romains, sont echelonnees a petite distance Tune 
de 1’autre et dominent les rivieres torrentielles qui sillon- 
nent la Roumanie. Ce sont des retranchements ronds ou 
ovales, entoures de larges fosses, dont la terre rejetee a 
1’interieur formait le parapet. Ils 6taient d6fendus par des 
palissades et des fascines qui toutes ont et£ delruites par 
le feu. Malgre Fhabilete incontestable qui avait preside a 
leur execution, il convient de les considerer comme des 
ouvrages remontant aux epoques de la pierre et du bronze, 
car les nombreux debris recueillis dans leur enceinte sont 
tons anterieurs a 1’epoque du fer.

Nous avons precedemment signale les nughari qui cou- 
vrentde sol de 1’ile de Sardaigne. Ces tours coniques, tron- 
quees, ouvertes, comprenant souvent plusieurs etages, 
n’0taient pas seulement des habitations; elles etaient des 
refuges temporaires ; elles paraissent avoir ete comme une 
citadelle autour de laquelle se gronpaient les habitants, qui 
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s’y renfermaient au moment du danger et les quittaient 
sitot qu’il avait disparu. Il est assez difficile de leur attri- 
buer un age, malgre qu’Aristote et que Diodore de Sicile 
paraissentles attribuera lolas, qui vint coloniser File; mais 
on pent leur assignee deux epoques a raison de leur mode 
de construction. Parmi ces tours, les unes sont d’une con
struction fort simple composee de pierres brutes; les ma- 
teriaux des autres sont tallies et appareilles avec soin. Les 
premieres sont des oeuvres des temps prehistoriques, tan- 
dis que les secondes dateraient des deux ou trois premiers 
siecles de 1’ere chretienne.

On en pent dire autant des burgs ecossais que nous 
avons aussi mentionnes, et dont la construction ressemble 
beaucoup a celle des nughari. Mais ici 1’incertitude est 
plus grande encore, parce que 1’on sait que les premiers 
Picts, predecesseurs des Ecossais, resterent longtemps dans 
un etat de profonde barbarie, et qu’il serait peu logique 
d’attribuer a des sauvages tout a fait grossiers des travaux 
exigeant des connaissances architecturales avancees. On 
sait aussi que ces burgs ont ete occupes d’une maniere 
assidue jusqu’au xuc ou xme siecle : il est par consequent 
difficile de dire leurs auteurs, malgreles debris appartenant 
h Page de la pierre que 1’on a rencontres dans le sol envi- 
ronnant.

A 1’Ecosse egalement semblent appartenir plus speciale- 
ment ces curieuses fortifications dans lesquelles tout ou 
partie des pierres qui les forment ont ete soumises a une 
chaleur intense et amenees a une sorte de vitrification. 
Signalces des 1777, on a cru jusqu’en 1835 qu’elles etaient 
particulieres a la Grande-Bretagne. A cette epoque, le pro- 
fesseur Zippe decouvrit des mines semblables en Boheme. 
Depuis, on a reconnu les memes travaux en France , sur 
les bords du Rhin, en Danemark et en Norwege. C’etait 
done un mode de construction repandu dans une paitie de 
1’Europe.

En Ecosse, ou 1’on en compte une cinquantaine, on 
attribuait a des ph^nomenes volcaniques la vitrification de 
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ces vieilles mines; les plus celebres, les mieux conservees 
sont Barry-Hill, Castle, Spynie et Top-O-Noth, le craig 
Phoedrick et 1’Orld Hillof-Kissock. En France, nous comp
tons Ribandelle, Chateauvieux, Thauron, dans la Creuse; 
Sainte-Suzanne, Chateau-Gontier, dans la Mayenne; 
ficouche, dans 1’Orne; Peran, dans les Cotes - du-N ord; 
Chatelux, dans la Loire.

Toutes ces vieilles fortifications presentent a pen pres 
les memes dispositions. Ce sont des enceintes, g£nerale- 
ment de forme ronde ou elliptique, choisies avec soin pour 
la facilite de la defense et protegees par un ou plusieurs 
remparts qui presentent tons plus ou moins les traces 
d’une vitrification evidemment destinee a les cimenter 
ensemble.

Les procedes qu'avaient du employer les constructeurs 
de ces curieux ouvrages ont longtemps exerce et exercent 
encore I’intelligence des savants. Bien des suppositions 
ont 6te faites, et pourtant rien de certain ne nous eclaire a 
ce sujet. Il est permis d’etre etonne de voir des hommes, 
auxquels on ne pent accorder un cercle de connaissances 
bien etendu, parvenir a produirela temperature de 1300 de
gree necessaire a la fusion du granit et op6rer sur de telles 
masses, lorsque nous y parvenons a peine avec toutes les 
ressources de notre science moderne.

Les uns pensent que l’on placait les blocs de granit au 
milieu de buchers etages avec soin, et qu’a chaque assise 
on allumait ces bfichers, qui produisaient ainsi la soude et 
la potasse necessaires έ la vitrification. Les autres croient 
qu’on cimen taities pierres en y versant du verre en fusion. 
Cette hypothese, si elle etait vraie, ne pourrait assignee a 
ces monuments qu’une date relativement rdeente, puisque 
le verre n’apparait qu’au debut de 1’age du fer. Certains 
autres enfin supposent qu’on recourait tout simplementau 
fameux feu gregeois, dont la formule, perdue apres le 
moyen 4ge, aurait ete connue des les temps les plus recules. 
Ce feu redoutable pouvait donner les resultats qu’on re
marque sur les constructions dont il s’agit; mais s’il leur 
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a ete applique, il faut immediatement les retrancher des 
monuments prehistoriques, puisque la connaissance du 
feu gregeois a ete apport^e dans les Gaules par les Visi
goths.

Quel que soit le procede encore inconnu qu’employaient 
les constructeurs des forts vitrifies, les donnees manquent 
pour leur assigner un age : si quelques arguments trop 
longs a developper et hors de propos ici avaient le poids 
qu’on leur accorde, c’est seulement aux ve et vie siecles de 
notre ere qu’il faudrait faire remonter ces fortifications 
etranges.

Des incertitudes regnent egalement surl’Age de curieuses 
constructions rencontrees jusque dans les gorges des mon- 
tagnes Rocheuses. Ce sont tantot des huttes a un ou a deux 
etages, elevees a 1’aide de pierres epanellees a coups d’au
tres pierres et placees sans aucune espece de ciment: ces 
huttes s’elevent sous I’escarpement de rochers surplombant 
la riviere qui court au fond du canon. Ailleurs, ce sont 
des tours veritables, de forme carree, jetees sur les deux 
versants des montagnes Rocheuses. Placees a deux cents 
ou trois cents metres au-dessus de la vallee, elles sont tout 
a fait inaccessibles A. 1’ennemi. L’etude de pareils monu
ments , perdus dans les deserts fr^quentes settlement par 
de cruels Indiens, est fort difficile, ]e peu de fouilles qu’on 
a pu y faire a donne toutes les indications d’un Age de 
pierre primitif suivi d’une periode de civilisation avancee, 
mais sans avoir laisse trace d’aucun metal.

Nous savons quel role important les stations lacustres 
ont joue dans la civilisation naissante de 1’Europe; les 
crannoges d'lrlande, dont la construction leur ressemblait, 
ont eu la meme fortune et la meme fin. Apres avoir uni- 
quement servi d’habitations protegees par leur position 
contre les altaques des betes feroces, les crannoges et les 
cites lacustres ont fini par devenir des refuges, des especes 
de citadelles pendant les periodes d’invasion.



CHAPITRE VII

LES TRACES DES COMBATS

Organisation militaire. — Batons de commandement. — Siege d’une 
cite lacustre. — Les ossements revelateurs. — Armes restees dans 
les plaies. — Cranes performs et fendus. — Plaies en voie de gue- 
rison. — Le scalpage.

En presence de tant de mines importantes attestant que 
des masses humaines se heurtaient les unes centre les 
autres, montrant une serieuse dSfense resultant d’efforts 
associes en commun, il n’est pas extraordinaire de penser 
que la science strategique etait en germe, qu’il existait des 
chefs pour conduire les foules au combat; on peut dire, 
par consequent, qu’une organisation militaire se montrait 
alors, tout comme se montrait une organisation sociale. A 
defaut de preuves indiscutables, la logique exige cette con
clusion.

