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FRANCOIS’ PARIS 

Les sépultures monumentales 
d ’ Iwelen (Niger) 

Dans le nord-est de l’Air, J.-P. Roset découvrait en 1979, un site d’habi- 
tat postnéolithique (19’46”N 08”26”E), implanté dans un coude de la vallée 
d’Iwelen’, ce qui l’a préservé des crues, qui peuvent être violentes lors de la 
saison des pluies. Cette vallée draine en effet une partie des écoulements qui 
proviennent des versants sud du mont Gréboun, point culminant de l’Air sep- 
tentional. Ce gisement est des plus intéressants car pour la première fois dans 
l’Air, il était possible de mettre en relation un habitat, des sépultures monu- 
mentales et un ensemble de gravures libyco-berbères. 

gravures rupestres, J.-P. Roset entreprit la fouille d’un tumulus a cratère (sépul- ,/ 
ture no 1). Ce tumulus devait fournir un mobilier funéraire varié et-abondant 
ce qui est exceptionnel pour la région (Roset : 1984). Mais le plus intéressant 
est que la céramique contenue dans la tombe était du même type que celle ramas- 
sée sur le site d’habitat voisin. Cette présomption de contemporanéité nous ’a 

pour objectifs d’abord de confirmer la relation entre le village et les tumul‘us 
à cratère, puis de montrer qu’il s’agit d’une nouvelle culture, différente du néo- 
lithique, tant sur le plan matériel (nouveau type de céramique, métallurgie) que 
non matériel (gravures rupestres, coutumes funéraires). 

La publication de ces fouilles est en cours. Seules seront traitées dans cet 
article les sépultures, que j’ai plus particulièrement étudiées. 

Lors de cette découverte, parallèlement à I’étude du siie d’habitat et des / 

/ 
conduits à organiser un programme de fouilles systématiques des sépultures av,ec i 

LES MONUMENTS FUNÉRAIRES 

Il a fallu trois campagnes d’environ un mois chacune, de 1980 à 1983, 
pour mener à terme I’étude systématique des tombes liées à l’habitat postnéo- 
lithique d’Iwelen : 54 tombes ont été fouillées, en compagnie de J.-P. Roset, 
sur les 61 recensées. Par la suite, entre 1984 et 1987, 10 autres sépultures des 
environs ont été fouillées, pour complément d’information. 

Homogène au premier abord, la nécropole est apparue, lors de l’inven- 
taire, constituée de plusieurs ensembles de monuments, avec des types archi- 
tecturaux différents. Les sépultures sont, pour la plupart, construites parmi des 

1. Iwelen signifie (c tessons de poteries n en tamasheq. 
___ . _-_-.... *-- 
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collillcs conslil1Ii.c.s clc I ? l O C \  d e  granitc. X l i l  IlicIIc:ch cnlrc cc5 l~lOcs’~1 l’1:lIlc clc 
c d l i l l c .  soit au fonti des petits vallons qui cloisonncllt ccs rclicfs. DC raqon 
phiCrale, les gravures oil1 CtC cffcctuircs stir IC versant q u i  domine l’habitat, 
cl1 faya~lc ,  tn11clis que ICS to111bcs ont Cid fcliridcs e11 arrière de celui-ci. 

Nous woiis r lCf in i  la ndcropolc Iwclcii I ,  par la prirsencc r0gulièrc des tumu- 
lus 3 cralere. Ixs sépultures dc cet cnsciiiblc se répartisscnt e11 quatre m i e s  
ou CluarLicrs, A 13 C ct 13. Les zones A c t  13 sont dircctcmcnl ratlachCes au 
village ct aux gravurcs rupestres ; la zoiic C apliarticnt i un cnscmblc u n  peu 
plils doignC, 2 kilomi.trcs ciiviroii i l’est ; cllc correspond i uiic autre aire cl’occu- 
pation, avec cluclqucs gravures et des traces d’liabitat ; la zoiic D regroupe Ics 
iiioiiuiiiciits tlc In rive droite dc I’ooricd, ci1 face du site d’habitat. Ces diffdrcn- 
les xoiics de coiistructioii peuvent traduire clcs di ffkrenccs d’ordre chronologi- 
que ou sociale : 011 constate en effet que la répartition des types architectu- 
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Plan d’Iwelen 

~. 
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Lc gisetnent I est le site d’liabitat postnéoliihique. 
Les zona A, B, C, D représentent les quatre eiiscmblcs de monwnenis rulltraircs Ctudi6s. 
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zone A 
zone B 

raux varie selon ces quartiers. Les nombreuses constructiotts funéraires ren- 
contrées dans les proches environs du site, mais qui ne peuvent être rattachées 
à aucun des quartiers décrits, ont été considérées comme hors nécropole ou 
hors zone. Nous n’en tiendrons pas compte dans cet article. 

TSS TAC TTP TED TEC PCG 
3 19 4 1 27 

2 , 4  G 12 
LES FORMES ARCHITECTURALES 

Lcs formes architecturales sont plus variées qu’il n’était apparu lors de 
la découvcrtc. Six types ont été reconnus, cinq du typc tumulus - simple amon- 
ccllcmcnt dc pierres sans appareillage extérieur - et un du type bazina, c’est- 
h-clirc avcc apparcil. Cettc classification a été établie lors de l’inventaire et avant 
toute fouille. Nous avons distingué : 

Le tumulus simplc (TSS), en forme de tas plus ou moins conique ; c’est 
u n  typc peu rcpréscnté, 8 TSS sur les 55 sépultures identifiées dans le périmè- 
tre considéré. 

Lc trimulus h cratère (TAC), amonccllement d’allure trohconique, de blocs 
de picrrc de dimcnsions variablcs, sans appareillagc particulier ct dont la par- 
tic soinmitalc est Cvidéc en cuvctte, génCralcment peu profonde. C’est le type 
prépondérant dans la zone étudiéc. 

I,c tuinolns tronconique i platc-Formc (TTP), comparable aux tumulus 
à cratère, mais dont IC sommet n’est pas évidé en cuvette. C’cst u n  type peu 
rcpréscn té. 

Lc ttiinulos ci1 croissalit (TEC), dont la forme évoque ccllc d’un crois- 
sant. II est fréquent dans la partie septentrionale du bassin de I’lghazcr et de 
l’Kir, oh on I C  rencontre surtout au nord de l’Adrar Bous. Dans les environs 
imniédiats du sito, nous en avons ccpcndant trouvé et fouillé quatre. L’un d’eux, 
I C  numéro 33, a été inclu dans l’elude de la nécropole, car manifestement réem- 
ployé en cratère. 

Le lunirilus cn disquc (TED), amoiicellcmcnt de pierres sans appareil- 
lagc particulier, qui arfccte l’allure d’une grande plate-forme à la surface con- 
cave. Ce monument, généralcincnt construit à flanc dc colline, cst fréquent le 
long dc la bordurc cst de l’Kir, de l’Adrar Bous jusqu’à la vallée Amakon. 
Nous avons <i lwclcn une sculc tombe certaine de ce typc, la sépulture no 53, 
ct une probablc, la no 48. 

I,a p l a ~ c - f o r m è ~ c ~ l i ~ i ~ l ~ i q ~ i c  gravilloiiiidc (PCG), délimitée par un muret 
cirsulairc constitué de trois à quatre assises dc blocs de pierres, parfois plaqué 
de tlallcs. Sa surlhcc est couverte de gravillons. Plusieurs de ces tombes 
lorsqu’cllcs sc sont crrondrécs donnent l’impression d’avoir un ou deux gra- 
clins. C’cst, après les cratères, la forme la plus rcpréscntée. 

Le tablcau no 1 montre la répartition par zone de toutes les sepultures de 
l’cnscniblc lwclcn 1 (zones A, U, C ct D) fouillées ou non. 
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Tableau 1. Répartition des types fouillés par zones 
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33 tumulus sur 61 sont à cratère ; 29 ont été fouillés, dont 17 appartenant 
à la seule zone A. La fouille de la sépulture no 1, ayant démontré que ce tumulus 
à cratère avait été très probablement construit par les habitants du site no I ,  
la zone A peut être considérée comme leur cimetière. 

Mais comment alors considérer les autres typcs architecturaux ? 
Nous savons par les recherches menées dans d’autres régions du Sahara 

nigérien que certains de ces types peuvent non seulement indiquer des périodes 
chronologiquement distinctes, mais aussi exprimer une diversité synchronique, 
d’ordre social ou culturel (Paris 1985). Seules les fouilles systématiques de dif- 
férents types de sépultures pouvaient apporter des Cléments de réponses. NOUS 
avons dans un premier temps étudié les formes prépondérantes que sont Ics 
tumulus à cratère et les plates-formes. 

