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DIX ANS DE RECHERCHES 

Depuis 1965 les recherches préhisto- 
riques dans le plus grand désert du 
monde n'ont cessé de progresser et de 
se multiplier rnalgré les difficultés de 
tous ordres rencontrées par les cher- 
cheurs, particulikrement dans l'obtention 
de crédits pour des missions qui devien- 
tieilt de plus en plus cotiteuses. 

Dans l'ensemble du Sahara, pour des 
raisons politiques évidentes, la recher- 
che reste, pour I'essentiel, oeuvre de pré- 
historiens francais dout certains conti- 
nueilt a résider dans les pays du Ma- 
ghreb, mais ces travaux sont contr6lés 
o ~ i  animés par des instituts locaux na- 
tionaux: le Centre de recherches anthro. 
pologiques préhistoriques et ethnogra- 
phiques eil Algérie, 1'Institut national 
d'Archéologie et d'Arts en Tunisie, la Di- 
vision de I'Archéologie des Monuments 
historiques et des Sites au Maroc. En 
France meme, des laboratoires du Centre 
Natioilal de la Recherche Scientifique 
(C.N.R.S.) ont orienté leur activité de 
recherche préférentiellement vers I'Afri- 
que du Nord et plus particulierement 
vers le Sahara, tels le Laboratoire d'An- 
thropologie et de Préhistoire des Pays de 
la Méditerranée occidentale (Aix-en-Pro- 
vence, Université d'Aix-Marseille 1) qui 
recoit régulikrement des stagiaires d'ori- 
gine maghréhine, le Centre de recherches 
sur les zones arides, 1'Institut de Paléon- 
tologie Humaine et le Museum d'Histoire 
Naturelle a Paris qui dirigent des recher- 

PREHISTORIQUES AU SAHARA 

ches en Mauritanie tandis que des cher- 
cheurs de 1'O.R.S.T.O.M. ont fait grande- 
ment progresser les connaissances dans 
le Niger et le Tchad. Au Sénégal, l'Asso- 
ciation sénégalaise pour l'étude du Qua- 
ternaire africain (A.S.E.Q.U.A.) publie ré- 
gulierement un Bulletin de liaison qui in- 
téresse tous les préhistoriens saharieils. 
Une ~Recherche Coopérative sur Program- 
me,, du C.N.R.S. sur sl'origine et l'évo- 
lution des populations sahariennes, a pen- 
dant sept ans (1967-1973) coordonné et 
financé les recherches dans le Sahara sep. 
tentrional et les massifs centraux. Pendant 
le meme temps des missions italiennes de 
I'Université de Rome se sont rendues au 
Fezzan et une mission hritannique a effec-' 
tué des recherches dans le Ténéré du Tef- 
fassesset. Enfin dans le Sahara méridional 
il importe de citer la place tenue par 1'Ins- 
titut fondamental de 1'Afrique noire de 
I'Université de Dakar. Le Mali, le Niger 
et le Tchad ont leurs propres instituts de 
recherche en Archéologie et Sciences 
Humaines. 

Le Sahara est si vaste que l'informa- 
tion n'est pas toujours systématique. J1 
n'est donc pas possible de citer tous les 
organismes de recherche qui travaillerit 
episodiquement sur la Préhistoire saha- 
rienne; mais il faut souligner la part im. 
portante tenue par les Géologues quater- 
naristes, particulikrement ceux du Labo- 
ratoire C.N.R.S. de Bellevue (Paris) qui 
ont effectué un grand nombre de mis- 
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sions soit dans le Sahara nord-occideiltal, 
soit dans le Sahara rnéridional, soit sur 
le fittoral atlantique. 

Pour publier leurs découvertes les 
Préhistoriens spécialistes du Sahara dis- 
posent d'un nombre suffisant de pério- 
depuis la disparition des célebres Tra- 
cialisé dans les questions sahariennes 
depuis la disparition des célebres Tra- 
vaux. de 1'Institut de recherches saha- 
rieilnes, Alger (dernier volume paru, 
t. XXVII, 1969). La revue Libyca, An- 
thropologie, Préhistoire, Etnographie, 
créée en 1953 a publié son 21'"'~olurne 
aiinuel en 1973, elle est I'organe du Cen- 
tre de recherches Anthropologiques, Pré- 
historiques et Etnographiques d'Alger 
qui publie en autre les Travaux du 
C.R.A.P.E. (7 volumes parus) et surtout 
les Mémoires (25 volumes parus dont 2 
hors série). 

Parmi les autres périodiques publiés 
en Afrique du Nord, le Bulletin d'Ar- 
chéologie marocaine (Rabat), Africa (Tu- 
nis) et Libya Anriqua publient parfois des 
articles intéressant la Préhistoire saha- 
rienne. 

Parmi les périodiques publiés en Eu- 
rope, nombreux sont les revues et bulle- 
tins qui publient parfois des études sur 
le Sahara préhistorique; suivant I'ordre 
de fréquence nous citerons le Bulfetin de 
la Société préhistorique francaise (Paris), 
les Travaux du Laboratoire dlAnthropo- 
logie et de Préhistoire des pays de la Mé- 
diterranée occidentale (Aix-en-Provence), 
Quaternaria (Rome), 1'Anthropologie (Pa- 
ris), Bulleti11 et Mémoires de la Société 

drAnthopologie de Paris, Objets et Mon- 
des (Paris), Origii~i (Rome), Trabajos de 
Prehistoria (Madrid), Ampurias (Barcelo- 
ne), The Journal of Royal Ai~thropologi- 
cal Institute of Great Britain and Ireland 
(Londres). etc. 

TRAVAUX DANS LE SAHARA SEPTENTRIONAJ.. 

Pour des raisons méthodologiques et 
conformément a un découpage culturcl 
surtout sensible au Néolithique, il nous 
semble opportun d'examiner séparément 
les travaux effectués au cours des dix 
dernikres années dans le Nord du Sahara 
qui est étroitement lié aux régions inédi- 
terranéennes du Maghreb et ceux qui iil- 
téressent la partie centrale et méridionale 
dont les caracteres sont différents. 