G’est a cet ordre d’idees qu’on doit rattacher ces sin- 
gulieres pieces en bois de renne ou de cerf, designees par 
les archeologues sous le nom de « batons de commande
ment »·. « Ge sont, nous ditM. Broca, de grandes pieces 
travaillees avec art et presentant un type uniforme. Leur 
surface est generalement ornee de sculptures, de dessins 
varies representant des figures d’animaux ou des scenes 
de chasses. Ils sont moins epais que larges, et le soin pris 
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souvent de diminuer cette epaisseur prouve qu’on cher- 
chait la legerete et Γ elegance plutot que la solidite. La 
plupart sont perces, vers 1’une de leurs extremites, de 
grands trous ronds dont le nombre varie de un a quatre. 
Quelques-uns de ces trous ont ete ajoutes successivement, 
apres 1’achevement du baton, ce qui fait supposer une 
hierarchic ou Ton franchissait des degres successifs.

Baton de commandement reprdsentant des chevaux.

Aucune hypothese ne s’accorde mieux avec la destination 
supposee de ces pieces parfois remarquables.

S’il n’y avait pas eu la hierarchie militaire dont nous 
parlons, et que les « batons de commandement » sem- 
blent prouver, il eut ete difficile d’expliquer 1’aneantisse- 
ment complet dont furent frappees les stations lacustres 
qui, presque toutes, perirent par 1’incendie qu’allumerent 
leurs assiegeants.

Nous disons presque toutes, parce qu’il est imposible de 
ne pas admettre que le feu a devote accidentellement 
quelques-unes d’entre elles. Ces demeures en branchages, 
couvertes de chaume, posees sur une plate-forme en bois, 
ayant chacune un foyer duquel devaient s’echapper de 
nombreuses 6tincelles, etaient continuellement en danger, 
malgre la proximite de 1’eau.

Dans la plupart des stations lacustres on retrouve des 
especes de balles incendiaires formees de charbons petris 

8* 
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avec de 1'argile. Rougies au feu, elles etaient lancees avec 
la fronde sur le chaume des habitations, et propageaient 
Tincendie a travers toute la bourgade. Il est certain que 
lorsque les assieges avaient leurs communications coupees 
avec la rive, des barques nombreuses portant des assail- 
lants les entouraient et empechaient la fuite par le lac; 
des frondeurs organises en groupes compactes couvraient 
le malheureux village de leurs projectiles incendiaires et 
amenaient sa destruction compete.

Cesar eprouva I’efficacite de cette manoeuvre, employee 
contre lui par les Norriens, et 1’on sait qu’elle etait prati- 
quee longtemps avant lui.

Avec les instruments qu’ils employaient a s’entre-de- 
truire nous trouvons les ossements des hommes qui lut- 
taient entre enx et se livraient a toute la brutalite de leurs 
instincts sauvages. Ces ossements ont une sorte de lan
gage qui nous dit ce qu’etait la sociele d’alors : aux osse
ments des guerriers qui frappaient nous trouvons melanges 
les ossements des victimes, femmes, vieillards, enfants, 
qui ne prenaient sans doute aucune part a ces combats ou 
la force seule entrait en ligne.

Non seulement beaucoup de cranes ont ete trouves por
tant beante la trace du coup qui avait d^truit la vie, mais 
encore de nombreux ossements garden!, inseres dans 
leur tissu, I’arme ou les debris de 1’arme dont ils ont ete 
atteints.

Le docteur Prunieres, qui s’est principalement occupy 
d’6tudierles cavernes des Bonnes-Chaudes, pres du cours 
superieur du Tarn , a pu constater et preciser pathologi- 
quement les blessures produites par les silex tenant encore 
a la plaie. Il a presente au pongres scientifique de Cler
mont une vertebre humaine transpercee par une fleche, 
ou le silex est comme enchasse dans un tissu osseux de 
formation posterieure. Des tibias portaient la pointe de 
lance qui les avait frappes; une exostose moulait en 
quelque sorte le silex.

Un crane de femme trouve a Sordes etait transport & la 
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partie occipitale; on remarque un travail avance d elimi
nation des esquilles, ce qui prouve que la victime a sur- 
vecu a I’affreuse blessure. Un autre, de femme egalement, 
porte trois blessures dont deux etaient cicatrisees; c’est la 
troisieme qui a emporte le sujet. Une tele avait conserve 
trois fleches a tranchant transversal; la partie superieure 
du crane s’etait affaissee sur elles.

De semblables decouvertes etaient faites en Ecosse, et 
Ton y trouvait principalement un tombeau consider^ 
comme celui d’un ancien roi; le squelette de ce tombeau 
avait le bras presque separe du tronc par le coup d’une 
hache en diorite, dont un fragment s’etait brise et etait 
reste encastre dans 1’os.

Ailleurs c’etait un crane humain perc£ par un javelot 
en corne d’elan.

Partout les memes faits se reproduisent et nous mon- 
trent non seulement la puissance des armes grossieres des 
combattants, mais aussi, par 1’etat de reparation avancee 
de beaucoup de blessures, que les blesses etaient recueillis, 
soignes par leur famille probablement, peut-etre meme 
par la tribu.

Il semblerait qu’aucune des atrocites que nous repro- 
chons a nos temps modernes n etaient ignorees de nos pri- 
milifs ancetres. Le scalpage, qu’on pourrait prendre pour 
une coutume speciale des Indiens du Nord, a ete pratiqud 
en France aux temps pr6historiques. M. Piette a trouv0 
dans la grotte de Gaudron plusieurs cranes sur lesquels on 
pouvait distinguer des stries, des raies n’ayant pu etre 
produites qu’a travers le cuir chevelu, qu’on avait ensuite 
probablement arrache.



SIXIEME PARTIE

LA MORT

I. — LES SEPULTURES

CHA PIT RE 1

PIERRES ET CAVERNES

Les cavernes furent des sepultures apres avoir ete des habitations. 
— Menhirs, dolmens, cromlechs, cercles de pierres — Leurpre
sence dans les cinq parties du monde. — Leur mode de construc
tion. — Puits fundraires.

Si nous savons, a n’en pouvoir douter, que les cavernes 
furent tout d’abord des demeures ravies par les premiers 
hommes aux animaux sauvages, nous avons la certitude 
que vint un temps ou ces habitations furent abandonnees 
par les vivants pour devenir le sejour des morts.

Suivant la belle pensee d’un savant archeologue, c’est la 
mort qui nous a revele les secrets de la vie. En effet, c’est 
1’etude des cavernes repandues sur toute la surface du 
monde qui nous a appris ce que nous connaissons des races 
qui nous ont prec6d6s.

Quel]ues ecrivains font remonter jusqu’aux ages pri
mitifs de 1’ours et du mammouth 1'usage d’enterrer les 
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morts dans les cavernes; cependant le pen de traces re- 
trouvees d’une semblable sepulture a cette £poque ne per
met pas d'adopter cette supposition. Les signes certains de 
I’ensevelissement habituel des morts dans les cavernes 
n’apparaissent guere qua 1’epoque neolithique. Celles qui 
ont servi a cet usage ontordinairement leur entree etroite, 
de facon a pouvoir la fermer au moyen d’une dalle ou de 
pierces, pour mettre les corps a 1’abri des animaux carnas- 
siers.

Autant qu’il est permis d’afdrmer en pareille matiere, 
on deposa les morts dans des cavernes pendant la pre
miere partie de 1’epoque neolithique; pendant la se/onde 
partie, on leur 61eva des dolmens. Ce genre de sepultures 
est fort repandu en France; tandis qu’on y connait seule- 
ment deux cent vingt grottes sepulcrales, dont soixante- 
seize sont des grottes naturelles, on a compte deux mille 
trois cent quatorze dolmens. Leur usage, repandu dans 
tout le nord de 1’Europe, a dure en France, en Angleterre 
jusques apres 1’introdnotion du bronze.

Afin d’eviter toute erreur, il est bon de rappeler som- 
maireinent la valeur et la signification des termes em
ployes en parlant des monuments composes de pierres 
emergeant du sol.

En allant du simple au compose, on connait les men
hirs, appeles aussi peulvan ou pierres levees; ils se com- 
posent d’une grosse pierre brute plantee verticalement 
dans le sol.

Les dolmens comprennent une table de pierre brute 
reposant sur des supports de meme nature; les demi-dol
mens ont une seule de leurs extremites posee sur des 
pierres; 1’autre repose sur ]e sol.

Les cromlechs ou cercles de pierre sont des groupes de 
menhirs disposes circulairement.

Les allees cowertes, nominees aussi grottes de fees par 
les campagnards, se composent d’une galerie formee de 
deux rangs de pierres brutes posees verticalement et re- 
couvertes par des pierres transversales servant de plafond.
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Tons ces monuments, ainsi designes par des neolo- 
gismes empruntes au patois breton a raison de leur grand 
nombre en Bretagne, abondent sur notre sol, mais parti- 
culierement dans les d£partements composant la Bretagne, 
le Perigord et les Cevennes.