Les turnulus à cratère 

L’endroit choisi pour la construction est en général relativement plat et  à 
proximité de gros rochers. C’est entre ces rochers qui arment la première assise 
du monument, que sera aménagée l’aire de déposition du cadavre. Celui-ci est 
ensuite recouvert de pierres disposées selon la technique du tas de charge. Cette 
fausse voûte protkge le corps du poids direct des pierres. Puis d’autres blocs, 
de moindres dimensions - mais pour certains nécessitant certainement l’usage 
de leviers et les efforts réunis de plusieurs personnes - sont amoncelécs, sans 
aucunc recherche d’appareillagc ou d’assemblage particulicr. Lc dé,montage soi- 
gncux des tumulus a par contre, montré que ces blocs étaient liés entre cux par 
un sédiment argilo-sableux qui, devenu pulvérulcnl, rcmplit m?me la chambre 
funéraire. Cc sédiment était humidifié à l’origine, comme le montrent certaines 
adhérences et ccrtaines textures encore conservées. II était utilisé d’une part pour 
cimenter les boules de granite cnlre elles et, d’autre part, additionné dc petitcs 
pierres pour combler les espaces vides. II ne peut d’aucunc façon s’agir d’un apport 
éolien, celui-ci, très caractéristique, est en effet de nature sableuse. Ce sédiment 
peut provenir du lieu même de la construction du tumulus2, mais c’est plus pro- 

2. Les vestiges de sol ont été observés parmi les blocs de granik ; cela signirie que, lors des tpisodcs 
humides, i l  existait une altération iniportaiite, dont I’érosion en boule du granitc es1 la trace. I I  
y avait très probablement, àl’époque oil Iweleii flail habité, un vrai sol dans ces collines (A. Rucl- 
Ian, pédologue, communication personnelle, lors d’une visilc sur le site). 
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bablcmcnt dc la valldc quc Ics constructcurs amenaient la terre qui servait de 
niorticr assurant ainsi Ia totalc 6tanch6té du monumcnt. Il nc semble pas, étant 
clonnd I’abscncc clc traccs sur Ics faccs abritécs dc l’érosion, que l’extérieur du 
~umulus ;lit dtd crCpi. Ccttc hypoth?sc nc pcut ccpendant Ztrc totalcmcnt cxcluc, 
jiuisquc dans Ics ancicns villagcs dc l’Air aux maisons construites cn picrre ct 
banco, Ics traccs dc crdpi, gdnCralcmcnt bicn conscrvdcs à I’intéricur, ne IC sont 
cltic rarcmcnt i I’cxtCricur, bicn quc ccrtaincs dc ces constructions datciit de 
l l l0 i l lS  d’un sitclc. 

1,cs fouiilcs ont aussi montrd que le crattrc n’cst pas un’ modc d’accès à 
u n  puils TunCrairc, commc pour ccrtains monurncnts à cratèrc d'Afrique du 
Nord, niais u n  amdnagcmcnt voulu, cn fin dc construclion. Contrairement 
cc q u i  a pu  Ctrc ddcrit pour d’autres tumulus de cc typc, les déprcssions som- 
mitalcs nc sont pas non plus la conséquence de l’effondrement dc la construc- 
lion lors clc la ddcomposition du  cadavrc. On trouvc d’ailleurs des cratères sur 
dcs tumulus dont les charnbrcs funéraires sont rcstdes intactes. Nous n’expli- 
quons pas Icur rôlc, mais IC fait qu’ils soient intentionncls montrc qu’il s’agit 
ccrtaincmcnt d’unc marquc architccturalc distinctive, peut-être liée à une pra- 
tique rundrairc. Toutefois, ccrtains tumulus, qui montrcnt sur le plan des ritcs 
quclqucs points communs avec Ics tumulus à cratère - le dépôt notamment 
clc potcrics brisfcs ou non -, ne préscntcnt pas cet aménagemcnt. 

011 trouvc aussi dcs différcnccs dans les chambres funéraircs et la façon 
cl’inhuincr IC cadavrc. Lc tablcau no 2 résume ccs divcrses méthodcs. 

Le mock cl’inhumation IC plus fréquent cst IC dépôt sur le sol du cadavrc 
q u i  cst cnsuiic soigncuscmcnt rccouvert de pierres. 

Tablcau 2. Lcs chambrcs funéraircs sclon Ics types de sépulturcs 

types clc s6pulturcs fosse cuvcttc 

tuniulus Q crattrc 3 5 

1 umu lus sim plc 1 1 

tumulus a platc-rormc 4 O 

lulnulus Cl1 croissant O O 

lumLllus CI1 clisquc 1 1 1 0  

surface I total I 
I 

32 59 

LCS obscrvations faitcs sur Ics squclcttcs et le déplaccment des os mon- 
trcnl quc Ics cadavrcs ftaicnt a l’originc placds dans un espace vidc qui ne s’est 
conibIC quc bicn aprts la ddgradation des connexions anatomiqucs. Des mor- 
ccaux dc bois, trouvds daiis Ics sépultures 14 ct 66, indiqueraicnt qu’ils étaient 
parfois utilisds pour Ctaycr la voûtc. Ccttc manière dc rccouvrir Ics morts, terme 
plus appropri6 qu'inhumer puisquc IC corps n’cst pas cnterré, cst la plus fré- 
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quente pour les tumulus à cratère (23 cas sur les 31 observés) ainsi que pour 
les tumulus simples (G/9). Par contrc, cettc pratiquc n’existe que pour u n  seul 
tumulus à plate-forme sur 5 ,  ce qui Ics rapproche des plates-formcs gravillonnécs. 

Le corps pcut être aussi déposé dans une petitc cuvctte d’une trentaine dc 
ccntimètrcs environ de profondeur aménagée dans le sol, puis recouvcrt par 
l’habituclle technique du tas de chargc. II s’agit toujours de tumulus dc faiblc 
hauteur et, sans cette cuvette, I’épaisseur dc picrre au-dessus du cadavre nc serait 
que de 0,30 à 0,40 ni, compte tenu de la dépression du cratèrc. A I’cxception 
de la sépulture 52, il s’agit de sépultures d’enfants. On pcut considércr cettc 
méthode comme une variante permettant d’édifier de petits monuments à cra- 
tère tout en protégeant le corps par une couverture de pierre suffisante. 

Seules les tombes no 15 et 17 sont de vraies sépultures à fosse. La tombc 
no 15, inhumation double, est très certainement un réemploi de plate-forme. 
La répartition des ossements du squelette 15a, corps d’adulte, montre qu’il a 
été repoussé contre la paroi nord-ouest de la fossc afin d’enterrcr un cnfant 
d’environ 5 ans. Un petit bol intact, placé près de cet enfant, date ce récmploi 
de la période des tumulus à cratère. 

Toutes nos fouilles ont montré, quel que soit leur typc d’ailleurs, que Ics 
tumulus étaient édi Fiés lors du décès, pour un seul individu. Lcs inhumations 
multiples sont très rares et nous verrons qu’il s’agit le plus souvent d’un réem- 
ploi tardif. 

Les dimensions des tumulus, tous types confondus, sont très variablcs ; 
les hauteurs se situent entre 0,50 et 1,SO in, les surfaces au sol entre 3 et GO 
mètres carrés. Nous avons sur le tableau no 3 réparti les monuments cn cinq 
classes, selon leur surface au sol, seul critère qui permette unc comparaison 
entre différentes architectures. On constate que plus des deux tiers sont de dimcn- 
sions modestes. 

4 

Tablcau 3. Monumcnts classés selon Icur surface au sol 

t. pctits petits moycns grands t.grands 
S < IO m’ IO < S < 20 III’ 20 < S < 30 III ’  30 < s < 40 III’ S > 40 in’ 

TSS 3 5 

TAC 2 12 5 4 6 

y TTP 1 1 2 1 

E PCG 1 G 3 1 
P 

TED 2 

7 27 I O  G 8 
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1. Tutnulus à cratère no 7, de trbs grande taille (hauteur : 1,GO in ; surfacc au sol : 61 Intires 
carrés). 