Les recherches sur le Paléolithique iil- 
férieur et moyeii furent surtout entrepri- 
ses par des géologues quaternaristes, mais 
il importe de mettre en vedette I'analyse 
typologique par L. Ramendo de I'impor- 
tante série de galets aménagés (pebble- 
tools) de Reggai; ' cette ailalyse servit de 
base a I'établissement d'une méthodolo- 
gie dont I'application tend a se généra- 
1iser.l Si on excepte quelques récoltes 
sporadiques dans 1'Est du Sahara algérien 
(galets aménagés de 1'Erg Bourahret, bi. 
faces de I'Acheuféen final d'Amguid), c'est 
dans la partie occidentale du Sahara, sur- 
tout dans la Saoura, qu'ont porté les prin- 
cipaux travaux. H. Alimen y étudia l'évo- 
lution des hachereaux4 et apres la these 
de J. Chavaillon consacrée aux formations 

l .  R A M K K U ~ .  L. (l9o3), Les galsls amhcugds da Rq,ga+z (Sahira),  dsns Libyca, Xf, yags. 43-74, 
2. R n ~ o u ~ ,  1.. 11865), Procédds d'annJvse 81 gzicsiions de leririinologia dans 1'Clade des crissmbles inrlw- 

ti,iels d" Paliolilhipuc in!kicirr cn Afriquc d u  N w d ,  Bacl<ground to Evolntion iri Airica, pags. 701-735. 
3. Bineasov, P. (19GGI. Cialels ai>ióza,ods d u  Maghveb el du Sabura, Fichcs typoiogiques africaiiics, 



sédimentaires de la région (1964), G. Con- 
rad a pu préciser les Ructuations cli- 
matiquess. et l'évolution morpholo- 
gique.' 

La poursuite des recherches a permis 
J. Chavaillon d'associer étroitement, au 

moins pour la Saoura, cycles sédimentai- 
res et industries préhistoriques. Cette sC- 
querice peut etre établie ainsi: 

Pléistocene récent: Saourieii. Atérien. 
Pléistocene moyen: Ougartien. Acheu- 

Iéen. Taourirtien. lndustrie a bifaces ab- 
bevilliens et galets aménagés. 

Villafranchien: Mazzérien. Pré acheu- 
Iéen (= Pebble culture). 

Désormais demeure possible l'établissc- 
ment d'une bonne corrélation avec le 
Maghreb, 1'Europe et I'Afrique orientale. 

Dans le Sud marocain les galets ;m& 
nagés sont particulierement nombrbux, 
tant dans la région d'Akka, dans la vtillée 
du Draa que sur le versant méridionai du 
Djebel Sarho (Tazzarine). P. Bibersonqui 
a consacré de nombreuses années a l'étude 
du Paléolithique inférieur du Maroc atlgn- 
tique a étendu ses recherches au Sahara 
mauritailieii o* I'Acheuléen évolué comp. 

tant bifaces et hachereaux est bien repré- 
senté dans t'Adrar.8 

C'est dans l'étude de 1'Atérien que les 
connaissances ont le plus progressé, mal- 
gré des tentatives pour maintenir I'idée 
dépassée de I'ige récent de cette indus- - 
trie;' il est désormais acquis que, meme 
au Sahara, l'Atérien, caractérisé par ses 
pédonculées, appartient au Pléistocene 
récent contemporain du Wurm 11 et du 
Wurm 111." Au Sahara il tient la place 
d'un Moustérien dont la tres grande ra- 
reté sinon l'absence est maintenant ad- 
mise par la plupart des chercheurs, mal- 
gré la présence sporadique d'industries 
de débitage levallois. Les progres de l'é- 
tude morphologique et typologique " per- 
mettent de mieux cerner les problemes 
posés par chaque, gisement. Plusieurs de 
ceux-ci, dans la Saoura encore, ont , fai~ 
l'objet d'atlalyses tres précises et com- 
pletes, telles sont les études de N. Cha- 
vaillon sur la Zaouia el Kebira l 2  et Hassi 
Ouchtat." 

Les industries qui succedent a VA&- 
rien et précedent le Néolithique sont en- 
core mal connues; elles ont fait cepen- 
dant, au cours de la derniere décennie, 
l'objet de plusieurs études importantes. 

3. CONRAD, C. (1067), LCS !luclualinns cliri~ntiqucs r4ccr~las dans l 'Es t  du Slibara occir?etztnl algéfiefz, dans 
C o n p .  Paaafr. da Préiiisi., D<iAe.v, 1967, pags. 343-349. 

G.  ALIMRN, H.;  BEUCHIZR, F., et CONIIAD, G. (IQGfi), Cbronologie du dcritiev cyclc Pluuinl-A~ide ni< Salaoro 
~oi,,l-occidod~l. {lans C.  R. da 1'Acad. des Sc., t .  263, pags. 5-8. 

7. C0~\'llh13, C. (1969). I.'Puolulim contineqlalc post-h~rcyniesnz du Sahara nlgkien (Saowvu, Erg Ckech, 
Ta>tezroufl, Ahnct-n(io+dir), Publ. Centre Rcch. Zones Aridís, C.N.R.S.,  Paris, ser. GCol., ria 10, 527 pags., 
248 fig. et tabl., 1.1 pl . ,  6 cartes h., t. en couleur. 

8. Brezason, P. (1972), A'otes sur 1'Acheuléea éuolué de I ' A d ~ a r  Mauwilanien, dans A6tps du 6¿ Congr. 
linfiafr. de PrCkisl., Dakar, 19C7, pags. 114-118. 

9.  Hucor, H.  (1966). Le PaiPoliihiqz*c t~v>winill dans I'AfYjrj~o de 1'Otieit. Bacl<grouiirl to Evoiution iii 
Africa, pags. 629.655: (1966), Limites ~néridionnles da Z'Alérien, dans V Congr. panaiv. de Pvchisloria y de Esiudio 
<Id Cualernavio, 11, 6,  Santa Cruz de Teneriíc, pags. 95-108. 

10. CAMPS, G.  (19731, L'Age de I'Atévien nord-africain ct saharicn, dans Estudios dedicados al Pvolcsor 
L .  Peiicot, Barcelona, pags. 29-46. 

11. TIsrec, J .  (1965), Puocédé d'analyse cf gueslions de lerminologic concernanl l 'itude dds cnso~nbles indui-  
lriels du PalÚolitdique ricen1 ct de l'Epipaléolilhique dam 1'Aj~igue du Nord-Oucst, Background to  Evolutioii iii 
Arrica, pngs. 771-820. 

12. Cnnvhr~LoN, N. (1971), L'Alérien de l o  Zaouia el 1i.ehira au  Sahara ~zord-occidnztai (République 
A/g&ic<znd, daiis Libyca, SI>(, p g s .  9-51. 

13. Clfnvnr~~oru, N. (1973). L'Alérien de Hassi-Ouciitnt dwzs les vzonts d'Ougarfa (Sahara nord-occidentalj. 
dans  Libyca, X S I ,  pags. 91-138. 



Les industries du q c l e  des lamelles>>, 
ainsi désignées par E. G. Gobert dans lc 
Sud tunisien ont les premieres attiré l'at- 
tention, mais aucune étude nouvelle, sinon 
les observations ~tratigraphiques,'~ ne leur 
a été consacrée; toutefois des fouilles pro- 
chaines doivent avoir lieu a Menchia; l'a- 
nalyse morphologique des collections pro- 
venant des différents gisements est re- 
prise avec une méthode plus rigoureuse. 