Les menhirs, que leur mode de construction protegeait 
peu centre les diverses causes de destruction, sont peu 
nombreux en dehors des alignemenls, car ils ont ete pour 
la plupart renverses, brises dans leur chute, et leurs de
bris ont servi aux constructions des alentours. Ils marquent 
souvent Γemplacement d’une tombe; souvent aussi ils 
sont des monuments commemoratifs de quelque evene- 
raent. Leur usage, qui semble remonter aux temps de la 
pierre polie, s’est continue longtemps en Bretagne; on 
en cite plusieurs evidemment driges depuis la conversion 
des Bretons au christianisme, puisque a Lochrist, au cap 
Saint-Marlin, a Baoulas, ailleurs encore, le menhir est 
surmonte d’une croix taillee dans le bloc meme.

D’autre part, on ne retrouve nulle trace des raisons qui 
auraient pu conduire des populations chretiennes & sur- 
monter du signe de leur foi des monuments de 1’ere 
pa'ienne; ce qui autorise a dire que plusieurs de ces men
hirs ont une origine relativement recente.

Le plus connu et en meme temps le plus colossal de ces 
monuments est le menhir de Locmariaker, qui mesure 
22 metres de long et qu’on estime peser 230,000 kilo
grammes : il a ete renverse et brise en qualre morceaux.

Les dolmens furent en quelque sorte un perfectionne- 
ment des menhirs. Ceux-ci indiquaient I’emplacement 
d’unetombe; les dolmens contenaient la tombe elle-meme. 
Ils etaient tant6t poses sur quatre pierces et souvent da- 
vantage, tantot sur trois seulement et ainsi r^duits au 
minimum de points d’appui. Les fouilles pratiquees dans 
les tombes qui n’avaient pas ete violees ont toujours donne 
des resultats qui les classent dans un age premetallique ; la 
plupart ont etemalheureusementbouleversees par suite de 
cette superstition populaire qui leur fait contenir des tresors.
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La legende voulait aussi que toutes ces tables de pierres 
fussent les autels sur lesquels les druides faisaient leurs. 
sacrifices humains, et comme plusieurs d’entre elles sont 
pourvues de coupelies dont la signification est tout a fait 
indecise, on voulait que ces especes de cuvettes aient servi 
a recueillir le sang des victimes. Cette erreur n’a plus 
cours, et Ton sail aujourd’hui que les druides n’ont rien a 
voir en cette affaire.

Les allees couvertes se rattachent de pres aux dolmens 
en ce sens que, suivant une interpretation due a M. de 
Bonstetten, et dont la valeur est considerable a cause 
meme de son origine, ces allees seraient une prolongation 
du dolmen primitif. Des'reux de dormir leur dernier som- 
meil aupres du chef de la famille, les parents du defunt 
prolongeaient le monument chaque fois qu’il s’agissait 
d’etablir une nouvelle sepulture; on ajoutait le nombre 
voulti de tables et de supports et Ton avancait les blocs de 
fermeture. De cette facon plusieurs dolmens communi- 
quaient ensemble, et tons les membres de la meme famille 
reposaient cote a cote.

En general, les dimensions de ces pierres etaient colos
sales; on cite la table du dolmen de Tiaret, qui n’a pas 
moins de 19 metres de longueur sur pres de 8 metres de 
large et 2 metres 8a d’epaisseur; ce bloc immense est sus- 
pendu sur des rocliers a plus de 12 metres de hauteur. Sur 
la route de Loudun a Fontevrault on en voit un plus 
considerable encore, puisqu’il mesure de 22 a 23 metres.

Les cromlechs ou rangs de pierres entourant certains 
dolmens d’une ceinture comptant quelque fois jusqu’a sept 
rangs, sont rares en France et en Italie, mais ils sont tres 
repandus en Algerie, en Suede, en Danemark, dans les 
Indes et en Angleterre.

Tous ces monuments, dolmens, allees ou cromlechs, 
sont tres nombreux dans le monde entier. Ils couvrent 
le sol de plusieurs vallees des Indes. On en a trouve en 
Perse, en Arabie, sur les bords du Jourdain, en Sibe- 
rie, a Ceylan, au Perou, j usque dans les plaines desertes 
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de PAustralie, dans la Nouvelle-Zelande, dans les iles du 
Pacifique. On les compte par milliers en Algerie, ou ils 
ont longtemps echappe a 1’attention, malgr6 la conquete 
francaise.

Leur nombre n’est pas la seule cause de 1’etonnement 
qu’ils inspirent; en voyant ces masses souvent colossales, 
Ton se demande par quels procedes les peoples anciens, 
depourvus de toute machine, de tout engin de transport, 
parvenaient a remuer de semblables blocs, a les tirer de 
leur monstrueuse alveole, a les apporter parfois de tres 
loin, a les dresser debout, mieux encore, a les suspendre 
au-dessus d’autres pierres.

Il est certain que les auteurs de tels travaux etaient 
reduits aux appareils les plus elementaires de la meca- 
nique : le levier, le rouleau, le plan incline, etaient leurs 
seuls moyens d’action. Mais il ne faut pas oublier deux 
choses : le temps et les bras ne manquaient pas ; en outre, 
les peoples qui elevaient ces monuments agissaient sous 
Γ empire d’un vif sentiment religieux; ils avaient le culte 
des morts.

On s’expliquera mieux la possibilite de transporter de 
telles masses, quand on se rappellera la facility relative 
avec laquelle les coolies chinois, de complexion generale
ment chetive, transportent les monolithes les plus conside
rables. La taille pratiquee sur une grande partie de ces 
pierres enormessefaisaitpeut-etre en frappant dans le sens 
le plus attaquable du rocher; en frappant longtemps en 
ligne a la meme place, il se produisait une fissure que le 
feu completait; peut-£tre aussi introduisait-on des coins de 
bois dans la fente produite; ces coins arroses d’eau, se 
gonflaient et faisaient eclater la pierre.

Pour eriger de semblables masses, les supports etaient 
noyes dans un remblai de terre sur lequel la pierre etait 
amenee au moyen d’un plan incline a I’aide de leviers et 
de rouleaux.

On a essaye de reconnaitre une loi, des habitudes tout 
au moins, dans 1’orientation donnee a ces monuments
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funebres. Malgre I'opinion emise par des esprits distin- 
gues, la multitude des observations faites a ce sujet montre 
qu’il n’y a rien de fixe dans la position donnee aux sepul
tures megalithiques. Chaque peuple parait avoir agi sui- 
vant son caprice ou peut-etre selon des usages locaux tout 
a fait ignores.

Rentrant dans la categorie des excavations, il est un 
genre de sepultures a peu pres particulier a la France et & 
quelques districts montagneux des Indes; ce sont les puits 
funeraires, excavations profondes, dont la nature et quel- 
quefois les hommes faisaient les frais. Ceux de Tours-sur- 
Marne n’ont rien livre qui soit posterieur a 1’age du bronze, 
et ils ont ete signales par le nombre consid£rable de fleches 
a tranchant transversal qu’on y a trouvees.



CHAPITRE II

LES MONUMENTS

Les alignements. — Carnac. — Les megalithes d’Afrique. — Tumuli, 
• galgals, cairns; grangrabben et homengrabben; topes bouddhistes;
kurgans russes et siberiens; barrows. — Castellieri d’Istrie; sepul
tures des geants de Sardaigne; talayoti des Baleares; cliulpas et 
huacas. —- Megalithes de 1'Inde. — Mounds d’Am^rique; morals 
d’Oceanie. — Les constructeurs de megalithes.

Tant qu’il s’est agi de monuments composes d’une ou 
de quelques pierres debout, nous les avons classes dans le 
chapitre precedent, qui comprenait les monuments ίϊιηέ- 
raires dans leur forme la plus simple. Des qu’ils compor- 
taient une reunion de pierres, meme de pierres brutes, 
dont Γ erection exige une certaine conception, indique une 
idee architecturale ou forme par le nombre des materiaux 
un ensemble considerable, nous les considerons comme de 
veritables monuments; c’est pourquoi nous les groupons 
dans le chapitre actuel.

Nous avons vu que, pris isolement, les dolmens sont 
nombreux, et qu’on compte relativement pen de menhirs. 
La proportion se renverse si Ton tient compte des menhirs 
constituant les curieux monuments nomm^s alignements 
par les archeologues.

Sur une longueur affectant plusieurs centaines de metres 
s’etendent, d’apres un plan qu’il est parfois aise de re- 
constituer, de longues lignes de menhirs poses pres l’im 
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de 1’autre, et dont les proportions sont sonvent conside
rables. Presque toujours une sorte de tete de colonne 
indiqpe le point de depart ou la fin de 1’alignement.