2. Inhumation no 7 contcnant une gravure dc rliinodros. Lc squelctic qui rcposc CII sur- 
face cst date de 2675 * 200 ans B.P. 
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Tablcau 4. Lcs doublcs inhumations 
I I 

monument période 

~ ; 1 ; sud ? surfacc cratère cratèrc cn lànt 
1 aciultc I 7 I 

? ? I S  R adultc P? ouest ? fossc _ _  - 
15 b cnrant ? ? fossc cratèrc cratère 

50 a adultc F cst surface cratèrc cratère 
50 b cnfant ? nord ? surface cratèrc cratère 

66 a cnrant ? nord surface T. simple ’? ” 
G6 b adullc F est surfacc 

20 a aclultc F cst fossc plate-rormc ? 
20 b cnfant -.? sud fossc platc-forme ? 

I I 

Les corps 

I,c tlcgré dc conscrvation gdndral dcs squclcttcs cst indiqué sur unc fiche 
rcprtscntant Ics difrércntcs partics d’un squclcttc et sur laquclle on marquc, 
sclon un coclc, Ics os trouvés cn fouillc. 

Dans tous Ics cas, il s’agit dc sdpulturcs primaircs, ct lorsquc ccrtaines partics 
d u  s ~ ~ ~ i c l c t t c  ont toialcmcnt disparucs, c’est qu’il y a CU rcmaniemcnt pour une 
autrc inhumation, ou dcstruction d’une partic du cadavrc par des rongeurs nécro- 
] ~ h a g c s .  

Nous avons dérini, pour I’ttuclc archéologique, un autrc état de conserva- 
lion, noté dc O i 5 ,  qui cxprimc IC dcgré d’information qu’apporte la sépulture 
(tablcau no 5 ) .  

Tabicau 5. États dc conservalio~i 

o ntll 

1 mauvais 

Aucunc trace d’os humain pcrmct de conclure avéc certi- 
tudc quc la structure rouilléc soit unc tombe. 
I,cs ~‘arcs os conscrvés attcstclit l’inhumation, mais ne per- 
incttcnt pas tic lirc avcc ccrtitudc sa position, son attitudc 

__- 

ct son oricntation. 
LCS os sont en mauvais &at, ct il n’est pas toujours possi- 
blc dc ddtcrminer la position, l’orientation et I’attitudc. 
Lc squclcttc cst sufrisainnicnt bien conscrvé pour en éta- 
blir sans ambiguïté la position, l’orientation et l’attitude. 
Critèrcs idcntiqucs au précédent ; en outrc, des mesurcs et 
clcs obscrvations anthropologiqucs sont possiblcs. 
Trbs bon état. 

médiocrc 
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Les critèi‘cs rclenus pour ccttc étudc sont par ordrc d’importance CCLIS q l l i  
pcrmcllcnt : 
- clc cléniontrcr que la struciurc rouilléc csi bicli unc tolnbc ; 
- clc lirc la position, l’attitude ct I’oricntation clu squelcitc ; 

du scxc, clc I’rigc, dc la staturc). 
Lcs rdsultais, pour I’cnscmblc clc la ni.cropolc, sont préscrliés clans I C  iablcall 

no G. Lcs dcux nionunicnts qui  SC sont révélés viclcs, I C  tumulus à crai6rc no 4 
ct I C  tumulus cn disquc no 53 ont dc toutc évidencc éid profants ; sis illlluma- 
tions étaicnt trop abimécs pour quc l’on pLlissc lirc la posiiion clcs corps. 75 (I /o 
ccpcndant cles squclettcs mis i jour éiaicnt suffisammcrit bicn conscrvds  OLI^ 
pcrnictlrc unc étudc archéologicpc satisraisaiitc. Cc bon résultat cst clil :I la 
proportion dc sépulturcs à fossc. 

Tablcau G. fitat clc conscrvation dcs scpclctics sclon leur séptllturc 

- d’crrcctL1cr d c ~  obscl-vatio11s aI1ti1rol)ologi(lucs d’orclrc gdni.ral ( c ~ ~ i m ~ ~ t i o n  

I I 
Etat clc conscrvatioll 

Total nul  mauvais médiocrc 111O)’Cll boll csccllcnl 
Monument 

5 9 I I  I 32 TAC 1 5 

TSS O O 

TTP o O 

l?CG O 1 

TED 

1 2 3 3 I I  

O 2 2 1 5 

O 0 5 G 12 

1 O O 1 o 0 7 

-- 

I I l 1 - 1  I -  
7 13 21 I I  G I  Total 2 G 

Les positions (tlCcribit~is) : sur 53 positions obscrvécs, toutcs soni clcs cldcu- 
bitus latéraux sauf unc (no 29) qui est u n  décubitus clorsal. Nous Ics nvolis 
réparties, dans I C  tablcau n o  7, sclon le scxc ct 1’8gc dcs sujcts. 20 conccriIcnl 
clcs enrants dont il cst difficile d’cstimer le scxe, 34 dcs adolcsccnts cl clcs aclulics 
que nous avons regroupés dans unc même classc. IS individus on[ pu  êtrc clétcl.- 
minés avcc certitudc ; pour  8 autrcs, I C  bassin n’&ait pas suffisam~ncn~ bic11 
coiiscrvb pour autoriser un diagnosiic silr, mais I C  rcstc du sqllclcttc ci la com- 
paraison avcc Ics individus dont I C  gcnrc était dtabli sans ambiguïté nous 01it 

amené à les considércr coniine plutôt masculin (M ?) OLI plutôi I‘éminili (17 ?). 
7 squclcttcs n’ont pu  Zire ddtcrminés. 

Pour les catégories d’âgc, nous n’avons pas cmployé les classcs Iial~iiucl- 
Iciiient utilisées cn I)aléodémograpliie, car cllcs nc corrcspondaiclit pas, clalis 
Cc cas précis, notre approchc. Nous avons choisi dc regrouper conlllic clifaiits 
tous ics inc~ividus C I ’ B ~ C  iIlréI-icuI- à 14 ans, dolit I C  scxc n’csl jam:!is oicll t ~ c i ~ r -  
iniriablc et nous avons considéré conilile adulics tous les sujcts cl’rigc sup6ricur 
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types de monuments 

tumulus à cratère 

tumulus simple 
tumulus tronconique plat 
plate-forme gravillonnée 

total 

à 14 ans car, comptc tcnu de l’époque, nous les supposolis socialcment adul- 
tes. La classc d’8gc 14-18 ans n’cst quasiment pas reprkscntke. 

1/2 fléchie %fi;$ très fléchie 

8 18 2- 
G 2 1 

O 3 1 

1 I 9 

15 24 13 

Tablcau 7. Distribution dcs côtés sur lesquels reposent les corps 

cnfants 
jusqu’à 13 ans 

scxc non détcrminé 
12 

8 
C droit 6 H gauche 

adolescents et adultes 
à partir de 14 ans 

M non détcrminé I: ? M ? F 
2 3 O 8 

3 O 10 O 
5 

2 

On constatc, pour les détcrrninations certaines, que Ics 8 hommes repo- 
scllt tous sur IC côté droit ct les 10 remincs toutes sur IC côté gauche. Si l’on 
consiclèrc maintcnant Ics attributions probables, Ics 3 hommes sont encore tous 
inhumds sur IC côte droit ; par contrc, 2 fcnimcs IC sont sur IC côté droit et 
3 sur IC  cô16 gauchc. Tout cn nc portant que sur 26 observations, ccs chiffres 
paraissent sufrisainmcnt doqucnts pour considérer que, quel que soit IC type 
clc monumcnt funéraire, Ics homnics Ctaient cntcrrés sur IC côté droit et ICS fcm- 
llics sur IC côte gauchc. Nous avions déjà obscrvé cettc tcndancc chcz ICS Néo- 
lithiyucs dc I’lghazcr. 

Les attituclcs dans lesquelles les morts sont inhumés, sans tenir compte 
clcs dCplaccmcnts postinhumatoircs, sont significatives du traitcment subi au ~~ioiiicnt du déces ct lors des funérailles. Nous avons rencontré Iwelen trois 
i)ostut-cs, définics par I’anglc de flexion des différcntcs parties du corps entre 
C I I C ~ .  CC sont ICS attitudes : 
- dctni-fléchic si l’un dcs mcmbrcs inférieurs forme avcc IC tronc un allgle 
srlpcricur à 90” c t  I’angk jambc-cuissc est supérieur à 45”. Les membres supé- 
t-¡curs nc sont pas toujours rcpliés contre IC corps ; 
- I‘léchic lorsyuc Ics mcmbrcs inréricurs forment avcc IC tronc un angle CO!II- 
]>ris cnirc 90” c t  45” ct l’anglc jambc-cuisse cst infCrieur à 45” - au mollis 
l’un dcs mcmbrcs supéricurs, mais génCralcnlcnt Ics dcux, sont repliés contrc 
IC corps ; 
- irès fiéchic quand les ~ncmbres inférieurs forment avec le tronc un angle 
inl‘éricur à 45”, I’anglc jambe-cuisse est inférieur à 45” - Ics mcmbres supé- 
rieurs sont rcpliés contrc IC corps, la têtc cn flexion avant plus ou moins forte. 