Nous ne connaissons pas encore les re- 
lations ou la parenté qui doivent &re 
établies entre les industries du Sud tu- 
nisien et celles reconnues plus a l'ouest 
dans la région d'ouargla et la vallée de 
l'oued Mya que nous avons proposé dz 
nommer Méllalien.'s Le gisement le plus 
important est celui d'Hassi Mouilah dont 
la publication c~mmence. '~ L'industrie du 
Méllalien est certes plus récente que celle 
de 1'Horizon Collignon, comme le prou- 
vent sa position stratigraphique et les da- 
tations par le 14 C (8600 i 150 B. P. soit 
6650 B. C., 7650i 150 B. P. soit 5700 B. C.). 
Les autres comptages effectués sur d'au- 
tres gisements découverts et étudiés par 
G. Aumassip " se rapportent également 
au VIE"'"il.lénaire av. J. C. Ces indus- 
tries sont donc coiltemporaines du Cap- 
sien supérieur évolué dont elles sont pour- 

tant nettement distinctes (rareté ou ab. 
sence des microlithes géométriques, tres 
fort indice de lamelles a bord abattu). 

L'existence d'un Capsien vraiment sa- 
harien semble devoir 4tre rejetée: le gros 
outillage recueilli parfois dans la région. 
d'ouargla et attribué a cette industrie 
appartient vraisemblablement au Mélla- 
lien. D. Grébénart a, en revanche, fort bien 
reconnu le Capsien, plus au Nord, le long 
de 1'0ued Djedi (gisements de Rabah et 
d'El Mermouta)." 

On sait aujourd'hui que l'ibéromauru- 
sien, ou tout au moiils I'uil des facies de 
ce complexe caractérisé surtout par Ic 
tres fort indice de lamelles a bord abattu 
et son débitage, pénetre dans les régions 
présaharierines, depuis l'étude deja aii- 
cienne sur El Hamel, pres de Bou Saada: 
il importe de citer celle du gisement d'El 
Haouita I 9  dont je pense, contrairemeilt 
aux auteurs, que l'industrie appartient a 
un facies récent de I'Ibéromaurusien. 

A l'extrémité occidentale, dans la pro- 
vince marocaine de Tarfaya (Cap Juby) 
qui est déja saharienne, un nouveau facies 
épipaléolithique original a été mis en lu- 
miere par D. Grébénart.20 Dans la meme 
régioil, la découverte de restes humains 
présentant des caracteres mechtoides " 

14. Bnrour, L. (1965), Deux pvoble'mes de slraligvapl&ie qvalenfaire 07i Tunisie, Background to Evoliltioii 
in Africa, pags. 357-368. 

15. CnMIJS, G. (1967). Ezleasion tevriloriale des civilisaliofis é ~ i ~ a l é o l i f h i y u o r  el ~téolilbiqves d a ~ s  le Aro'orrl 
de I'Afviyue, dans O¿ Congr. panafr. de P ~ é l ~ i i l .  el d'Ei.  qualrnr., Daknr, 1967, pags. S84-287. 

16. MAR~IIIER, F., et  TnEcoLm, G. (1971), Elude de l'I*íduskic du gisenzenl d'Hassi Bfiuillnk. ~ é g i o v ~  
de  Ouargla. 1. L'oeuf d'aulruche, dans Libyca, XIX, pags. 53-114: (1972), gludc de l'Indz<stric dz' gisenzcnl <l'Hnssi 
Mouillah. Région d'oaargla.  I r .  Le malériel do broyags, dans Libyca. X X ,  pags. 137-150. 

17. Auhf~ssip,  C .  (1972). Civilisalion pré~zéolillriguc des régions seliarien?tes, dalis Acles du 6L Co»gv. 
pana/v. de Prébisl., Dahav. 1967, pags. 273-276. 

18. GREBENART, D. (1972), Recberclaes sur le Capsier des végions pud-Salravicnncs de 2'Algéric crszlre- 
ovienlale: premiers vésullals, dans Acles du 6a Congr. palzafr. de Préliist., Dakar, 1967, pags. 204.296; (1971). Le 
gircsnenl Capsicn de Rabah prds d'0uled-DjelLal, dans Libyca, XIX, pugc. 165.169. 

19. EST~RGES,  P . ;  A U M A ~ ~ I P ,  G., et DAGORNE, A .  (1969), El Haouifa. U71 eze??zple da rriltbloicmo~~l fiai- 
wuumien. dans Libyca, XVTI, pags. 53-91, 

20. GREBENART, D. (1974). Matériaux powvl'élu<lc de 1'E~i~oléoli l l i iquc el du A~éolitbigur du litlornl oll<wt- 
l i p c  saiiarie?z au Maroc, Trav. du Lab. ~I'Anthrop. c t  de Préhist. des Pays dc la Mdditen.. occid., 55 pags.; (1976), 
Une avnialure nouuelle do I'EPipaEéolithigue saltavien: l e  $oi+~te de Tarfa),a, dans B . S . P . F . ,  t .  72, pags. 68-69. 

21. CHAROY, M.; ORTLICD, L..  ct PETIT MAIRE. N. (1973), Occ~cpalion l~umaise hrilocdre <le l e  régioa drc 
Cap J ~ b y  ( sd-oues l  m a v o c a q ,  dans Bull .  el Méni. de la Soc. d'Asifhrop. de Paris, t .  10. ser. XIII, pags. 379-412. 



permet de reprendre, sous une lumiere drOuargla). Ce facies nHadjarienn a l'é- 
nouvelle, la question des origines du peu- quipement lithique habituel du Néolithi- 
plement des Iles Canaries. que de tradition capsienne, et nous cro- 

Ainsi du Golfe de Gabes, dans le Sud yons qu'il appartient a ce vaste ensemble 
tuilisien, au Cap Juby, dans le Maroc saha- culturel. 11 en possede les beaux micro- 

Fig. 1. - Principaui gisemfnts étudiCs (1965-f975): 1, Tarfaya (17 sites); 2, Djorf Torba: 3, Oucd Zeggag; 
4, i?ouin Tlaya; 5, Hassi Ouchtat: G, Zaorila 1Cebir.i: 7. Hassi Menil<el; S, E1 Haauita; 9, Rabat; 10, Ilassi 
i\'ioiiillah; 21 ,  Hassi nlessaoud (3 sites); 12, Oucd Mya (S2 sjtcs); 13, Atn Guettara; 14, Oued Bayed; 
15. Izimane; 16, Autiuche; 17; Nouaferd; 18, Akjoujt; 19, Oum Araouba; 20, Adrar Tiouiync; 21, Arnekni; 
22, TCfedcst centrale (128 aiies);  23, Fadnorin: 24, In  Itinen: 25, In Hanakaten; 26, Akukus; 27, RCgian 
de  Ticbit (noiiibreux sitcs); 28, Tilemii (pliisieurs sitcs): 29. Adrar Bous lplu~ieurs sites); 39, Fuchi; 

21, Ennir i  Nadi; 32, Enneri Togose. 

rien, se sont tnuliipliées les découvertes 
d'industries épipaléoiithiq~ies diverses et, 
la plupart, nettement distinctes et de 1'1- 
béromaurusien et du Capsien. 