Nul pays n’en conipte plus que la Bretagne; ils sont 
peu nombreux en Angleterre; ailleurs ce sont des carets. 
On connait ceux de Crozon, Kerdanadec, Garmaret, Leure, 
Gre-de-Cajou, Preissac. Le plus important, le mieux connu 
de tons, est celui de Carnac, dans le Morbihan. Il se com
pose de trois parties principales, comprenant jusqu’a treize 
lignes paralleles de pierres : ces trois troncons appar- 
tiennent a un ensemble aujourd’hui detruit, mais facile a 
reconstituer. Le principal troncon, celui de Carnac, a 
encore une longueur de 3 kilometres; celui d’Erdeven a 
1 600 metres; le dernier, celui de Sainte-Barbe, ne compte 
plus que quelques ruines. Le tout contient encore quatre 
mille menhirs debout, d’une taille de 7 metres a 1 metre, 
poses en decroissant.

Ces gigantesques allees de pierres marquent a la fois le 
souvenir d’une grande bataille et la place de nombreuses 
tombes presque toutes vides a present. Bien qu’il soit dif
ficile de preciser 1’epoque ou fut erige ce colossal monu
ment, on a de fortes raisons de croire qu’il n’est pas d’un 
age extremement ancien : en effet, Cesar, qui assista au 
combat de sa flotte contre celle des Venetes, dans la mer 
du Morbihan, devait avoir pour poirit d’observation le 
mont Saint-Michel, hauteur au pied de laquelle s’etend le 
groupe principal. Il est impossible qu’un pareil travail n’ait 
pas attire son attention; or, malgre le soin scrupuleux 
avec lequel chaque fait et chaque incident notable sont 
consigns par lui dans ses Commentawes, il n’est pas dit 
un mot des alignements de Carnac. On a done droit de 
dire que le monument date d’une epoque ulterieure aux 
expeditions romaines; mais comme aucune tradition, 
aucun fait n’a conserve la memoire des evenements qui se 
sont accomplis en cet endroit, que les fouilles n’ont donne 
que des objets caracterisant une epoque anterieure a 1’age 
du bronze, on est autorise a reporter aux temps prehis-
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toriques de la Bretagne cette puissante manifestation des 
hommes d’alors.

Pour continuer a suivre fidelement la ligne que nous 
nous sommes tracee, il faut egalement classer au meme 
rang ces enormes cercles de pierres qui semblent exclusifs 
a 1’Angleterre. Monuments speciaux ou necropoles, ils 
.affectent une forme circulaire quelquefois deprimee ren- 
fermant un ou plusieurs groupes d'autres cercles concen- 
triques : le tout est circonscrit par un fosse et une levee en 
terre. Quelquefois une longue avenue de menhirs precede 
le monument principal. Bien que different entre eux par 
le travail des pierres qui les composent, on cite surtout le 
■cercle d’Avesburg, celui de Marden et celui de Stonehenge, 
r.emarquable par son grand nombre de trilithes.

On pent encore comprendre dans la meme categorie ces 
innombrables erections de pierres qui couvrent le sol aJge- 
rien, et qui sont restees inconnues des archeologues pen
dant plus de vingt ans apres la conquete. C’est par mil- 
liers qu’on les compte; tous sont entoures d’une enceinte 
plus ou moins considerable de grosses pierres, et presen
tent tous ]es types connus des monuments megalithiques 
de 1’Europe : dolmens, demi-dolmens, cromlechs, menhirs, 
.allees et tumuli. Independamment de ces formes, ils en 
affectent egalement trois autres, fort anciennes aussi,puis- 
qu’on n’en connait point les auteurs, mais qui n’appar- 
tiennent pas aux temps prehistoriques. Nous les mention- 
nons a cause du melange existant avec les monuments 
prehistoriques. Ce sont les basina, constructions par assises 
de formes variees,; des degres, composes de pierres de 
tailles diverses, supportent trois pierres longues et elroites 
posees au milieu de pierrailles; les chouchet, petites tours 
•surmontees d’une grosse pierre fruste; les haouanet, 
chambres cubiques taillees dans le rocher; on y accedait 
par une porte encadree avec soin.

Tous ces monuments que nous avons indiques sortent 
de terre : beaucoup d'autres qui leur sont semblables 
ont ete noyes dans le sol.; ce sont des dolmens que, pour 
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cette raison, les archeologues ont divises en dolmens 
caches et en dolmens apparents.

Dans ces derniers on remarque quelques dolmens fermes 
par une pierre percee d’un orifice circulaire, trop petit 
pour le passage d’un cadavre, et sur lequel on est sans 
renseignements. Par une etrange coincidence, cette parti
cular! Le est signalee a la fois sur des dolmens francais, sur 
des dolmens indiens et sur des dolmens circassiens. Les 
autres forment la ciasse innombrable des tumuli.

Innombrable est bien le seul terme qui puisse donner 
une idee de leur profusion, puisque rien qu’en France on 
en a releve plus de cent quarante mille de la seule cate- 
gorie des tumuli prives de chambre interieure, et que le 
sol danois en est convert au point d’avoir ete une entrave 
pour 1’agriculture.

Les archeologues appellent tumulus toute tombe for
mant un monticule de terre artificiel qui recouvre un 
dolmen. Suivantles ages, les peuples et les ressources, ces 
dolmens ont ete modifies et finissentpar devenir un simple 
cist ou enveloppe composee de pierres placees verticale- 
ment cote a cote, et surmontees d’autres qui forment pla
fond; les interstices sont bouches avec des pierres plus 
petites qui empechent la terre de penetrer dans la sepulture.

Cette forme est peu a peu devenue un simple cercueil 
de pierre, puis de bois, place au fond de la terre au lieu 
d’etre mis & la surface et enfoui sous une eminence fac
tice. Elie s’est modifiee en agrandissant I’interieur du mo
nument de facon έ y deposer plusieurs corps ; puis autour 
de cette piece principale on a pratique, soit des pieces se· 
condaires rayonnant autour d’elle, soit de simples logettes, 
suivant la position dans laquelle on enterrait le cadavre. 
En ces circonstances, les tumuli ont acquis des propor
tions plus vastes et sont precedes d’une all£e souterraine 
conduisant au tombeau lui-meme; d’autres fois, peut-etre 
quand les chambres interieures etaient pleines, 1’allee est 
devenue elle-meme une sepulture ou chaque corps 0tait 
separe par une cloison de pierres.
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Ces dispositions, qui partent toutes de Ja meme idee 
originate, sont, suivant les pays ou elles se rencontrent, de
signees sous differents noms : enAllemagne, on les nomine 
homengrabben ou tombeaux des geants ; en Danemark, 
dans les pays scandinaves, ils s’appellent grangrabben ou 
tombeaux a passage. Les topes ou dagobs les plus anciens 
de 1’Hindoustan en sont une variete, ainsi que les kurgans 
hemispheriques qui couvrent par centaines de mille les 
steppes de la Russie et de la Siberie, contenant dans leurs 
flancs les os de ce peuple inconnu qui a revele 1’existence 
d’un Age de bronze et d’une civilisation avancee a 1’epoque 
meme du mammouth. En Angleterre, ces tumuli ont une 
forme allongee caracterisee par le nom de long-barrow.

Au lieu d’etre en terre, le monticule est quelquefois 
forme de pierraiiles, de cailloux, comme en Bretagne, en 
Ecosse et en Patagonie. En ce cas, les Bretons les nomment 
des galgals, les Ecossais des cairns.

Dans la province d’Istrie, des monuments analogues 
appeles castelheri ou slrarigrad ont ete poses au sommet 
des montagnes au prix d’efforts evidemment considera
bles.

Dans 1’ile de Sardaigne, des constructions, considerees 
par les paysans comme etant des sepultures des geants, se 
distinguent des monuments analogues par un fronton soi- 
gneusement travaille compose d’une seule pierre et par 
deux bras s’etendant en hemicycle; souvent le cercle est 
complete par une ligne de menhirs tallies en cone.

Les talayoti des Baleares, qui ont une grande ressem- 
blance avec les nughari, sont toujours precedes d’une 
bilithe ou pierre plate posee sur un support de meme forme 
plante en terie.

Au Perou, en Bolivie se voient des sepultures du meme 
genre, anffirieures aux Incas; construites comme des dol
mens fermes, elles sont parfois entourees d’un mur carre 
ou circulaire qui indique par son genre de travail line 
date plus rAcente. Reduites a de modestes proportions, 
ce sont des chulpas ; quand elles atteignent des dimensions
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colossales attestant qu’elles recouvrent des personnages 
importants, le genre de la construction change. D’apres 
M. AViener, qui les a fait connaitre, ce sont des pyramides 
de pierres hautes de 40 a 60 metres et dont la base occupe 
une surface de 10,000 metres. On les appelle des huacas.