Dans lcur grandc majorité toutes ces positions impliquent une prépara- 
l ion c111 cadavre ; aucunc d’cntrc-clle n’cst naturcllc, sauf peut-Ctre à la rigucur ..- 
cct-iaincs positions dcmi-flCchics. 

Lc tablcau no 8 montrc quc le dcgré de flcxion cst lié au typc de monu- 
ment ct par conskqucnt au type d’inhumation ; si l’on exccptc certains corps 
d’cnl‘ants, lcs sujcts très fléchis ont tous été inhumés dans des fosses, ce qui 
cst IC cas dcs PCG ; par contre, lorsque les morts sont simplement déposés 
sur IC sol avant d’êtrc recouverts d’un tumulus de pierre, ils sont à deux excep- 
tions p r k  (no 2 ct 8), en position fléchie ou demi-fléchie. 
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Tableau 8. Attitude des squelettes selon les types de monuments 

L’orientation du corps est prise selon la droite qui va du trou occipital 
à l’articulation lombo-sacréc ; si le crânc ou le bassin ne sont plus en place, 
l’orientation sera déterminée par la position du rachis. Le point cardinal nomnié 
correspond à la direction de la tête. La direction dite dc regard n’a pas été 
enregistrée ; cllc est en effct peu pertinente dans le cas des inhumations flé- 
chies, puisque la tête est régulièrement ramenée contre la poitrine. La position 
du crâne par rapport au rachis a par contre été notéc dans l’analyse générale 
de l’étal des connexions. Les orientalions sont représcntécs sur une rose des 
vents (fig. no 3), par classe de IO”. N’y sont figurées que les oricntations sûres 
mesurées à la boussole. On constate que les 34 sépultures se distribuent selon 
les quatre secteurs cardinaux, certains d’entre eux étant privilégiés, particulit- 
rement le secteur est, avec 21 inhumations dont 16 sous tumulus à cratère. Nous 
avons complét& ces données sûres par des orientations qui n’ont pas 1111 être 
mesurées avec précision du fait du mauvais état dc conservation des squelet- 
tes, mais dont la direction générale a pu ?tre estimée sans ambigui’té ; tous lcs 
cas douteux ont été exclus de notre décompte. Les orientations sont donc regrou- 
pées par secteurs avec une variation de -I 20” par rapport au point cardinal. 
Cette variation est celle du lever du soleil à la latitude d’Iwelen selon lcs sai- 
sons. Matgré l’insuffisance de l’effectif, des différences significatives d’orien- 
tation apparaissent en fonction du type de nionunicnt. Les résultats sont pré- 
scntés dans le tableau no 9. 
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Tableau 9. Orientation des squelettes par secteur et par type de monument 

type nord est sud ouest total douteux 

tumulus à cratère O 15 I 7 
(TAC) 
plate-fortnc 

(G5,3 To) (4,3 70) (30,4 070) 
9 1  

ig-avillonnée O 4 
(PCG) (36,4 Yo) (G3,7 Oh) 

(TW (GO 6 %) (20 2 Yo) (20 2 010) O 10 I 

(12,2 6 070) (49,O 24 70) (24,5 12 %) (14,3 7 Oh) 

tumulus siinplc 

total 49 I I  

I l l l I I 
Les pourcentages exprimés sont ceux des orientations A l’intérieur d‘une fanlille architeciurale. I 

dont les squelettcs également oricntés vers l’est se rattachcnt aussi, chronologi- 
quement, aux TAC, soit par leur mobilier soit par les datations l4C. 

Tous les individus orientés dans le secteur ouest sont ensevelis sous des 
tumulus à cratère. 

Aprks l’est, IC secteur IC plus usité csl le sud : 24,5 70 des corps ont été 
inhumés tête vers cette direction, soit 12 cas sur les 49 observés. Cctte oriciita- 
tion correspond plus particulièrement aux plates-formes gravillonnées (7 sur 
11 fouillées) ; on trouve aussi 2 tumulus tronconiques plats, les no 36 ci 56 
que nous avions déjà rapprochés des PCG par les tcchniques d’inhumation, 
1 tumulus à cratère et 2 tumulus simplcs. 

Les tessons rccueillis sur le bouchon de fosse dc la plate-fornlc gravillon- 
née no 41 ont pcrmis dc remonter deux potcries qui n’appartiennent pas au 
contexte céramique du site d’habitat mais qui, par contre, se rattachent tout 
5 fait 5 des formes trouvées sur des sites néolithiques d’allure ténéréenne du 
nord-est de l’Air3. Lcs datations I4C confirment que la plupart des PCG 
appartiennent à la phase finalc du néolithique. Pour I C  secteur nord, à I’cxcep- 
tion d’un tumulus à cratèrc toutes les autrcs inhumations, G sur 7, conccrncIIt 
les tumulus simples dont 5 sont des sépultures d’enfant. Nous avons obtcnu 
trois dates sur cuir entre 2200 I GO et 2795 ~t 120 qui Ics placcnt durant la 
périodc des eratercs. 

3. Deus de ces polcries ont ét6 di-couverles cniières clam unc petiic losre particulière a11li-11ag6e Q la  
base d’utie plate-forme gravillonnk de l’Adrar Bous. Celle s+ullurc, do111 I C  sq~!uIcllc csi C C ~ C I I -  
darit oricnté vcrs l’est, a 616 datée dc 4445 & 195 sur fragmcnis dc cuir ( H v  12249, t’oouillcs 1‘. ¡%lis). 
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Ccs rfsullats, malgré quclques exceptions encore inexpliquées, montrent 
LOU1 clc mEnic ccrtains principcs dans Ics oricntations qui ont évolué selon les 
fpoc~ucs : 
- 3 unc pCriodc an&” qui débuta il y a cnviroii 5000 ans, Ics morts, IC 
plus souvcnt cntcrrfs sous platc-fornic gravillonnfc, ttaicnt oricntfs sclon utic 
tlircc[ion nord-sud, la tEtc ~~rfffrcnticllcincnt vcrs IC sud niais parfois aussi vcrs 
II: nord ; 
- 3 unc ptriodc plus rtccntc, 1500 ans plus tard, apparaissciit Ics tumulus 
cralèrc : Ics corps cnscvclis sous ccs monuments sont oricntés dans lcur immcnse 
majoritC sclon u n  ;LYC cst-oucst, la tetc IC plus souvcnt vcrs l’cst mais aussi parfois 
vcrs I’oucs~. U n  scul cas a ftf obscrvé LEte au sud. D’autres typcs architcctu- 
raux cohabitcnt avcc ccs tumulus à cratkrc, niais les corps inhumés rcspcctcnt 
alors I C  plus souvcnt I’oricntalion prffércnticllc de lcur époquc. 

Durant ccltc niemc période, Ics constructeurs dcs tutnulus siniplcs sc dis- 
tinguent ci1 plaçant lcurs morts sclon u n  axe nord-sud, tete vers IC nord ; mais 
nos cloiiiiC&i sont trop réduiks ct IC typc tumulus simplc trop indtterminé pour 
quc l’on puissc cxpliqucr ccttc cxccption. On rcmarque néaninòins que ccla con- 
ccriic s ~ i r t o u ~  dcs cnfants (5 cas sur 6 )  ct dcs fcmmcs. A par1 cet cxetnplc ni 
I’rigc ni IC  scxc ne paraisscnt avoir CU d’influcncc sur les oricntations. 

Ltts wsiiges crssociés à lu sépulture 

Nous avons clislinguf Ics traces qui traduisent une préparation du sol ou 
clc la fossc, Ics vcstiges dc cuir qui sont au contact du squelettc, Ics parures 
ct I C  inobilicr funérairc. 

L m  traces d’arnfnagcn~cnl de la sdpullore 
A mainks occasions ci pour Ics différcnls typcs d’inhumation, nous avons 

pu voir à la fouillc dc fincs pclliculcs de terrc caractéristiques, montrant que 
IC sol sur lcqucl rcposait IC  corps avait été humidifié et lissé. Cettc humidifica- 
[ion du sol paraît avoir Ctf cl’usagc général à Iwclcn. Nous avons aussi rcncon- 
Ir6 clcs rcslcs clc l i t i h .  Dans ccrlairis cas, IC squclctlc rcposait sur une couche 
hlanch8trc tl’cnviron I ccntiinktrc d’kpaisscur et pour la sépulturc n o  7 il setn- 
blcrait qu’ i l  s’agisse d’tlnc pcau avcc scs poils. Parfois le corps rcposait sur 
uiic natlc coiiiinc dans la stpulturc GGb. ,Lcs ineiiucs brindilles asscz souvent 
miscs cn fvidcncc lors dcs fouilles pcuvcnt Etrc intcrprétécs commt des vcsti- 
gcs clc natte ou clc siinl~lc lititrc dc gramintcs4. 