A G. Aumassip 22 revient le mérite d'a- 
voir mis en lumiere, dans u11 livre récent, 
un facies néolithique sans poterie daos la 
régioii de i'Oued Mya (Sud et Sud-Ouest 

22. AuMAssre, C. (1972), Le Néoliil~ique salzs po 
XX, Alger, Sned. 

lithes géométriques, particulierement les 
<cscalenes-percoirsu et les trapezes, les 
scies, les racloirs. Les pointes de fleche 
sont peutetre rnoins fréquentes que dans 
les autres facies du N.T.C. Une armature 
caractéristique est la pointe dite .en écus- 
son. qui a l'aspect d'un percoir doublr, 
opposé, sur lamelle dont la région mé- 

terie de la ?&ion de l'oued Mya, Mém. du C.R.A.P.E..  
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diane est restée généralerneilt brute. La rnique est rase rnais comme dans toute 
poterie fait totalernent défaut mais la co- la zone occupée par le N.T.C., elle est a 
quille d'oeuf d'autruche est partout abon- fond conique ou appeiidiculé?' 
dante et assez souvent décorée. Les data- Un troisieme facies plus proche dti 
tions obtenues par le radiocarbone per- N.T.C. de la région Capsienne du Maghreb 
nlettent de situer lrHadjarien dans le V se reconnait dans le Bas Sahara, jusque 
millénaire av. J. C. (4720 + 100 B. C., sur le rebord méridional du TademaEt. 
4510 i 180 B. C., 4340 + 130 B. C., 4210 Nous prendrons comme exemple trois gi- 
+ 150 B. C.). Une quinzaine de gisements sernents récernrnent étudiés: Ain Guettara 
appartenant a 1'Hadjarien ont été recon- (Tademait), La Touffe pres d'Hassi M e s  
nus dans la région. saoud et Hassi Mo~i lah . '~  b'" Ce Néolithi- 

Dans l'ensemble du Néolithique de que se reconnait a la qualité de son débita. 
tradition capsienne, proprernent dit, et ge, l'abondance des microlithes géométri- 
dont les travaux récents ont depuis une ques, en particulier des trapezes, un indice 
dizaine d'aiinées réduit considkrablement asse:z faible des lamelles a dos, toujours in- 
le d~maine , '~  il est possible dans le Sahara férieur a 20 %. Les armatures de fleche 
septentrional de reconnaitre, en plus du soili en nombre variable, suivant les gise- 
yadjarien, plusieurs facies plus ou moins ments et vraisernblablement suivant les 
bien définis et délimités. Le plus beau par sect'eurs ou furent pratiqués fouilles et 
la taille et la perfection des rnultiples ar- sondages dans tkn meme gisernent. La céra- 
matures, pieces foliacées, scies, percoirs, mique est un peu plus abondante, tou- 
aiguillons ... est surtout représenté au Sud- jours de fond conique et plus abon- 
du Grand Erg oriental, a I'Ouest e t  au damment décorée que dans le N.T.C. 
Sud-Ouest de la Hamada de Tinrhert : de !la région capsienne du Maghreb. Dans 
nous le nommerons Néolithique type El ce facies type Aii1 Guettara, l'utilisation 
Bayed; ce gisement, qui est tris vaste?' de la coquille d'oeuf d'autruche atteitit 
a livré une industrie lithique remarquable son maximum; non seulement les ron- 
qui se retrouve dans deux autres gise- delles perforées sont tres nombreuses 
ments récernrnent étudiés: Oued LabiedZi ainsi que les fragments décorés mais 
et I~imane.2~ Ce facies nous semble &re pl~isieurs gisernents ont conservé de vé- 
parmi les plus anciens du Néolithique du ritables réserves de récipients formés 
Sahara septentrional (El Bayed 7300 + de coquitles percées a un bout, ainsi 
i 200 B. P. soit 5350 B. C., El Beida le Aiveau néolithique d8Hassi Mouilal1 
7100 + 180 B. P. soit 5150 B. C.). La céra- renferrnait un amoncellement de 1 1  bou- 

23. C n ~ e s ,  G. (1967), Le Ndolifh,ique de fradition cap~jennc au Snhnra, dans Trrcu. da 1 ' I . I? .S . ,  XXV, 
pags. 85-96; CAMPS, G., c t  CAMPS-FABRBR. H. (l972), PersfiectiriPs el ovie$rlation dss rcclicvckcs sur la AréolilBrqse 
sahavien, dans Colloque suv les PoPulations saharienaes. Rcu: de l'Occ. musulman ct de l a  Médilcq,., t .  . l l .  
pags. 21-30. 
' 24. Aumnssre, G.  (1968), La gisofltent néoliikiqzre d'El Bayad, daiis Libyca, XVI, pags. 119-144. 

26. A ~ M A S S I P ,  G. (1967). «Oued Labicd,), un erscmblc ~ziolitbiquc dc la rdgiolz de Fort Flattcvs, dans Libyco, 
XV, pags. 73-100. 

26. R o u s e ~ ,  C., ct bIAT6U. J. (l970), Icillonc, sialion ?zéoliiiiiq~~e de l ' E 1 . ~  ovict~tal (Saknra nlgdi<e$t.), 
daiis Libyca, XVIII. pags. 67-123. 

27. SAVARY, J .  1'. (1967). Eldments rcmarquablcs du A~éolif18igra snha~iefz, dans Bu11, dc la Soc, fli.dliisf. 
/"a%?., t. 04, pngs. 831-864. ' 28. BREZILLON, M. ,  c t  CHA\'AILLON. N. (19661, e X O  La nulles, un habital néoiilh?gi<e #res d'Hnrsi Mes- 
saoud. Cie franc. des Pétraicc, Paris, pags. 4-26. 

28 bis. Voir note 16. 
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Certains auteurs l3 tendraieilt a réduire 
encore plus que nous l'avons fait la zone 
d'expansion du N.T.C.; il importe de re- 
connaitre cependant que, dans le Nord du 
Sahara, si des différences sensibles appa- 
raissent entre les gisements éloignés les 
uns des autres et connaissant des con- 
ditions topographiques, voire climatiques 
différentes, une grande unité subsiste qui 
apparait dans l'outillage lithique dont le 
débitage lamellaire fait apparaitre l'ap- 
plication systématique de la technique de 
pression (nucleus régulierement cannelés 
a arktes parall&les), dans la fréqueilce et 
la finesse des microlithes géométriques, 
l'abondance et la variété des pointes de 
fleche, la rareté relative des haches po- 
lies, dans la céramique de forme ovoide 
et dont le fond est conique ou appendi- 
culé, dans le décor fait au peigne et 
limité a des motifs simples ignorailt la 
ligne ondée (wavy line), dans la faible im- 
portance des poteries, surtout a 1'Est. et, 
en revanche, l'usage systématique des co- 
quilles d'oeuf d'autruche comme réci- 
pients. Dans toute la zone couverte par 
le N.T.C. le décor sur coquille est bien 
coi~nu, il disparait brusquement vers le 
Sud lorsque apparaissent justement d'au- 
tres caracteres qui sont ceux d'uil autre 
Néolithique: le Néolithique saharosouda- 
nais. 