Aux Indes, nous voyons des traces si nombreuses de 
tumuli et de monuments funeraires de tous les types 
prehistoriques, ces monuments appartiennent a des ages 
si divers, 1’usage s’en est si fidelement conserve jusqu’a 
ce jour dans certaines regions de cette immense contree, 
qu’il ne faut pas etre surpris de trouver au milieu de mo
numents semblant appartenir aux temps neolithiques des 
monuments semblables decor^s de 1’embleme sacre attes
tant que les chretiens eux-memes, au temps des predica
tions catholiques, conservaient ce mode de sepulture recu 
de leurs ancetres.

L’Amerique du Nord, cette terre des surprises, ne pou- 
vait manquer de fournir des revelations curieuses dues au 
nombre et a lavariete de ses monuments funeraires. G’est, 
en effet, aux monticules innombrables qui couvrent ses 
immenses espaces que nous devons en majeure partie la 
connaissance encore bien incomplete de son passe.

Les Eminences nombreuses que les voyageurs prenaient 
pour des reliefs naturels du sol, sont les oeuvres des 
primitifs habitants. Les mounds, pour les designer par le 
nom qui leur a ete donne, comprennent des travaux de 
defense, des terlres symboliques, des tertres de sacrifices 
et des tertres funeraires.

Malgre 1’interet qui s’attache a tous ces vestiges, nous 
nous bornerons a parler des tombeaux.

Leur importance est en rapport avec ceux dont les restes 
y ont ete renfermes. Au lieu de la pierre c’est du bois 
qu’employaient les constructeurs pour former la chambre 
funeraire, et la forme du monticule de terre ou de pierre 
qui recouvre le corps est d’une variete qui excuse 1’inat- 
tention dont ils etaient 1’objet jusqu’aux travaux de 
MM. Squiers et Davis. De cet usage transmis par leurs 
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peres de placer les tombes de leurs guerriers celebres sur 
une elevation, les Indiens ont conserve I’liabitude de choisir 
un point culminant, une situation riante ou remarquable 
par son panorama pour y placer egalement leurs morls.

Jusqu’en Oceanic, les morals qui contiennent les osse
ments des chefs rappellent la meme forme que les monu
ments funeraires du reste du monde. Pour etre faites de 
dalles de corail blanc, certaines de ces sepultures, reservees 
aux personnages de marque, n’en montrent pas moins que 
jusqu’en ces regions lointaines le culte des morts se mani
festo par les memes signes.

Maintenant, par quel lien mysterieux peut-on relier les 
megalithes de 1’Europe septentrionale et occidentale avec 
ceux de 1’Afrique du Nord et des Indes occidentales ? C’est 
ce qu’il est fort difficile d’expliquer. On constate bien 
une similitude de forme et un synchronisme apparent 
pour beaucoup d’eux; mais nul ne pent dire encore avec 
certitude a qui sont dus ces monuments prodigieux.

Les systemes les plus contradictoires ont ete mis en 
avant; mais il n'est guere possible d’en retenir plus de 
deux. D’apres 1’un, ces monuments seraient 1'oeuvre d’une 
race dite « people a dolmens », qui, selaocant des vallees 
indiennes, aurait marque son passage par ces etranges 
constructions megalithiques; il aurait meme eu deux 
points de depart differents, situcs 1’un au nord, 1’autre au 
midi. Ce systeme, seduisant par certains cotes, presente 
plusieurs lacunes; en outre, les auteurs, tout en indi- 
quant comme point de depart commun les vallees de 
1’Inde, ne peuvent suivre la branche qui descendit du 
nord dans nos regions qu’a partir du moment ou elle 
6tait deja en Scandinavie.

Le second systeme attribue aux Celtes proprement dits 
I’origine de ces monuments, et se base sur leur abon- 
dance dans les contr£es principalement occupees par les 
races celtiques. Sans entrer ici dans des considerations 
etrangeres au cadre restreint de cet ouvrage et que nous 
ne pourrions faire valoir brievement, il faut reconnaitre 

9
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que ce systemea de nombreux partisans et que les raisons 
invoquees par eux sont basees sur des consequences histo- 
riques difficiles & detruire : citons seulement, a titre de 
curiosite et comme temoignage de la fidelite persistante 
des Francs aux usages de leurs ancetres, cet edit de Char
lemagne interdisant a ses sujets d’ensevelir leurs morts 
dans les monuments des vieux paiens, et leur recom- 
mandant, au contraire, de les porter dans les cimetieres 
cliretiens.

Le point faible du second systeme est la difficulte de 
pouvoir preciser rigoureusement le berceau des Celtes, aux- 
quels on fait remonter ces ouvrages.



II. — L’ENSEVELISSEMENT

CIIAPITRE [Il

POSITION DES CADAVRES

Les squelettes de Solutre. — Cadavres assis, accroupis, replies sur 
eux - memes, couches de diverses manieres. — Moyens employes 
pour obtenir la position desiree.

Il est evident que chaque peuple, a chaque epoque, a 
suivi des usages differents dans la maniere de traiter ses 
morts. Ce traitement est un des signes a 1’aide desquels 
on pent essayer de da ter une sepulture.

Les squelettes complete les plus anciens dont on ait pu 
reconnaitre la position appartiennent a la station de So
lutre. En faisant des fouilles sur ce point devenu celebre, 
on a retrouve un certain nombre de foyers de forme 
elliptique sur lesquels avait ete depose le corps du de- 
funt. Presque tons avaient la tete tournee vers le cou
chant; sous la main droite £taient placees des armes de 
silex taillees a grands eclats, probablement les acmes pre- 
ferees du mort; un autre, au contraire, avait les mains 
soigneusement croisees sur le ventre. Autour de chaque 
foyer on avait apporte un entourage de dalles plates, pre
miere esquisse du dolmen , sans doute.

Il faut aller ensuite jusqu’a la pierre polie pour retrouver 
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des sepultures permettant de reconnaitre la position dans 
laquelle on placait les cadavres. Jusqu’a la pierre polie 
rhomme deposait ses morts etendus dans les cavernes; 
avec les dolmens il changea la position de ces depouilles; 
les cadavres furent ensevelis assis ou accroupis. Quelque- 
fois pourtant, soit pour obeir a la volonte du defunt, soit 
pour faire honneur a un personnage de marque, il etait 
6tendu tout de son long dans la chambre sepulcrale, et les 
morts de moindre importance qu’on enfermait avec lui 
etaient poses assis le long des parois du dolmen.

En France, aux Etats-Unis, dans I’Arabie, aux Indes, 
en Angleterre, au Danemark, presque partout ou nous 
rencontrons les dolmens et leurs analogues, nous retrou- 
vons les cadavres non etendus, mais assis, ou accroupis, 
ou replies sur eux-memes. Dans les chulpas du Perou, en 
Australie, dans beaucoup d’iles oceaniennes, les cadavres 
etaient et sont encore replies sur eux-memes.

En relrouvant tons ces cadavres renfermes dans de 
petits espaces, pour la plupart des caissons en pierre me- 
nages sous le dolmen, on a suppose qu’on voulait ense- 
velir le plus grand nombre possible de morts dans ces 
monuments qui cofitaient tant d’efforts, et menager un 
peu la peine des vivanls. Mais il faut bientot ecarter cette 
pensee quand on considere la multitude de ces sepul
tures et quand on obseive que si les cists contenant 
les squelettes sont de petite dimension, la plupart des 
monuments explores aure.i nt pu contenir bien davantage 
de morts.

Il faut plutot voir une pensee religieuse dans la position 
donnee au cadavre et y reconnaitre le sentiment, confus 
peut-etre, mais tres evident, d’une esperance de vie future. 
Le defunt devait attend re cette seconde existence au sein 
de la terre, la mere commune, dans la meme position 
qu’il avait dans le sein de sa mere veritable.

Aux ages subs£quents, apres que les hommes avaient 
adopte 1'usage de bruler leurs morts, on constate, vers la 
fin de 1'age du bronze, au commencement de 1’age du fer,
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un retour.a la coutume primitive de courber ses morts. 
Nous sommes inities k cet etat de choses par les fameuses 
sepultures de Hallstadt, dans la haute Autriche.

On a ouvert neuf cent quatre-vingts de ces tombes, 
qui occupent une surface considerable et qui marquent la 
place d’une vaste necropole. Les squelettes des uns gar- 
daient la position assise; les autres etaient couches dans 
diverses positions : souvent deux cadavres etaient places 
dans la meme tombe. G’etaient sans doute les epoux qu’on 
reunissait ainsi apres la mort, puisque les squelettes 
d’hommes etaient accompagnes d’armes, tandis que les 
squelettes de femmes portaient des ornements. Tantot ces 
squelettes se rencontrent mis & la suite 1’un de 1’autre, les 
pieds centre les pieds; tantot ils etaient cote a cote; d’autres 
fois ils etaient poses en croix 1’un sur 1’autre.