I.cs (races coiiceriiant IC scluelclle 
Dcs vcstigcs dc liiiccul de cuirs fpais ont été trouvés dans plusicurs tom- 

bca, mais surlotit clans Ics sfpulturcs à fossc. D’autres rcstcs de cuir, moins 

4. A Tiii 1~1;111~1~~11cn, i l  ;i C l ?  rclroiiv? de vtrilnlilcs lili6rcs tlc giiiminfcs CI clans d’noli-es cas des vannc- 
ries. I s s  ‘fou:ircgs i i ~ i l i s c n ~  ciicorc les lilitrcs clliaiid ils n’ont pas iiulrc cliosc (G. Auniassip, com- 
niiinicn~ion iicrsonncllc). 

5 .  Une di.lcrniiiia~ioii siir les acides aniiii?s crfeclu6c par i. Triclicl - pour unc stpuliurc d’un autre 
s i l r  - nioiitrc qii’il s‘agit IrCs probablcmcnt d’un cuir dc bovin ci, clans cc cas précis, de veau ; 
on IIC pcut, hicn silr, cxlrapolcr cc rfsultal pour IOUS ILS liiicculs, bicn que lcur aspccl soit semblable. 
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bicn conscrvés ct Ll.019 xalisés, ont aussi été trouvés dans des tumulus à cra- 
itrc ; la fouille dc la sdpullurc no 68 a montré qu’il s’agit aussi de rcstcs dc 
lincclll Cl 11on tlc VELcmclll. 

1,’utilisation de coloraiil cst attcsttc dans trcizc tombcs. Cct usagc paraît‘ 
gellkr:i1 puisqu*iI conccrnc LOUS Ics typcs de nionunicnts. Le linceul paraît avoir 

[cint i ~’ocrc.  cs. points d’ocre qui  parsE1ncnt l’endroit oil reposc IC S ~ U C -  

1 ~ 1 1 ~  lr:ldLliscil[ pl-obablcmcnt la tracc d’uq linccul dont la pártic organicjue a 
tlisp:,l’u. 1,’ailaIysc d'une CIC ccs pclliclcs rougcritrcs :I mqntré C ~ U C  IC pigl1lCI1t 
Ctaii IiiélangC 1 u11 corps gras dont Ics acidcs aminCs sont lrès prochcs dc ccus 
dc I’liuilc. On a IN obscrvcr aussi dcs traccs, dc colorants non niinCraux qui 
oll[ pendlri. certains osscmcnts. c‘est probablement la coulcur du vEtclncnt porté 
p r  IC mort qui a ddtcint sur l’os, coniine oli a pu le montrer dans la tombc 
11’ 6s. Lcs détcrniinations cfl‘cctuCcs sur Ics i:cstes de la tunique montrent quc 
ccitc coulcur rougc Ctait obtciiuc h partir dc brou dc noix. 

Lc charbon a tlil aussi Etrc utilis6 coniine colorant, mais plus rarcmcnt. 
Dans la si.pultul-c no 39 ci1 particulier nous avons inis à jour, près du corps 
tl’tin enfant, u11 gros morceau dc charbon et unc boulc d’ocrc. La molcttc rctrou- , ’ 

\,cc ~r I C  horcl CIC la cuvelie indiquc qtic ccs matériaux élaiclit probablcmcnt 
broyts afin d’obtenir dcs tcinturcs fulleraircs. Ni  IC sexc ni ,l’rigc !IC scmblcnt 

¡,:I p:lrl“‘c 
I.cs i.]dnicnis tlc parure sont rarcmcnt cil place ; selon Icur répartition dans 

iIltcrgrtlc coninic collicrs, bracclcts ou anncaux dc chcvillc ; 

rcs le  plus souvcnt LitilisCcs sont I’amazonilc et la cornalinc ; ICs perles sont 
tic I ‘ O ~ I I I C S  divcrscs (sttbcylindriqucs, fusiformcs, sph6riqucs pour la plupart) 
ci Ics I.ollclcIIcs d’cnfilagc soit cn test cl’ccuf d’autruchc, soit en pctitc coquille 
de g:l~téropodc. ILI pcrfoiation dcs pcrlcs, toujours biconiquc, montrc unc cech- 
Iliqtlc idcntiquc à ccllc du néolithiquc. Les seuls bijoux mCtalliqucs sont Ics 
; I I I I I C ~ U X  tic chcvillc ci1 bronzc portés par la I‘emmc clc la tombc no 68 ; ils sont 

( f i n  d u  vIp s i k k ) ,  Lc fragment dc fer trouvé dans la sépulture 
llo 60 cs[ [rap d r ~ d i .  pour qtic l’on puisse en déterminer la fornic. Lc tableau 
1 1 ~  10 montrc la rCparLition dcs parurcs sclon IC scxe cl par typc pc toinbc. 

t o l l l \ x  011 

l1c)l15 :i\jo11s L ~ O U V C  tics labrcls clans ~ C U X  ~ C I > U I ~ U ~ C S  (11’ I8 ct no 25). LCS PiCr- 

’Trtblcau I O .  Rdpartition dcs parurcs selon les scxcs ct les monuments 
parurcs total 

ippcs tlc monunlcnls enfants fcmincs hommes ‘‘InbeS 

3 8 5 16 - 
~~ln l~ l l t l s  il crattrc 
i U 111 til  tis Lronconicl uc 
 uniul lu^ simplc 

pl ;I te- To I-lllc gravi I lo II nCc 
loial 

1 I 1 3 
O 2 2 4 
O 0 O O 

_ -  
- 

4 1 1  8 24 ___-- 

FRANçOIS PARIS 
65 

Suivant les conusions faites précédemment sur les positions des corps, tous 
ceux placés sur le côté gauche sont considérés colnine féminins, ceux placés 
sur le côté droit comme masculins. Nous n’avons pas précisé dans ce tableau 
les typcs de parure car leur interprétation restc malgré tout bicn souvent sujette 
à.caution. Ces bijoux très simples consistent parfois en une silnplc perle. Rien 
n’indique que ce soient des parures funéraircs, et l’on peut plutôt pcnscr que 
IC défunt élait cntcrré avec ce qu’il portait sur lui  au moincnl de soll décts. 

l Dans notre décompte, les femmes sont un peu plus nombrcuscs 5 possé- 
der des bijoux ; mais les hommed, comme les enfants, pouvaie~~t aussi c11 1)or- 
ter ; les gravures rupcstrcs figurent d’ailleurs souvcnt ces guerricrs portalli ullc 
breloque en collier. 

En revanche, l’absence de toute parure chez les individus inhumés sous 
les plates-formes gravillonnées, même les plus récentes, est à notre avis signifi- 
cative. Seuls les corps issus de cratères ou de tumulus que l’on peut rattacher 
à leur époque portaient des biioux. 

Un cauri a été trouvé près du squelette de la fcmmc du tumulus à cratère 
no 50 ; c’est le seul exemple que nous ayons de ce coquillage originaire de I’ocdall 
Indieti et dont l’usage comme monnaie était courant il y a encore u11 sibclc. 

Le niobilier funéraire 
Nous avons considéré comme mobilier funéraire tous les objets, entiers 

ou brisés, trouvés près du squelette, ou dans la niasse du monumeilt, ou à I’cxté- 
rieur de echi-ci lorsque leur association avec la sépulture ne laissait aucul1 doute 
(tableau no 11). Les tessons, qui n’ont permis ni remolltagc ni lneme restitu- 
tion de vase, n’ont pas été pris en compte. 

Tableau 11. Mobilier par type dc sépulture 

type de tombe poterie molette meule 

11 2 2 

2 

1 2 

1 1 

tumulus à cratère 

tumulus tronconique 

tumulus simple 

plate-forme gravillonnée 

18 sépultures ont livré un mobilier habituellelncllt constitué par des pote- 
ries, parfois des molcttes et dans deux cas seulement des meules. 