Les recherches sur les monuments pro- 
tohistoriques dans le Nord du Sahara 

n'ont pas été nombreuses au cours de la 
derniere décennie, les publications sont 
encore plus rares. Les fouilles effectuées 
dans I'importante nécropole de Djorf 
Torba, a 1'Ouest de Béchar, n'ont donné 
lieu a aucupe publication; elles ont pour- 
tant permik de reconnaitre que ces mo- 
numents appartenaient au type des tu- 
mulus a chapelle dont l'extension géogra- 
phique est considérable dans le Sahara 
occidental. Dans les achapelles,,, qui sont 
des niches profondes aménagées au flanc 
des monuments, étaient parfois déposées 
des stkles peintes ou gravées. Un monu- 
ment du groupe des bazinas a avant- 
corps a été fouillé au Sahara espagnol?' 

L'étude des chars gravés, si nombreux 
dans les représentations de 1'Atlas saha- 
rien et des zones rocheuses du Sahara 
septentrional, tst inséparable de celle de 
I'Art rupestre bien qu'il s'agisse de mani- 
festations plus protohistoriques que pré- 
historiques. La bibliographie qui leur fut 
consacrée est extrkmement abondante 
mais antérieure a 1965; sigilalons toute. 
fois, en raison de la rareté des publica- 
tions concernant cette région, une étude 
récente de M. Almagro sur les chars gra- 
vés du Sahara espagn~l?~  

L'Age du cuivre mis en lumiere en Mau- 
ritanie dans les régions d'Akjoujt est assez 
récentI6 mais l'origine africaine des poin- 
tes en cuivre trouvées dans le Sahara oc- 
cidental ne peut plus ktre mise en doute. 

33. RoueET. C .  (19711, Sur l a  définilion el l a  chro~zologie du Aréolithique de lrodilion capsienne, dails L'An- 
lhropologie, t .  75, pags. 553-574. 

34. B A L ~ I N  BEHRMANN, R.  de (1973), Ezcauación de un t imulo  preislámico en lo  sona de Cuelfa Zammzlr, 
Sahara erpaiLol, dans Trab. de Prehist., t. 30, pags. 363-374. 

35. A~nrAGno. M. 119711. Las rel>resenlaciones de carros en el arte rupeslra del Sahara eipaiiol, dans Trab. 
de Prehist., t .  28. pag. 18'3. 

' ' 

36. LAMBERT, N. (1970), Medinef Sba el l e  Proiohiitoire de ln Maurilanie occidentale, dans Anliquitds 
A/r ic . ,  t. 4 ,  pags. 15-62; (1971), Les induslries su? cuivre d ~ n s  I'Oucsl salrarien, duns Wesl African journal o/ Ar- 
chaeol., 1, pags. 9-21; (1972). Objels en cuivre e! Ndolilhiquc de Mauritariic occidentnlc, dans Acles du VI1 Congr. 
pnqtaf. de Prdhist., Dakar, 1967, pags. 159-174. 



RECHERCHES DANS LE SAHARA CENTRAL 

ET MERIDIONAL 

Nous regroupons pour ce chapitre 
I'ensemble des territoires situés dans le 
Sud de la Mauritanie, le Tanezrouft, les 
Massifs centraux (Hoggar, Tassili n'Ajjer, 
Adrar des Iforas, Air, Tibesti, Ennedi) et 
les vastes zones désolées situées entre eux 
et au Sud jusqu'au Sénégal, Niger, lac 
Tchad et Bahr el Ghazal. Dans ces pays 
fort éloignés de toute base scientifique, 
la recherche conserve encore de nos jours 
les caracthres un peu romanesques des 
expéditions aventureuses, aussi les vrais 
chantiers de fouille sont extremement ra- 
res (Amekni, In Hanakaten, Tichitt). 

En fait la prospection demeure l'acti- 
vité essentielle. Au cours des dix dernie- 
res années l'effort principal a porté sur 
le Hoggar pour lequel J. P. Maitre a pu 
dresser de nombreux inventaires archéo- 
1ogiques3' consCcutifs a ses longues explo- 
rations dans 1'Atakor et particulierement 
dans la Téfede~t.)~ Le Tassili n'Ajjet et 1'A- 
kakus libyen ont r e y  de nombreuses mis- 
sions francaises destinées a relever des 

peintures rupestres (cf infra) et italien- 
nes qui procéderent a des fouilles heureu- 
 se^.)^ Le massif de 1'Air qui parait plus 
pauvre en sites archéologiques, fait i'ob- 
jet d'explorations analogues de la part 
de H. Lhote, de D. Grébénart et, dans la 
partie voisine du Ténéré de la Teffassas- 
set, de J. P. Roset.Po 

L'expédition britannique dans le Té- 
néré a revu les sites précédemment si- 
gnalés par les ii-iissions Berliet et décou- 
vert d'autres: la trouvaille la plus remar- 
quable fut celle d'un squelette de boeuf 
domestique daté de 5140i  300 B. P. soit 
3190 B. C. a 1'Adrar Bous 111. Plus au 
Nord, l'erg d'Admer fut également exploré 
particulierement dans la région voisine du 
Tassili nVAjjer," riche en sculptures en 
pierres dures?* Au Tibesti la mission alle- 
mande de Bardai fit de nombreuses pros- 
pections dans I'intérieur du massiP3 et 
jusqu'au Fezzan," tandis que P. Huard et 
ses informateurs s'intéressaient surtout a 
l'art rupestre.Ps Dans le bas pays tchadien 
le Néolithique fut étudié par J. Courtind6 
pendant que G. Bailloud travaillait en 
Ennedi ou il explorait de nombreux sites, 

37. MAITRE, J .  P. (1965. 19Gfi, 1968), Inventaire préhistoripz<e de lfAhaggau, J ,  dans Libyca, XIII, 
pags. 127-138: rI, Ib id . ,  XIV, pags. 279-296; 111, Ibid. ,  XVI, pags. 29-54. 

38. MAITRE, J. P.  (1971), Coatvibution a l a  Pvdhistoire de I'Ahaggar, I .  Téfades1 centrale, Mém. du 
C.R.,\.P.E., XVII. 