Dans les cas ou les cadavres etaient ensevelis assis, 
accroupis ou replies sur eux-memes, il fallait faire pren
dre au mort la position qu’exigeaient les usages et les 
croyances de ces ages lointains.

Les moyens ne pouvaient notablement diflferer de ceux 
des anciens, s’ils en differaient meme tant soit peu. Hero- 
dote nous apprend que les Nasomones, dans la Libye, 
obligeaient les malades a prendre, avant d'expirer, une 
position qui put faciliter 1’ensevelissement du cadavre assis.

Dans toute I'Amerique, tant au nord qu’au midi, les 
Indiens enveloppaient le cadavre, immediatement apres sa 
mort, dans une peau fraiche de cheval ou de guanaco qui, 
en se dessecbant, forcait le sujet a garder la position accrou- 
pie. Souvent meme, si le moribond etait un vieillard ou un 
malade ne laissant plus d’espoir, on n’attendait pas sa fin; 
on lui saisissait les jambes, qu’on placait le plus pres pos
sible de la poitrine, on attachait ensuite les mains aux 
jambes, et Ton enfermait le malheureux dans son enve- 
loppe, ou il ne tardait pas k rendre le dernier soupir.

Nous allons voir maintenant par quels procedes de con
servation quelques-uns de ces cadavres, remontant a une 
haute antiquite, sont parvenus jusqu’a nous.



CHAPITRE IV

CONSERVATION DES RESTES DOMAINS

Modes de preservation dans I’Amerique du Nord, au Perou, en 
Egypte, en Australie, en Laponie, etc. — Dessiccation des cadavres. 
— Depouillement des os. — La cremation; les urnes funeraires.

L’homme s’est constamment preoccupe des cadavres de 
ses proches; il a toujours essaye de les conserver le plus 
longtemps possible. Les moyens varies dont il a use dans 
ce but prouvent surabondamment son culte pour les morts.

Les plus anciens corps conserves a 1’etat de momies ne 
peuvent etre consideres comme monuments prehistoriques 
ailleurs qu’au Perou et dans I’Amerique du Nord, a raison 
de la date pen reculee a laquelle remonte 1’histoire de ces 
contrees.

On ne connait qu’une seule exception bien caract0risee 
en Europe, et cette exception se rapporte it Page du bronze 
au Danemark. En parlant du vetement, nous avons fait 
connaitre ce tombeau danois, sepulture d’un chef, si 1’on 
en juge par les soins pris pour la conservation du cadavre.

Etait-ce un usage general ou un fait isole? Le cadavre 
avait dte cousu dans une peau de boeuf, tout comme l’e- 
taient les momies peruviennes anterieures aux Incas, tout 
comme le sont encore aujourd’hui les morts de bien des 
peuplades non civilis£es. Dans nombre de tombes des 
mounds americains et dans de vieux yourtes lapons, le 
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cadavre etait entoure de bandelettes d’ecorce, de la meme 
facon que les Egyptiens entouraient les leurs de bandelettes 
de toile. Ainsi que le veulent plusieurs savants, y aurait-il 
dans ce point de grande ressemblance un argument en fa- 
veur d’une origine commune aux Egyptiens et aux Ame- 
ricains primitifs ?

En Europe, surtout en Angleterre, on a trouve la 
preuve que le mort etait enterre avec ses habits; la position 
des boutons retrouves dans des tombes ne pent faire doute 
a cet egard. Les nombreuses aiguilles et epingles recueillies 
dans d’autres sepultures de Page du bronze montrent que 
1’on enveloppait etroitement le mort dans un linceul.

Dans les mounds, ce linceul est une natte d’ecorce; 
d’autres fois, des plaques de mica le recouvrent en entier.

La dessiccation etait le mode le plus generalement adopte 
pour empecher la putrefaction des corps. En Egypte, ou 
1’embaumement pourrait bien avoir ete une mesure de sa- 
lubrite prescrite en raison des debordements du Nil, qui 
auraient developpe les miasmes deleteres, le corps etait ou- 
vert au moyen d’un couteau de pierre, les entrailles etaient 
retirees et remplacees par des aromates. Les Guanches des 
iles Canaries sechaient le cadavre a 1’air, puis 1’envelop- 
paientde peaux de chevres apres 1’avoir enduit d’un vernis 
soigneusement prepai-ό; en Auslralie, dans la Nouvellc- 
Zelande, les corps etaient dess^ches. Les Peruviens enter- 
raient leurs Incas avec des soins inou'is; le cadavre, soi
gneusement embaume, etait assis sur un siege d’or, revetu 
du manteau royal, et semblait toujours troner; les nobles 
partageaient ce mode de sepulture, et 1’on mettait devant 
eux, sur 1’aire de la caverne, un repas prepare. Une grande 
quantite de chulpas, placees sur les flancs des Cordilleres, 
contiennent les morts a 1’etat de momies cousues dans une 
peau, dans un sac, renfermees dans une corbeille, un vase 
de terre ou des nattes.

Dans les huacas, les Peruviens obtenaient la conservation 
du corps en remplissant la tombe de sable extremement fin 
et sec.
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En Europe, 1’embaumement parait avoir ete connu des 

les ages les plus recules, & en juger par certaines decou- 
vertes faites en Auvergne.

Faut-il y voir un changement d’habitudes dii a une in
vasion orientate ou a un changement de moeurs introduces 
par le temps? On est mal fixe έ, cet egard, mais on peut 
constater que 1’usage d’incinerer les cadavres est devenu 
general a 1’age du bronze, et que si les cadavres n’&aient 
pas inhumes as:is ils etaient brules. Cependant la crema
tion etait connue avant cette epoque : les cadavres de So- 
lutr£ portent des traces d’ustion; on la retrouve plusieurs 
fois pendant 1'epoque neolithique et dans les dolmens.

Si generate que fut devenue cette coutume d’incinerer 
les corps, etbien qu’on l.i rencontre depuislaGrecejusqu’a 
la Grande-Bretagne, de 1’Etrurie & la Russie meridionale et 
jusque dans les deux Ameriques, I’ensevelissement avait 
ete pratique concurremment & elle. Pas plus alors que de 
nos jours, les vieux usages netaient absolument effaces par 
I’introduclion de moeurs nouvelles; quelques puissants que 
fussent les envahisseurs dont on recevait 1’empreinte, ils 
ne parvenaient pas a detacher certaines families des cou- 
tumes de leurs peres.

Plus tard, quand le fer vint a son tour detroner le bronze, 
on put constater un retour a 1’inhumation; la cremation 
fut de nouveau preferee a I’ensevelissement. A en juger 
par les tombes de Hallstadt, qui nous sont un precieux 
enseignement, I’incingration semblait alors reservee aux 
riches. En effet, on remarque une bien plus grande ri- 
chesse d’ornements dans les tombes ou sont les corps 
brdles que dans les tombes ou le squelette est entier.

C’est a I’Angleterre qu’appartiennent les premieres cons- 
tatations les plus completes de 1’incineration entiere du ca
davre; c’est dans ce pays qu’ont ete rencontrees les pre
mieres urnes funeraires dont la grossiere fabrication indique 
la plus haute antiquite. Ce genre de vases a ete constate 
dans une foule de monuments, dans tons les pays ou la 
cremation etait pratiquee.

9*
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Peut-etre, par suite de moeurs locales, peut-etre aussi a 
titre de protestation contre un nouvel etat de choses, la 
combustion du cadavre n’etait pas toujours complete; quel- 
quefois c’dtaient seulement les pieds, les mains ou la tete 
du defunt qui etaient epargnes. A Hallstadt, on constate 
un certain nombre de sepultures ou 1’urne cineraire est 
surmontee de la tete du defunt ou bien est placee sur le 
petit monument interieur que contient le tombeau.

Serait-ce une continue perpetuee a travers les ages et 
dont la source remonterait a l^poque du fer dans ces re
gions ? Mais il est curieux de constater que, dans certains 
villages de la Suisse catholique, les corps sont repris apres 
avoir sejourne un certain temps dans les cimetieres, les os 
reunis et les cranes exposes sur une petite console, dans 
1’eglise, apres avoir recu au front une inscription ornee, 
portant le nom de celui a qui il appartenait.

11 etait enfin, suivant toute vraisemblance, un dernier 
moyen de conserver les restes des morts que Ton avait 
affectionnes : c'etait de les depouiller de leur chair et de 
reunir les os. C’est dans les longs-barrows de 1’Angleterre 
que cet usage a ete le plus souvent constate. Pour I’etablir, 
les archeologues se fondent sur cette circonstance conside
rable que les os se rencontrent pele-mele dans un espace 
6videmment trop exigu pour avoir pu contenir le corps du 
defunt.