Sur ces 18 observations, 2 concernent des plates-formes gravillonnées. La 
no 41, dont les nombreux tessons placés sur la fosse ont permis de remontcr 
2 vases de style néolithique, et la no 42 oil l’on a trouvé une molette posée 
parmi les pierres du muret extérieur. Tous les autres cas concernent des tumu-  
lus A cratère ou des tumulus dont les céramiques ont un style identique à celui 
des cratères., 



66 
FRANçOIS PARIS 

Potcric, mculc ct mc.-ttc pcuvent être associées dans la même sépulture, 
mais c’cst la céramiquc quc l’on trouve IC plus fréqucmment (14 tumulus). 

Ccrtaincs sCpulturcs, ICS no 3, 24b, 27 ct 52, conticnncnt plusieurs pots. 
A l’cxccption du PCG no 41, toutcs ccs potcrics sont dc même style (supra) 
ct sc ddmarqucnt ncttcmcnt, par le décor en particulicr, dc la céralnique néoli- 
thique (Rosct 1987 : 208). Lcurs formcs, variécs, ont toulcs 616 rctrouvkcs sur 
IC silc d’habitat ; i l  nc s’agit donc pas d’unc céraniiquc funérairc particulikre, 
mais plutôt dc vaisscllc doincstique indifFércn1mclit utilisée lors dcs funkrail- 
ICS. Ccs potcrics pcuvcnt Etrc cntikrcs ou brisécs. Dans cc dcrnicr cas, elles sont 
soit placécs 1x6s du corps du défunt, soit éparpillécs dans la niassc de la cons- 
[ruclion, soit dfposéc~- à I’cxtéricur dc ccllc-ci. 

Tablcau 12. Répartition dans la tombe du mobilier funéraire 

état dans la masse à l’extérieur 
dc la potcric Près du ‘Orps du monulncnt du monument 

ci1 tièrc 4 

brisdc 3 3 4 
ci1 tièrc 4 

brisdc 3 3 4 

II nc scniblc pas (tablcau no 12) y avoir de règlcs particulières dans leur 
disposition ; Ics potcrics cntikrcs nc contenaicnt rien. Les analyscs, cn particu- 
lier polliniques, n’ont donné aucun résultat ct si dépôts alimentaires il y avait, 
ccux-ci n’ont pas laissé clc traces. Nous avons bicn trouvé un métapodc de petit 
ruminant dans la sépulturc no 49 et unc branche montante dc mandibulc de 
gros niammifèrc prks du squclcttc no 24a, mais i l  paraît difficilc, au vu de leur 
valcur bouchtrc, dc ICS consid6rcr coninic dc possibles offrandes alinicntaires. 

Dc toutc fac;on, IC fait quc ccs pots aicnt été indiffércmmcut déposés enticrs 
ou brises, prks du corps ou dispersés dans IC monumcnt montre que lcur rôle 
Ii’éiaif probablcmcnt pas dc contcnir IC viatique nécessaire à la vie du défunt 
dans l’au-clclà. 

Ccs rdcipicnts ont plus vraisciiiblablcnicnt été utilisés lors dc préparatifs 
OLI  dc riics prtcédant I’cnscvclissciiicnt définitif, puis abandonnés cnticrs ou 
nprks avoir été brisés. Lc bris du vasc n’était sans doutc pas une nCcessit6 rituclle. 

LCS molctlcs, toujours isolécs, n’apparaissent quc dans cinq sépultures. NOUS 
avons probablcmcnt, grácc h I’cxcmplc dc l’inhumation no 39, une explication 
pour lcur cniploi ; cllcs ont pu servir à broycr les colorants utilisés lors des 
funéraillcs avant d’etrc abandonnkcs, tout comme les potcrics. La mcule et le 
rragnicnt de inculc trouvés rcspectivcmcnt dans dcux tumulus à cratère sont 
sans doutc aussi :I rattachcr à cct usage. 

En conclusion, au niveau dc ccs divers vcstigcs, on remarquc que : 
- I’cmploi dc colorant cst régulicr ; il cst attesté dès la périodc des platcs-formes 
gavillonnécs. II pcut avoir servi à tcindre IC linceul de cuir, mais cc peut-être - 
aussi la tracc d’un vStcnicnt ; 
- si IC dépôt dc cdramiquc ou de molcttc apparaît aussi à ccttc époquc, il reste 
ccpcndant cxccptionncl pour nc sc vulgariscr que vcrs la périodc des tumulus 
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i cratère. I1 semblerait que tous ccs objets doivent plutôt être considérés comme 
des ustensiles employés pour la préparation du mort que comme mobilier des- 
tiné à l’accompagner dans sa vic ultérieure ; 
- les bijoux sont soit d’origine lithiquc, soit en test cle mollusquc ou d’ccuf 
d’autruche ; ils n’apparaissent qu’avcc Ics tumulus à cratère ; ces parurcs ne 
présentent pas de caractèrc exceptionnel et ont été indiffércmment portées par 
les enfants, les femmes ou les hommes. 

On contaste enfin l’absence de toutes armes, lithiques ou métalliques, alors 
quc des armaturcs en cuivre de javelots ou dc lances ont été retrouvées sur le 
site d’habitat ; de plus, ce type d’arme est très fréqucmment porté, avcc le bou- 
clicr, par les hommes abondamment figurés par les gravures rupestrcs qui par- 
sèment les collines. 

LES DATATIONS 

Nous avons a Iwelen la très rare occasion de pouvoir dater et situer par 
rapport à une culture toute une série de monuments funéraires. Les tonibcs 
qui ont fourni une céramique identique à celle du site d’habitat, pcuvent être 
considérées comme contemporaines ou de même culturc quc celui-ci ; d’autres 
ont pu être directement datées par le radiocarbone, soit sur la matière organi- 
que associée, soit encore sur I’hydroxycarbonatcapatitc des os (Fontes, Mas- 
sault, Paris, Person et Saliège 1986 : 153-6). Les ossements provenant des sépul- 
tures d’Iwelen ont été systématiquement analysé par A. Person et J.-F. Saliègc. 
Les résultats sont donnés dans le tableau no 13. On constatc notammcnt, lors- 
que Ics croisements ont été possibles, qu’il y a concordancc entre les âges obtenus 
sur la matière organique et ceux obtenus sur hydroxycarboliateapalitc, cc qui 
valide cctte méthode (Paris, Person et Saliège à paraître). 

Occupation du site d’Iwelen 

Les datations radiométriques montrent unc très longue occupation du sitc 
d’Iwelen : près de quatre mille ans se sont écoulés entrc la construction de la 
première plate-forme et celle du dernier tumulus à cratère, pour nc nous en 
tenir qu’aux inhumations préislamiques. 

Le site d’habitat a été daté à quatre reprises sur des charbons de bois recucil- 
lis dans des foyers. Les âges extrêmes obtenus sont 2680 +. 40 et 2160 +. 50 
BP. I1 ne correspond donc qu’à une relativement courte période (cinq cents 
ans). La céramique recueillie sur le site ct dans certains tumulus nous avait 
fait conclure qu’ils étaient contemporains. Mais sur ccrtaines de ces tonibcs 
des datations ont pu être effectuées sur d’autres matériaux, elles montrent quc 
les premiers tumulus à cratère et ce nouveau type de céramique sont apparus 
environ sept siècles avant les dates indiquées par le sitc d’habitat. 

Ces datations montrent aussi que cette occupation fut plus coniplcxe qu’il 
n’avait semblé au premier abord, et que, par exemple, Ics architectures les plus 
anciennes ont perduré même après l’apparition d’autres typcs de monuments. 
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Tablcau 13. Datations sur le radiocarbone dcs tumulus à cratère (TAC). 
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I I l 

Les tombes les plus anciennes sont les plates-formes gravillonnées (PCG). 
Elles apparaissent pour certaines d’entre elles (4 plates-formes et un tumulus 
en croissant), il y a environ 5000 ans dans un contexte néolithique, dont les 
autres manifestations sont à Iwelen quasiment inexistantes6. Les tumulus en 
disque (TED)-sont probablement contemporains comme le montrent des rcchcr- 
ches menées plus au nord de l’Air dans la région de l’Adrar Bous ou ils sont 
chronologiquement associés aux PCG. On remarque une deuxième période, aux 
alentours de 4000 BP, qui concerne 6 plate-formes et un tumulus en croissant. 
La présence de 4 tumulus en croissant, chronologiquemcnt associés aux plates- 
formes est intéressante ; ce type de monument se rencontre habituellemeni plus 
au nord et plus à l’ouest oÙ il prédomine. Ce recoupement entre dcux aires 
de répartition de monuments funéraires montre que les frontièrcs entre Ics ter- 
ritoires des deux groupes étaient souples et qu’il pouvaii y avoir cohabitation, 
du moins dans les cimetières ! 