39. Bnnrc~ ,  B., et Monr, F. (1970). Missione paleinologica italiana nel Snhara libico. Risultati della cam- 
pagna 1909, dans Ovigini, IV, pags. 79-144. 

40. ROSET, J .  P. (1973). L'ns meulc néolithiqvc ornés du Téndvd (Sahara nigdvien), dans Arcliaeologia, 
Mai, pags. 66-68; (1974). Contribution a l a  connoissance des populations ndolilhiques et prolohistoriques du Tibesli 
(Nord Tchad), dvns Cahiers de L'ORSTOM, XI, pags. 47-84; MALEY, J . ;  ROSET, J .  P., et  SREVANT, M. (1971), 
Nouueaux gisementr pudhistoripues au Niger oriental; localisalion stratiguaplzique, dans B u l l .  de l'Asequa, no 31, 
déc. 1971, pag. 918. 

41. A u ~ x s s r ~ ,  G., et ROUBET, C .  (1966), Premiers rérultats &une mission arihéologique (Grand erg 
Oriental, Erg d 'Adn~cvJ ,  daiic Tvev. de l ' I . R . S . ,  XXV, pags. 57-93. 

42. CAMPS-FABRER, Ir. (1967), Les sculptures néodithigues de 1'Erg d'Adnzer. Leuvs velnlions avec celles du 
Tassili n'Aj@iiev, dans Libyca, XV, pags. 101-123. 

43. GABRIEL. B. (19701. Banclemenle arüislamisciie Grüberty#en i m  Tibesli. G e b i r ~ e  ( lentrale Ostsnha*.11, -. - .  
Acta Praehistoricv et ~rchaeologica, t. 1, 28 pags. 

44. ZIEGERT, H. (1972), Archaeological evidenircs o/ the hislory o! Fezaan (Libyn)  in the Lwo las1 mille- 
niums, dans Acles du VIL Congr. pana!. de Prdhist. Dahnr, 1967, pags. 303-304. 

45. RECR, P . ,  et HuaRD, P. (1969), Tibesti. Cnrrc/ovr de l a  Préhistoire raharienne. Arthaud. 
46. CDUKTIN, J. (1967), Engins de pdche du Nord-Tchad, dans Tvav. de l ' i n s l .  de Rech. sahar., t .  26, 

pags. 103-111: (1968), Le Tdnéréen du Borkou; Arovd-Est du Tchad, La Préhistoire, Probl&mes et tendances, 
Paris, pags. 133-138; (1969). Le Ndoiithique d u  Borkou, Nord-Tch~d,  dans Acles di< 1" Col l .  d'Avchéo1. a/ric. (For l -  
L e w ,  ddc. 12661, pags. 147-169. 
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ce qui lui permit de proposer une succes- 
sion des différentes phases fondée sur 
I'évolution de la céramique?' 

Les industries paléolithiques attirerent 
peu l'attention au eours de cette décen- 
nie; mises a part quelques découvertes 
isolées signalées avec plus ou moins de 
régularité, on ne peut que retenir les pu. 
blicatiorls, généralement de récoltes de 
surface, intéressant l'Até~-ien~~ dont l'eu- 
tension méridionale cornmence a etre ja- 
lonnée. 

Cette occupation doit &re mise en rc- 
lation avec I'extension des grands ensem- 
b l e ~  lacustres dans tous les bas-fonds et 
cuvettes, en particulier le bassin du Tchad 
dont le lac avait une surfacecinq fois plus 
grande qu'aujourd'hui pendant et apres 
It  dernier pluvial. Les formations lacus- 
tres, les bancs de diatomites ont fait i'ob- 
jet de nombreuses études tant dans le 
Sahara o~cidental '~ que dans le Sahara 
oriental?' 

Le Néolithique si riche et abondant 
autour des massifs ou s'établirent des 
peuples pecheurs et chasseurs en bordure 
des lacs et des cours d'eau, n'est pas ce- 
pendant absent du Hogar?'"'" La seule 

fouille importante ayant donné lieu a pu- 
blication fut celle d'Amekni?' 11 s'agit d'un 
site assez éteodu occupant une croupe 
granitique, des le VIIE"'%illénaire B. C. 
des négroides s'établirent entre les rochers 
et y enterrerent leurs morts. La cérami- 
que est abondante des cette époque an- 
cienne, des traces d'agriculture (mil) sont 
décelables au V"'"%illénaire mais aucun 
animal domestique n'a été reconnu dans 
la faune. La peche et la cueillette assu- 
raient l'essentiel de I'alimentation. Un 
autre site proche de Tamanrasset livra 
deux squelettes de négroides de type sou- 
danais.i2 De nombreux autres gisements 
encore inédits révelent l'extension de ces 
populations qui pratiquaient la peche 
pour laquelle elles fabriquaient harpons 
et hamecons en os que l'on trouve de la 
Mauritanie au ~ a h r  el Ghazal et au 
Nil,53.54 

Au Tassili n'Aj jer I'important gisemeiit 
de Tin Hanakaten est fouillé par G. Au- 
massip depuis 1973; son in tés t  réside es- 
sentiellement dans sa riche stratigraphie. 
Les niveaux néolithiques sont superposés 
a des niveaux renfermant de l'industrie 
atérienne. Deux autres gisements tassiliens 

47. BAILLOUD, G. (1969). L'évolution des slyles céramiques en Ennedi (République du Tclrad), dans Acles 
du 1" Coll. intern. dArchéo4. a+. (Fovl-Lamy, ddc. 1906). pags. 31-48. 

48. CHAVAILLON, N,, e t  FABXE, J .  (1968). L'Ald~ien el le Ndolithique au Nord-Es8 du iMreyyS (Sahara 
occidental), dans Rull. de la S.P.F., LXV, iasc. 1. pags. 399-420; GUITAT, R.  (1971), Prdssenlalion de pidtes pddon- 
culdes d'El Azvag (Mauvilanic), dans Nofes Alvic., t .  134, pags. 29-33. 

49. F ~ u n e ,  H. (1966), i?uolulion des grands lacs sahariens b I'Holocdne, dans Quaternaria, VIII, pags. 167- 
175; CHAMARD, P.  C.: GUITAT. R. ,  et TI~ILMANS, G. (1970), Le lac ltolocdnc 81 le  gisemenl néolilhique de l'Ou,>r 
Aroilaba, dans BulJ. de 1'I.F.A.N.. t. 32, B,  no 3, pags. 688-724; CHAMARD. P. C. (1972), Les lacs Iiolocdnes de 
E'Adrar de Maurilanie e l  leurs peuplemenls préhistovigues, daiis h'oles A/ric., t. 133, janvier, pags. 1-8. 