Ce bizarre mode de sepulture a du. exister reellement, 
car il se rencontre encore dans certaines tribus du Nord- 
Amerique, oil les ossements seuls sont enterres apres avoir 
ete reconverts d’une couleur brillante. Dans ses voyages a 
Ta’iti, le capitaine Cook avait constate le meme usage. Un 
edit du pape Boniface VIII interdit cette pratique commune 
au moyen age, et 1’on cite le due Leopold d’Autriche qui, 
etant mort en Apulie, eut ses chairs enterrees au Mont- 
Cassin, tandis que ses ossements furent inhumes dans sa 
patrie.



III. — LES RITES FUNERAIRES

GHAPITRE V

CEREMONIES FUNEBRES

Le culte des morts aux temps prehistoriques. — Repas et sacrifices 
funebres. — Offrandes votives.

Des le moment ou Ton pent saisir d’une facon a pen pres 
generate la marque de son existence, l’homme nous appa- 
rait avec cette grande idee dont il a laisse les traces puis- 
santes : pour lui, tout ne finit pas avec la vie; au dela du 
tombeau ila 1’esperance ou la crainte d’une recompense ou 
d’un chatiment.

Le soin que les premiers hommes donnaient deja a leurs 
sepultures, I’importance des monuments qu’ils elevaient a 
leurs morts, indiquent que, de tout temps, ils se sont crus 
appeles a des destinees meilleures. Si mal definies que 
fussent ces croyances, si incertain que flit le sentiment 
auquel ils obeissaient en respectant les morts, en les hono
rant, ces manifestations sont des arguments en faveur de 
I’immortalite de I’ame humaine.

Ces manifestations ne se bornaient pas a la sepulture; 
il existait des rites funeraires dont le detail nous est 
inconnu, mais dont Γensemble pent etre retabli, et des 
ceremonies funebres dont il est facile de reconstituer quel
ques phases.
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Presque partout, des les Ages les plus recuhs, nous en 
retrouvons les traces.

La principale ceremonie consistait en un repas. Ces 
repas elaient faits en 1’honneur des morls. Si Ton pent 
juger de leur importance par 1’abondance des debris qu’ils 
ont laisses, il est a croire que la reunion motivee par la 
lugubre ceremonie tournait parfois a 1’orgie; des masses 
de viandes provenant, d’apres Page de la sepulture, du 
mammouth, de 1’ours, du cheval, du renne ou du boeuf, 
devaient etre englouties dans ces festins ou se celebraient 
sans doute les qualites dudefunt.

En etudiant les couches diverses qui composent le sol 
des cavernes, on a pu se convaincre que chaque sepulture 
donnait lieu a des repas de ce genre. Cette continue, dont 
il est difficile de demeler 1’origine, est tellement dans 1’ins- 
tinct humain que nous la retrouvons, se perpetuant a tra
cers les ages, pratiquee sur tons les points du globe, par- 
venue jusqu’a nous et se maintenant avec persistence dans 
les basses classes.

Les hommages rendus au mort au moment de 1’ense- 
velissement ne se bornaient pas a des festins; il y avait 
egalement des sacrifices dans lesquels on immolait des 
animaux, et, triste verite, de nombreuses victimes hu- 
maines.

Nous avons vu precedemment que l’homme avait elean- 
thropophage a toutes les epoques de son antique enfance, 
que la vie de son semblable n’avait a ses yeux qu’une va- 
leur negative et qu’il se nourrissait des victimes de la 
guerre. Il est done fort probable qu’il faisait entrer un 
certain nombre d’etres humains dans le repas des fune- 
railles, et que les os humains calcines, fondus pour en 
extraire la moelle, provenaient en partie de ces sinistres 
agapes.

Non seulement des etres humains elaient immoles et 
manges en 1’honneur du mort, A propos de ses funerailles, 
mais de nombreuses preuves demontrent qu’a 1’epoque 
neolithique des victimes etaient enterrees avec lui. A dater 
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de ce moment, le culte rendu a la mort revet des allures 
de luxe, et nous sommes autorises a supposer que les 
femmes, les esclaves, les serviteurs etaient condanmes a 
suivre dans la tombe le cadavre de leur maitre.

On connait de nombreuses sepultures, aussi bien en 
Europe qu’en Afrique et en Amerique, ou le mort prin
cipal, couvert des plus riches ornements, occupe le milieu 
de la cbambre s6pulcrale, tandis qu’autour de lui sont 
ranges ceux qui lui ont ete sacrifies, afm de 1'aider et de 
le servir dans la nouvelle existence qu’il allait commencer.

Dans bien des cas, cependant, un pareilsoin ne presidait 
pas au sacrifice. Les victimes etaient brulees, devorees, et 
leurs ossements jetes dans la tombe du mort, ou bien, s’il 
n’y avait pas incineration, les cadavres avaientete pousses 
pele-mele dans la tombe de celui qu’on voulait honorer. 
Souvent on a pu constater qu’au lieu d’etre brulees ou 
egorgees, les victimes etaient precipitees vivantes dans le 
sepulcre et qu’elles y mourraient accablees des pierres 
dont on les lapidait, ou de la terre qu’on rejetait sur elles; 
plusieurs cadavres prouvent, par leur attitude tourmen- 
lee, qu’ils ont dii finir ainsi. Signe probable d’une cer- 
taine variete dans les rites funeraires, il est des tombes 
ou les victimes choisies n’etaient que des femmes et des 
enfants; dans d’autres, le cadavre d’unefemme est presque 
toujours accompagne d’un squelette de petit enfant: ce qui 
fait supposer qu’on enterrait ensemble la mere etl’enfant, 
quand la mere mourait en lui doncant le jour ou quand 
elle le nourrissait encore.

L’hommage rendu au mort se compl&ait par des of- 
frandes votives. Elles consistaient, dans les ages primitifs, 
a d6poser aupres du mort les armes et les instruments 
necessaires a ses besoins dans sa vie nouvelle; plus tard 
on y ajouta les objets qu’il avait aimes et divers ornements 
destines sans doute aux liberalites que le defunt aurait a 
faire.

En outre, un repas etait depose aupres de lui; c’est ainsi 
que s’explique la presence, presque dans chaque tombe,



206 LES PREMIERES CONQUETES DE L’HOMME

des nombreuses poteries qui ont servi a contenir les ali
ments du defunt. Durant les ages qui ignoraient encore 
1’usage de la poterie, les mets etaient simplement deposes 
sur le sol de la caverne.

Avec la pierre polie, et plus tard avec le bronze, se mo- 
difia la nature des offrandes. Soit qu’on vouliit combler le 
mort de presents plus nombreux, soit, plus probablement, 
que ’ le sentiment du surnaturel fiit plus developpe et 
qu’on reconnut 1’immaterialite de 1’esprit humain, on se 
borna a deposer aupres du mort des representations, des 
reductions des objets qu’on lui offrait. On ne pent expli- 
quer par d’autres raisons la delicatesse de travail qui dis
tingue certaines armes trouvees dans les tombeaux de la 
periode paleolithique; on y a trouve des fleches si fines, si 
admirablement taillees qu’elles ne depassaient pas une lon
gueur de 7 millimetres sur une largeur de 4- millimetres. 
Dans de nombreuses tombes des periodes du bronze et du 
fer, on constate une foule d’instruments de toutes matieres 
dont les dimensions eloignent toute idee d’avoir jamais 
servi et ne permettent point d’autre supposition que cello 
d’objets votifs.

Les plus nombreux de ces objets sont des celts, impro- 
prement appeles haches. Pendant longtemps on leur a at- 
tribue cette destination sans remarquer suffisamment leur 
forme, qui est, non celle d’une hache, mais bien plutot 
celle d’un cone dont la base est aplatie. Ges instruments, 
tous fabriques en pierre polie, ne peuvent etre d’aucun 
usage pratique et exigeaient des soins mjnutieux dans 
leur fabrication. En Bretagne, on ils sont surtout abon- 
dants, on les taillait dans les pierres les plus races, sou- 
vent etrangeres a la contree et meme a I'Europe. Leurs 
dimensions variaient peut-etre selon le rang du person- 
nage, peut-etre aussi selon la fortune du donateur; les 
plus petits n’ont que 3 centimetres; les plus grands , veri- 
tables raretes archdologiques, atteignent jusqu’k 45 centi
metres.