Derniers arrivés mais aussi les plus représentés, les tumulus à cratère se 
manifestent à partir de 3500 ans pour disparaîtrc, avec la généralisation dc 
l’islam, vers 1200 ans BP. Ce type de sépulture correspond en partie à I’habi- 
tat conservé au pied des roclicrs gravés, qui en effet, selon les dates obtenues, 
est postérieur de mille ans aux premiers tumulus à cratère construits dans Ics 
collines d’lwelen. 

Pour les autres formes, moins typées architecturalement, tels les tumulus 
simples et les tumulus trotlconiqucs plats, on peut, par la conception dc I’inhu- 

+ 

6 .  Le si le néolithique le plus proche sc lrouve sur la vallfe Tassos, dans laquelle se jelic celle d’I\\-clcn, 
GO (Rosci 1987). B une dizaine de kilomètres du site. I l  a été date, sur charbon de bois, de3810 
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mation, les rattacher à l’une ou l’autre des deux grandes périodes. Nous avons 
en effet distingué, par la façon dont les morts ont été inhumés, deux tradi- 
tions funéraires. 

Les rÌks furzéruires à Iwelen 

Ces traditions corrcspondent à u n  changeincnt des forincs architccluralcs 
au cours du  temps mais, malgré ces modifications, Ics rites moi tuaircs conscr- 
vcnt ccrtains points communs. 

Lcs fun6raillcs de la période la plus anciennc, dc tradition néolithiquc, pour- 
raient sc rCsunier ainsi : 
- préparation du cadavrc auqucl on donnc unc position fortcnient fiéchic q u i  
implique son ligotagc ; 
- usage dc colorants, d’ocre en particulier, qui, mClangts à un corps gras, 
scrvent à enduire IC corps du défunt et/ou le linceul dc cuir dans lequel il était 
envcloppé ; 
- absencc totale dc parurc ct d’armc ; 
- abandon exccptionncl des ustcnsilcs qui ont scrvi aux préparatifs moi luaircs ; 
- inhumation dans unc fossc, la tête dirigée g6néralenicnt vcrs I C  sud, IC corps 
placé sur IC côté droit s’il s’agit d’un homme, gauche s’il s’agit d’unc rcmmc. 
La position très fléchie est bien entendu liéc à I’cxiguïté de la fossc, mais ellc 
traduit, nous semble-t-il, plulôt une conception dc I’apiès-mort qu’unc Ccono- 
inic dc travail pour enfouir u n  cadavre, commc ccla a pu êtrc écrit. L’cffol-1 
apporté à la construction du monument inontrc quc les funéraillcs, au moins 
pour ccrtains individus, étaicnt chose importante. Cette posture correspond aussi 
à l’usage d’un linceul de cuir dans lcquel le corps étail envcloppé ; ccs trois 
donnécs, corps tres fléchi/Fossc exiguc/linccul sont à notrc avis IiCcs ct expi i- 
mcnl des conccptions runfraircs, qui subiront par la suitc des nioclifications. 

Avcc Ics Luinulus à cratère, cti errcl, s’instaure une nouvclle conception 
dc l’inhumation qui diffère dc la précédente par les points suivants : 
- le cadavre est inoins contraint dans sa position, niêinc s’il conserve unc pos- 
turc plus ou moins repliéc qui nCccssite parrois un ligotage au moins particl, 
dcs membres inférieurs notaninicnt ; 
- le mort cst enseveli avec la parure qu’il portait lors dc son décès ; 
- Ics ustensilcs qui ont servi aux funéraillcs sont frCquenimcnt abandonnés 
sur ou dans la tombc, sans &le particulière ; 
- le corps n’est pas mis au fond d’unc fossc niais ddposé sur u n  sol aménagé 
puis rccouvcrl par le tumulus, de façon toutefois B ne pas êtrc écras6 par Ics 
blocs dc picrre. L’axe d’oricntation significativemcnt prépondérant cst I’axc C S ( -  

ouest, tête vcrs l’est ; comme pour la période précédcntc, le côte sur lequel rcposc 
le cadavre dCpend toujours du scxe, côté droit pour les hommcs, gauchc potu 
les femmes. 

Que le cadavre ne soit plus cnterré, mais dCposé CII surfacc, pourrail cxpi i- 
nicr une niodilication dcs id6cs sur la mort. 

Plusieurs arguments permcttcnt de dire quc l’apparition dc l’art rupcstre 
à Iwelen correspond aussi à cette période. Tout d’abord, dans les régions oir 
les plates-formes et cllcs seules prédominent, on tic trouve pas d’enscnible rupes- 
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trc. Il scrait donc étonnant quy les gravÚk d’1wel:n correspondent à l’épi- 
sodc ancien. La datation de la sépulturc no 7 (2675 rl: 200 BP) dans laquelle 
noits avons rctrouvd. un bloc gravé niontrc quc cet art est contcmporain ou anté- 
rieur h ccttc inhumation ; il cst memc probablc qu’il lui est antérieur ct l’on 
peut pcnscr quc cct art rupcstre a fait son apparition à Iwclcn il y a environ 
3500 ans. 

L’ftudc dcs rcstcs osscux cst cn cours, niais ricn nc scmblc devoir permet- 
tre dc distingucr fondatiictitalemcnt, sur le plan de l’anthropologie physique, 
Ics populations inhumfcs sous platcs-formcs dc cclles dcs cratères. Pourtant, 
Ics inhumations, Ics gravurcs ct la céramique montrent quc cette dernière popu- 
lation cst portcusc dc traditions nouvelles dont les racines ne se retrouvcnt pas 
dans IC ntolithiquc autochtone. La céramiquc par son décor se rattachc plutôt 
aux stylcs bcrbbrcs, ct Ics figurations humaincs sont de type libyco-berbère, 
cc que confirme la prfscncc d’un char. 

La rcsscniblancc physiquc cntrc les dcux populations est d’autant plus éton- 
nantc ; cllc scrait-Pindicc d’une arrivée plus ancienne que ce que l’on pensait 
dcs populations d’originc nifditcrranécnnc au Sahara niCridional. 

Moiiniiien[s Jiuiéruires ci société ‘ 

Lcs monumcnts funéraires et la façon dont Ics morts sont ensevelis tra- 
duiscnt dcs changcnicnts culturcls, mais ils peuvent aussi donncr une image plus 
prfcisc clc la sociftt clans laqucllc vivaicnt lcurs constructeurs. 

Lcs stpulturcs monumcntalcs c t  plus particulièrenicnt les formes les plus 
tlaborCcs sont souvcnt considérfes comme des tombeaux de chef, leurs sujets 
sc contcntant dc formcs plus simples. 

Lcs rcchcrches que nous mcnons sur Ics monuments funéraires d’autres 
rtgions du Sahara mtdirional, montrent que cc schéma est acceptablc pour cer- 
taincs ptriodcs ou ccrtaincs cultures, et qu’il cxiste une hiérarchie dans l’usage 
dcs typcs architccturaux. Ainsi, nous trouvons pour les memes périodcs et selon 
Ics régions, dcs associations tumulus h couloir ct cnclos/tumulus simple, tumulus 
cn discjuc/platc-formc gravillonnéc, tumulus cn croissant/tumulus simple ; les 
prcniibrcs pcuvcnt etrc considérfcs comme formes (( iioblcs n du fait de leur 
importancc ou dc Icur complexité ct Ics secondes comme plus prdinaires. 

Toutcs ccs sCpulturcs datcnt, au Nigcr, dc la fin dc la période néolithique, 
niais nous nc savons pas si clles concernent I’cnsemblc dc la population. Des 
cxcmplcs d’inhumations sans supcrstructurc lithique sur site d’habitat, quoi- 
que rclativcmcnt rarcs par rapport à d’autrcs régions du Sahara, ont en effet 
f t t  trouvfcs sur des giscmcnts voisins et contcinporains de ces monumcnts. On 
peut pcnscr qu’à l’originc, dans l’est de l’Air, les sépultures monumentales, 
ne devaient pas touchcr l’cnscmblc de la population et ce n’est que progressi- 
vcmcnt quc l’usagc des formes les plus simplcs s’cst généralisé dans le Sahara 
mtridional. 