50. SCHNEIDER, J .  L. (19671, i?volulion du dwnier iacuslre el $cu$lemenls $rdhistorigues aux Pays Bas 
du Tclrad, dans Bull. de 1'ASEQUA. t .  14-15, juin, pags. 18-23: SERVANT, M. et S.; DELIBRIAS, G., e t  FAURE, H. 
(1969), Les formalions lacuslres des basses rdgions du Tchad au Qualernaire supérieur el rdccnt, dvns Congv. de 
I'INQUA, Paris, section VII, pag. 296: SERVANT, M. et  S. (1970). Les formalions la~uslres el les dialomées du 
Quatevnaire récenl du fond de la cuvelfs lchadienne, dans Rev. de Gdo. phys. et Gdol. dynam., t .  17. pags. 63-76. 

60 bis. Voir note 38. 
51. CADIPS, G. (1968), Amehni. Néolilhique ancicn du Hoggar. M4ni. du  C.R.A.P.E.,  S, 230pags. 
52. MAITXE, J .  P. (1966). La sépullure ndoiilhique de iamanrarset I I  (Ahaggar). dans Libyca Anlhrop. 

Prdhisl. Ethnogv.. XIII, pags. 139-155. 
53. GALLAY, A. (1966), Quelyues gisemenls ndolilhiques du Sahava malien, dans  Iourn. de le Soc. des ahic.. . - 

t. 36, pags. 167-208. 
54. CAMPS-FABRER, H. (1972), Ty$ologie de I'Industrie osseuse en Alvique du Arord al au Sahara, dans 

Acles du V I ¿  Congr. panaf. de Préhisl., Dabar, 1967, pags. 279-283. 



ont été étudiés sur la plan palynologique 
et sédimentologique (Tan Tartait et I-n- 
Itinen).j5 

Dans ie Tanezrouft le gisement de VA- 
drar Tiouiyne etait un village de pecheurs 
et d'artisans spécialisés dans la fabrica- 
tioil des haches et anneaux en pierre. 
Plus a l'ouest, deux autres villages néoli- 
thiques ont pu également etre datés.j6 
Les agglomérations les plus importantes 
et les mieux conservées se situent le 
long de la grande falaise du Dhar Tichitt, 
en Mauritanie; des prospections puis 
des fouilles ont eu lieus7 et se pour- 
suivent. 

Le Néolithique saharo-soudanais (an- 
ciennement dit de tradition soudanaise) 
est désormais bien distingué du Néolithi- 
que de tradition capsienne: il n'utilise 
guere la coquille d'oeuf d'autruche et ne 
la décore jamais. Sa céramique, bien plus 
abondante que celle du Nord du Sahara, 
est de forme différente: ce sont de grands 
vases a fond hémisphérique généralement 
décorés sur toute leur surface. Dans I'in- 
dustrie lithique, mis a part certains facies 
du Ténéré, du Tilemsi et de Mauritanie, 
les vrais microlithes géométriques sont in- 
connus ainsi que la technique du micro- 
burin. 

Le Néolithique sahaio-soudanais com- 
prend néanmoins de nombreux facies qu'il 

est encore difficile de définir complkte- 
ment en raison de la rareté des fouilles 
méthodiques. D'ores et déja une certaine 
différence apparait, au cours de la phase 
ancienne, entre les habitats de montagne 
et les villages de pecheurs établis en bor- 
dure de lacs aujourd'hui asséchés ou de 
cours d'eau qui ne s'écoulent plus. Le fx 
cies ténéréen, plus récent, occupe le Té- 
néré de la Teffassasset et I'erg d'Admer et 
fut en relation avec les pasteurs «Bovi- 
diens» du Tassili n'Ajjer.57"'" Mais au Té- 
néré meme, les hommes du Néolithique 
ancien occuperent les régions les plus bas- 
ses antérieurement au développement de 
l'élevage.j8 

Une importante mission britanique 
dans 1'Adrar Bous (Ténéré) a étudié la 
succession des cultures paléolithiques et 
néolithiques dans cette région encore peu 
explorée mais tres riche en vestiges pré- 
historiques.j9 

Dans I'Adrar des Iforas, la large vallée 
du Tilemsi a une originalité culturelle re- 
connue depuis 10ngtemps.~~ Jusqu'h ce 
jour le beau néolithique mauritanien pa- 
rait, si on en croit les datations isotopi- 
ques, plus récent que les autres cuítures, 
mais peutetre n'est-ce d t ~  qu'au hasard 
des fouilles et des découvertes. 

Cette diversité ne peut cacher cepen- 
dant une unité indéniable du Néolithique 

55. ALIS~EN, H.; Bsucasn, F., et L w o r ~ ,  H.,  avec la coilaboration do DELIBRIAS, G. (1968), Les gisc- 
menls néolithioires de Tan-Tartarl et d'l-n-Itincn Tassili-n'Ajjer [Sahaua cenlral), dans Bul l .  de l a  S . P . F . ,  LXX, .. . 
pags. 421-458. 

56. MAUAY, R., et GAUSSEN, J. et M. (1968). Commenlaives sur l a  dalation au Carbono 14 de dertx villages 
nhlilhiques dot Sahava malien, dans Bul l .  de l : I . F . A . N ,  XXX, sdr. B. pags. 1317-1321. 

57. MUNSON, P. (1971), The Tichitt traddion: a lale prehistoi.ic occupelion of lhc South-western Sahava. 
These Univ. Urbana Chsmpaign, Illinois, rondo., 393 pags.; (1972), A survey o; lhe Neolitlsic villagc o/ Dhar 
Tichitt (Mauvilnnie) and aome conzmcnis orz the grain imjressions jound on IAe Tichitl potlevy, dans Actas du 
VI* C o n ~ r .  *anaf.  ds Puéhisl.. Dakar, 1067. "ag. 91. , . .  - 

5fbis'. ?cr nota 42. 
55. ~ZOSET, J. P. (1974). U n  giseinrnl niolilhique nnrieic prds de Fachi (Erg du ienéué), dans Cahiws 

de l 'ORSTOM,  XI,  pags. 105-110. 
59. CLARK, J. 'D.; T\'II.LIAXS, M. A. J., e t  SA~ITH, A. B. (1973). The gco>liorphology nnd archaeology O/ 