On a egalement remarque que beaucoup d’entre eux 
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sont brises intentionnellement; car aucun, qu’il soit in
tact ou fracture, ne porte de trace de service. Aux yeux 
des archeologues , ces cassures, toujours accompagn£es 
d’un plus ou moins grand nombre d’eclats de silex, doi- 
vent etre la continuation d’un usage remarque aux epoques 
paleolithiques, usage consistant a couvrir d’eclats de silex 
le corps place dans son tombeau. En France, dans cer
taines tombes de la Haute-Savoie remontant a 1’age de la 
pierre taillee, le corps, ainsi que les objets disposes pres 
de lui, avait du litteralement disparaitre sous la couche 
des eclats de silex qui avaient ete places dans la sepulture.

Il s’agit la d’un rite funeraire dont on pourrait peut-etre 
bien voir le souvenir dans cette habitude si generale des 
pays de montagnes, ou chaque passant jette une pierre sur 
les lieux marque's soit par un accident, soit par un crime.



CHAPITRE VI

LES TROPHEES ET LES AMULETTES

Tropliees humains. — Les cranes perfores. — Rondelles craniennes. 
— La trepanation. — Maniere d’operer.

Une des decouvertes les plus curieuses relatives aux 
ages prehistoriques est, sans contredit, celle des tropliees 
humains et des cranes perfores.

Les reliques humaines devenaient des aniulettes pre- 
cieuses pour leurs possesseurs. Les tombes et les cavernes 
des premiers ages de la pierre nous ont garde les colliers 
de dents humaines qui servaient de parure aux troglodytes 
contemporains du mammoulh, les cranes humains dont 
ils faisaient des coupes a boire dans les ceremonies, les 
os humains servant d’amulettes ou de parure et meme 
transformes en batons de commandement.

En 1873, le docteur Prunieres recueillait dans divers 
dolmens et grottes de la Lozere des fragments osseux de 
formes diverses, dont la taille variait d’une piece de deux 
francs a une piece de cinq francs, percees d’un trou de 
suspension, et qu’il reconnut pour etre des morceaux de 
cranes. Ces rondelles, ainsi qu’il a nomme ces debris hu
mains, dtaient placees sur ou dans le voisinage de cranes 
presentant une perforation qui, chaque fois, semblait in- 
tentionnelle.
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D’autres decouvertes vinrent s’ajouter a celle-ΙΑ. De nom- 

breux cranes, portant parfois jusqu’k trois ou quatre ou-

Amulettes humaines.

vertures, furent etudies principalement par M. Prunieres 
et par le professeur Broca. Il fut reconnu qu’on se trouvait

Rondelles crilniennes.

en presence d’un des plus etranges rites funeraires des 
temps prehistoriques.

Beaucoup de ces cranes presentaient des sections nettes; 
tantot ces blessures etaient associees a d’autres indiquant 
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un travail de reparation, et tantot Ton constatait que la 
reparation etait complete sur certains points. D’ou Γοη de- 
vait conclure que certains de ces cranes avaient ete trepa- 
nes tant du vivant de I’individu qu’apres sa mort, et que 
les autres n’avaient subi qu’une trepanation posthume.

Ces cranes appartenaient a des sujets de tout sexe et de 
tout age; mais on observait que ceux sur lesquels se mon

trait un travail de reparation soit complete, soit simple- 
ment avancee, avaient appartenu a des sujets jeunes, et que 
la reconstitution de la substance osseuse etait d’autant plus 
avancee que le sujet paraissait avoir ete plus jeune au mo
ment de 1’operation. On observait egalement que la plu
part de ceux sur lesquels on constatait une cicatrisation, 
portaient sur les bords de ces plaies d’autres ouvertures 
sur 1 esquelles on avait applique des pieces de meme forme 
empruntees a d’autres cranes, comme si Ton avait voulu 
restituer au cadavre ce qu’on lui avait enleve.

Les etudes approfondies auxquelles s’est livre le profes- 
seur Broca sur ce sujet, demontrent que cette coutume 
s’est r£pandue universellement a 1’epoque de la pierre po-



1. Trepanations posthumes.
2. Trepanations operees pendant la vie.
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lie, du nord au midi, au couchant comme au levant, 
aussi bien au Perou qu’en Afrique ou dans le nord de 
1’Amerique.

L’illustre savant a pu reunir assez de preuves pour nous 
apprendre qu’il fallait attribuer ces singulieres entailles a 
deux causes distinctes. Son avis et celui de plusieurs ecri- 
vains competents est que les trepanations durant la vie 
etaient pratiquees dans un but therapeutique et par super
stition; les trepanations posthumes avaientla superstition 
pour seule cause.

Les ossemefits que les fouilles ont mis a jour nous mon- 
trent que, tout sauvages qu’ils etaient, les premiers hommes 
avaient des notions chirurgicales elementaires tres sures; 
on a pu reconnaitre maintes fois des consolidations de 
fractures fort correctement reussies. Il est ii presumer que 
pour certaines affections telles que 1’epilepsie, 1’idiotisme, 
les convulsions ou 1’alienation mentale, pour les maladies 
des os ou les blessures a la fete, on pratiquait la trepana
tion afin d’atteindre le mal dans la source qu’on lui recon- 
naissait.

Mais le nombre des trepanes etait trop considerable pour 
avoir eu comme but unique la guerison du sujet; en outre, 
tons les sujets trepanes avant la mort dtaient jeunes, et 
quelques-uns portaient meme la marque de plusieurs tre
panations faites de leur vivant. Il fallait done voir en cette 
pratique une ceremonie, une sorte d’initiation religieuse. 
Probablement que 1’enfant ainsi traite acquerait aux yeux 
de la foule une verlu particuliere; quand, apres un plus 
ou moins grand nombre d’annees, il mourait, ses proches 
taillaient dans les parois du crane les plus rapprochees de 
la blessure une ou plusieurs rondelles qui devenaient de 
precieuses reliques dont ils ne se separaient plus, meme 
apres la mort. On ne voulait pas, toutefois, que ces muti
lations pussent etre pour le clefunt un obstacle a son entree 
dans la vie nouvelle qui 1’attendait, et Ton empruntait a 
un autre crane une rondelle servant a remplir la place de 
la perforation.
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Lc savant professeur nous apprend encore que cette ope

ration, toute terrible qu’elle pent paraitre, n’est pas des 
plus redoutables quand elle n’a pour but que 1'enlevement 
d’une partie du crane sans l£sion traumatique. Il a expe- 
rimente sur de jeunes chiens en se servant d’eclats de silex 
quaternaires, et il a parfaitement reussi.

Suivant lui, les sections se pratiquaient a 1’aide d’un 
silex agissant comme un burin, une rainure etait prati- 
quee en grattant toujours au meme endroit jusqu’a ce que 
la parcelle d’os fut detachee, ce qui, sur un sujet jeune se 
pretant a I’operation, n’etait ni dangereux ni difficile, 
d’autant que jamais la partie anterieure du crane n’etait 
altaquee; c’etait toujours sur les parietaux qu^se faisait 
la trepanation vivante. w

Quoi qu’il en soit du mode d’operer, 1’existence de cette 
coutume est prouvee pour le passe; ces mutilations sem- 
blaient etre un titre a la consideration. Elleprouvait, comme 
le mode de sepulture, comme les monuments, comme les 
autres rites funeraires, le culte profond qu’on portait aux 
morts; c’etait, sous sa forme brutale, une eclatante ma
nifestation du sentiment religieux dont l’homme, a tous 
les degres de la civilisation, a toutes les epoques de sa vie, 
n’a jamais pu se d6fendre.

Ici s’arrete la tacheque nous nous sommes imposee. Sans 
doute, bien des points relatifs a I’anciennetS de l’homme 
n’ont pas ete traites par nous; ils exigeaient un cadf$ plus 
etendu que celui dans lequel nous devions nous renfermer. 
Tant de problemes concernant 1’enfance de I’humanit? ne 
sont encore qu’entrevus; tant de questions se rattachent a 

r ce sujet si vaste, qu’il edt ete imprudent de les aborder ici
sans etre en mesure de les approfondir. La science jpjfhis- 
lorique, malgre tout le cliemin parcouni par-elte, est 
encore chancelante et ne fait que begayer. G’cst prcjjable- 

• ment se renfermer dans la verite que de dire avec 1 enji- 
nent archeologue bj^ton, le docteur de Closmadeuc, que les 
classifications adofijLs jusqu’ici pour 1’archeologie seroht
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plus tard detruites par la science comme un echafaudage, 
quand est termine 1’edifice a la construction duquel il a 
servi.

C’est pourquoi, dans le petit volume qu’on yient de 
parcourir, nous avons suivi un plan de travail different 
de nos devanciers; nous avons soigneusement evit6 toutes 
les questions graves mal elucidees ou trop complexes, afin 
de ne pas etre entraine ά des affirmations que notre con
science ne pourrait accepter, afin de ne pas etre expose 
plus tard & des retractations, afin aussi de ne conduire le 
lecter.L ’jue par des chemins debarrasses d’entraves.
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