Qu’cn cst-il à Iwclcn, vers 3500 ans, avec l’arrivée des constructeurs de 
tumulus à cratère ? Nous n’avons trouvé à Iwelen qu’une seule sépulture, la 
no 63, sans superstructurc lithique. II s’agit d’une inhumation en décubitus latéral 
droit très fléchi misc à jour par IC ruissellemcnt, située dans la zone A près 
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du tumulus no 18, donc dans la vallée et en dchors du site d’habitat post- 
‘néolithique. On peut supposer que le reste de la population, ceux qui n’avaicnt 
peut-être pas le privilègc dcs monuments funéraires, Ctait ainsi entcrré et que 
leurs tombes, crcusécs dans la vallée, ont été emporlécs par les crucs dc la val- 
lée. Cette Iiypothèsc paraît peu probable, car nous en aurions malgré tout trouvd 
d’autres exemples ; de plus, les sondages effectués sur le sitc, montrent qu’à 
cette époque, l’on n’entcrrait plus ses morts dans IC village où l’on habitait. 

La période des tumulus à cratèrc dure à Iwclen environ mille deux ccnts 
ans. Cela correspond à 30 générations, en considérant que I’espérancc de vic 
moyenne n’excédait pas 40 ans, ce qui cst, d’apres nos observations, une esti- 
mation haute. On peut évaluer le nombrc des sépultures, en élargissant les limitcs 
de la nécropole aux proches environs du sitc, à unc soixantaine au grand maxi- 
mum, ce qui correspondrait donc à deux personnes par génération inhumi.cs 
sous monument funéraire. Les mêmes proportions se retrouvent lorsqu’on sc 
limitc à la seule périodc d’occupation du villagc. Ce faible nombre peut s’expli- 
quer par unc occupation intermittante. Ceci semble confirmé par la superficie 
du sitc d’habitat ct I’tpaisscur du niveau archfologiquc, qui tracluiscni plritôi 
un  licu dc canipcmcnl tcmporaire, frfquenté cntrc 2680 ct 2160 BP par clcs 
pastcurs aux javelots à armaturc de cuivre, qu’une résidencc continuc de cinq 
cents ans. 

Nous avons vu que ces monuments funéraircs étaicnt construits aussi bicn 
pour les hoinines que pour les femmes ou les cnfants. Lcs tumulus à cratèrc 
étaient donc les sépultures sinon de l’ensemble du  groupe du moins de toutc 
une classe sociale. Le faible nombre, relatif, de ccs monuments pourrait nion- 
trer qu’ils ne concernaient pas tous les individus dc cette société non séden- 
taire ou encore que les stations avaient lieu pendant une saison de faible mor- 
talité. Les orientations précises sont insuffisantes pour se prononcer sur cc dernicr 
point. 

On peut aussi pcnser, nous y serions enclins, qu’Iwclen était un  lieu de 
fréquentation plutôt rcligicux, au sens large, que d’habitat classique, même teni- 
poraire. 

* * *  

L’étude dc cette nécropole a permis de distinguer à Iwclcn dcux culturcs 
funéraires. AUX conceptions du néolitliiquc vont peu à pcu s’imposcr ccllcs d’unc 
nouvelle civilisation. 11 existc cependant suffisammcnt de points coniliiuIIs pour 
quc l’on puissc admcttre que cctte implantation s’est faite sans grands con- 
flits. Nous n’en avons du moins pas trouvé d’indices dans ies sépulturcs. Lcs 
gravures rupcstres figurent des hommcs généralenicnt armés dc lances ou javc- 
lots aux armaturcs de cuivre et dc bouclier. Cet armement a probablcmcnt permis 
aux nouveaux arrivants de s’imposer facilcment aux populations néolithiques. 
Peut-être même s’agissait-il de peuples de meme origine raciale. Lc nombre dcs 
inhumations montre que dans les deux cas il s’agit de populations nomadcs. 

Les Néolithiques se distinguent par une conccpiion plus austèrc de la ni or^. 
Lc cadavre, sans parure, est ligoté dans unc posture tres fléchic, rcplit sur lui- 
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m&nc, cnvcloppé dans un linceul de cuir ocré ct enterré au fond d’une fosse ; 
la sculc marquc oslcntatoirc cst la construction soignée d’une plate-formc gra- 
villonnéc plus ou moins importante au-dessus dc la fossc. 

Lcs constructq!r!rs dcs tumulus à cratèrc, par contrc, ne contraignaicilt pas 
Icurs morts dans dcs posturcs cxccssivcment forcécs ; ils Ics déposaient sur un 
sol préparé ou unc nattc, avant dc soigneuscmcnt Ics rccouvrir de picrrcs. Les 
objcts ayant scrvi aux préparatirs mortuaircs étaicnt fréqucinmcnt abandonnés 
sur placc. Ccci csl C I I C O ~ C  I C  cas chcz ccrtains touarcgs, Ics Ilcscii ci1 particu- 
[ici-, ct chcz Ics pcttls, où Ics ustcnsilcs ayant scrvi à la toilcttc mortuairc sont 
abandonnés pres dc la tombc. 

Lcs tumulus à craterc sont dcs tombcs asscz répanducs dans l’Kir et dans 
la rtgion dc I’lghazcr-Azawagh ct Ics quclques fouillcs que nous avons p u  faire 
dans ccttc région ont confirmé lcur âgc postntolithiquc (Paris 1984) ; si nous 
n’avons pas rclrouvé dc céramique idciltique à ccllc d’lwelcn associée h ccs sépul- 
turcs, nous cn avons par contrc rencontré en abondance sur lcs sitcs d’habitats 
voisins (Grébénarl 1986), associés là aussi h un âgc du  cuivre. 

Lc tumulus d cratere cst sans ambiguïté associé, au Sahara nigéricn, à l’éta- 
blisscmcn t d’unc nouvcllc civilisation d’origine mfditcrranécnnc. Ils existcnt aussi 
clans d’aulrcs régions du Sahara (Rcygasse 1950) ; ils ont ét6 signalés un peu 
partout, notammcnt dans IC Hoggar, I’Edjéré, IC Tassili n’Ajjer ; très peu ont 
été rouillés (Monod 1932) ct nous ne pouvons etrc ccrtains qu’ils correspon- 
cicnL à la memc civilisation quc CCUX d’lwclcn. II faut aussi Ics distingucr des 
tumulus d cralerc cl’AI‘riqnc du  Nord oh un puits funéraire cst amhag6 dans 
la niassc du monumciit pcrmcltant dcs inhumations successivcs. 

On rcmarqucra pour tcrmincr IC sentiment dc pérénité quc l’on éprouve 
h Iwclcn, licu privilégié d’inhumation qucllcs quc soicnt les époques, lcs cultu- 
res ct Ics rcligioix. Déjà Fréquenté au néolithique puis h la période des tumu- 
lus à cratkrc, I’cndroit a ciicorc scrvi dc cimctièrc, malgré l’aggravation des 
conditions climatiques, à dcs périodcs encore plus réccntes (Paris 1989). Cette 
tradition funérairc scra suffisammcnt profonde pour pcrdurcr au-dclh de I’isla- 
misation ; dcs tombcs musulmancs ont été construitcs, il y a peu, autour de 
ccrtaincs platcs-rormcs ct tumulus. 

Niamey, Orsloriz 
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LES SkPULTURES MONUMENTALES DE LA RkGION I..’IlVELEA7 
F. PAI~IS  

Les campagnes arclifologiqucs effectuées dans la région d’lwelen. dans I C  nord-est dc l’Air, au 
Niger, ont permis non seulement de dater, mais aussi de montrer, pour la première fois, I’associatio~~ 
entre un type de sepulture monuinentale (les tuinulus i cratere), un habitai et un enselnble de dessins 
rupestres libyco-berbères de la période des chars. Grâce aux fouilles de plus de 60 tnonuments funérni- 
res, nous avons pu ebaucher une évolution des rites mortuaires anciens, depuis la fin de la période 
ndolithkiue (- 3500 av. J.-C. environ) pour les tombes les plus anciettnes d’lwelell jusqu’d leur aban- 
don dù i I’av8ncmcnl de l’islam dans cclle région, soit vers 700-800 ap. .¡.-C. 

MONUMENTAL TOMBS IN TUE IWELEN AREA 
F. PARIS 

Archeological missions in the Iwelen area in the northeasteril Aïr (Niger) llave Inade il possible 
to not only date but also s l ~ o ~ v ,  for the first time, the correlation between a type of ltlonunlelltal iotllb 
((( crater tumuluses x), a habitat and Libyan Berber cave drawings from ille chariot periocl. Thanks 
to the exploralion of more than 60 funerary monuments, an outline has been drawn up of  i l~c  evolu- 
tion of ancient mortuary rites from the late Ncolitl~ic, ca. 3500 DC for ille oldest lweler~ Jombs, l i l l  
tlleir abaiidonment as a result of the spread of islam to this arca, ca. 700-800 A.D. 