Advar Rous, Central Sahara: a prelin%inaty reporl. dans Quatarnaria, pagc. 245-207. 
60. GAUSSEN, &T. e t  J. (1965), U n  aleliev de buriris d Lagreiih-Oued Tifemsi (Rkp. du M a l v ,  dans L'An- 

throp., t.  69, pags. 237-248, 
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saharosoudanais, et en particulier son nale de J. P. Sa~ary ,6~  ce qui provoqua 
unité anthropologique qui ne saurait &re un renouveau d'intéret pour ces monu- 
méconnue. A une ou deux exceptions pr&s, ments dont l'$ge demeure i m p r é c i ~ . ~ ~ - ~ ~ ~ ' ~  
&origine et d'age d'ailleurs incertains, C'est cependant dans le Sahara oriental 
tous les restes humains recueillis dans le5 et particulierement au Tchad que les re- 
nombreux gisements du Sahara central et cherches protohistoriques sont les plus 
méridional sont négroides,6' toutefois nombreuses, elles portent sur les monu- 
des influences mechtoides son décelables rnents et les sé pul tu re^,"^-^^ "" aussi bien 
dans des nécropoles de Mauritanie occi- que sur les cultures proprement dites.6' 
dentale6' et des Méditerranéens sont par- 
fois représentés dans les fresques du 
Ta~sili.6~ TRAVAUX SUR L'ART RUPESTRE, 

Notre connaissance du Néolithique sa- L'ART MOBILIER ET LA TECHNOLOGIE 
haro-soudanais ne cesse donc de progres- 
ser mais il faudra de nombreuses missions L'Art mpestre, surtout sous la forme 
et encore plusieurs années de réflexions de gravures sur rochers isolés ou sur fa- 
pour saisir les aspects tres divers de cet Iaise est tres iargement représenté au 
ensemble cufturel qui s'oppose nettement Sahara et dans ses bordures. Deux zones 
aux cultures néolithiques du Sahara s e p  privilégiées ont attiré t ~ & s  tdt l'attention, 
tentrionai el des pays de YAtlas. ce sont d'une part ]'Atlas saharien sud- 

Les recherches sur les temps protohis- oranais et d'autre part le Tassili nrAjjer. 
toriques sont plus nombreuses dans la Le premier, trks riche en gravures, le se- 
partie centrale du Sahara et dans la ré- cond en peintures, ne sont pas les serils 
gion orientale que dans le Sahara s e p  centres artistiques et si les gravures du 
tentrional oh d'ailleurs les monuments Sud Oranais ont encore fait l'objet d'un 
sont rares. Les grandes sépultures du Fad- nouveau recueil qui complkte les précé- 
noun ont fait l'objet d'une étude origi- dents.b8 des découvertes dans le Sud Algé- 

., 3 ~" 
61. CWAMLA, M. C. (1968), Les populalions ancimties du Snbara el des régions linzitrophes, étude des roslos 

osseux hunzains néolithiques el protohisloviquss. MCm. du C.R.A.P.E., TX, 249 paes.; CXAROK, M.; HUGOT, H., 
et PETIT NAIRE. N. (1974), LBS restes h u m a i n ~  de Tagdai'l (Ahaggav),  dans Bul l .  et Mdm. de la  Soi. d'Anllirop. 
do Paris, t. 1, sOr. XIII, pags. 161-155; HWARD, P. (1973). Datalion d5 squeleltes ndolilhiques, i70sl néolilhipuss nt 
pv6islaniques d u  A'ord-Tibesti, dans B.S .P.F. ,  t .  70, pags. 100-102. 
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roisb9 et surtout dans le Sud Marocainio 
permettent d'étendre considérablement la 
zone occupée par le grand art naturalis- 
te et les écoles dérivées. 

Les études de détail et les monogra 
phies de station rupestre sont si nombreu- 
ses qu'il ne paraEt pas possible de les citer 
toutes dans le cadre de cet exposé. Les 
études originales ou les syntheses seront 
seules retenues. 

Ainsi dans le Sahara occidental dei 
figurations de hache ont attiré l'atten- 
tion?' L'Adrar des Iforas7' et surtout 1'Air'3 
ont été expforés et de nombreuses sta- 
ttons de gravures découvertes et publiées. 
Un article de synthese de L. Balout com- 
pare les deux ensembles de ]'Atlas et du 
Hoggar-Tassili7' tandis que H. Lhote mul- 
tipliait les études faisant appel a sa con- 
naissance incomparable de I'art rupestre 

saharien, tant6t sur la faune et I'évo- 
lution ~ l ima t ique ,~~  sur la signification 
magique ou religieuse7"t sur de nou- 
velles stations de peintures du Tassili 
n'Ajjer." 

Cette région est d'une telle richesse 
que d'autres auteurs peuvent également 
publier des stations nouvellement décou- 
vertes7' ou connues mais étudiées insuffi- 
~amment . '~  PI-oche du Tassili, dont il est 
le prolongement en territoire libyen, la 
Tadrart Acacus a été particulierement 
étudié par F. Moriso qui en tira des obser- 
vations sur la vie pastorales' et des con- 
clusioils, que je ne partage pas entiere- 
ment, sur I'age prénéolithique, voire pléis- 
tocene, de certaines gra~ures.~ '  

Pour les régions situées plus a I'Est, 
méritent d'etre retenues les études de 
P. Huard consacrées aux gravures et pein- 
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tures du T i b e ~ t i ~ ~ ~ " - ~ ~  et plus générale- 
ment du Sahara ~riental ,~ '  recherchant les 
caracteres propres aux Chasseursss et Pas- 
teurss6 sahariens. 

L'art mobilier saharien est représen- 
té surtout par les coquilles d'oeuf d'au- 
truche gravées dans le Sahara septentno- 
nal (Néolithique de tradition capsienile) 
et par les sculptures en pierres dures dans 
le Sahara central. L'ensemble fut étudié 
dans un important ouvrage de H. Camps- 
Fabrer?' 

Les sculptures peuvent &re, dans 
l'état actuel des connaissances, attribuées 
aux pasteurs Bovidiens du Néolithique 
moyen, eux-memes en relation avec les 
Ténéréen~!~ Le mPme auteur a développé 
une méthode d'étude de l'industrie de 
1 '0s.~~ 

Quant a la céramique, un renouveau 
tres marqué des études mérite d'etre si- 
gnalé, soit par i'établissement d'inventai- 

re,90 soit dans I'examen attentif des dé. 
graissants9' et surtout par l'analyse et la 
reconstitution technique des modes déco- 
ratifs,91 he-92 

La multiplication des recherches pré. 
historiques dans la zone saharienne rend 
nécessaires des études de synthese qui fas- 
sent périodiquement le point des connais- 
sances. 11 faut regretter leur rareté et le 
dédain affiché par certains auteurs pour 
de telles études. Les plus aisées portent 
sur la chronologie. 

L'auteur a depuis plusieurs années uti 
lisé les résultats des analyse du C 14 dont 
le regroupement apporte désormais une 
contribution essentielle a notre connais- 
sance des cultures préhistoriques du Pléis- 
tocene récent et de l 'H~locene?~ Ces ré- 
sultats sont égaiement commentés par 
L. Ba10ut.~' 

La domestication, question qui a 
longtemps intéressé les archéoIogues dii 
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Proche Orient n'a guere retenu I'attentiori encare l'un couvre-t-il aussi lrAfrique orien- 
des africanistes?' tale,96 et I'autre le Maghreb; 97 il en est 
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