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La grotte des Conques est une petite cavité en milieu karstique située à l’extrémité orientale du massif calcaire des Corbières,
dans le département des Pyrénées-Orientales, sur la commune de Vingrau. Cette grotte, d’une superficie de 11m² a été étudiée,
sous la direction d’Henry Baills, par une équipe pluridisciplinaire du Centre Européen de Recherches Préhistoriques de
Tautavel, de l’Institut de Paléontologie Humaine de Paris et de l’UMR 5590 du CNRS. Ce site, situé près de la Caune de l’Arago
à Tautavel, a été repéré il y a une trentaine d’années avant de faire l’objet d’une fouille scientifique de 1992 à 1995. Cette recher-
che avait pour objectif de préciser les conditions d’implantation de la culture magdalénienne dans l’extrémité des Pyrénées
comme aboutissement d’un mouvement initié en Aquitaine. La fouille a mis au jour deux niveaux d’occupation attribués cul-
turellement au Magdalénien moyen, puis supérieur. Le site présente donc un intérêt majeur pour la connaissance du
Magdalénien méditerranéen au nord des Pyrénées. L’approche paléoenvironnementale du remplissage a permis de cerner les
conditions climatiques lors de la mise en place des dépôts. Elles s’avèrent, comme l’indiquent les datations C14, contemporai-
nes de l’épisode froid du Dryas ancien puis de l’amélioration du Bölling. Les études sédimentologique, anthracologique, paly-
nologique, malacologique et faunique placent le site dans une ambiance froide à humidité croissante vers le sommet du rem-
plissage. Au plan de la culture matérielle, les industries lithiques montrent une technique de débitage standardisée dont les dif-
férentes étapes peuvent être lues par le biais de la morphologie des nucléus. Ces derniers, en majorité pyramidaux, témoignent
d’un mode de débitage complexe visant essentiellement l’obtention de lames et lamelles de taille réduite. Ces produits étaient
dégagés à partir d’un plan de frappe unique par une série d’enlèvements périphériques à tendance centripète. Il existe cepen-
dant des nucléus à éclats qui se repèrent par leur forme compacte. Cette industrie est caractérisée par un indice de lamelles à
dos très élevé (ILd: 58.44 %) qui tend à régresser dans la couche sus-jacente (ILd: 37.93 %). Comme c’est généralement le cas
dans le Magdalénien, les burins de type dièdre dominent le stock des grattoirs. Les matières premières utilisées sont essentiel-
lement des silex, même si l’on note la présence de quelques jaspes et lydiennes dans les séries. De rares éclats de quartz ou
quartzite ont été utilisés dans la couche profonde. La majorité de ces matières premières provient d’une zone située au nord-est
à environ 30 km de la grotte. La faune indique une chasse basée, à parité, sur trois herbivores: le renne, le cerf et le bouquetin.
La diversité des espèces et le faible nombre d’individus abattus plaident en faveur d’une occupation périodique, lors de chas-
ses estivales en groupes restreints. Le bouquetin correspondrait à une prédation locale, le renne et le cerf à une chasse plus loin-
taine. Ce modèle ne correspond ni à un site de chasse spécialisée ou ni à un site d’agrégation, comme l’on en connaît dans le
Magdalénien. L’approche archéo-ethnographique suggère un groupe humain à effectif très restreint gérant un territoire de 30 km
de rayon d’où il tire les ressources en matières premières lithiques et osseuse, l’apport en viande, en eau, en combustible. Par
sa double position en bordure de la Méditerranée et à l’extrémité orientale des Pyrénées, l’étude du site des Conques réactive
les hypothèses de l’expansion magdalénienne et du franchissement de cet obstacle naturel. Premier point de repère en chrono-
logie absolue, la grotte des Conques présente une sorte “d’arrêt sur image” dans la vie des derniers grands chasseurs du
Pléistocène supérieur.

RÉSUMÉ



The Conques cave site is a small karstic cavity situated in the eastern extremity of the limestone massif of the Corbières moun-
tains, in the department of the Pyrénées-Orientales, on the commune of Vingrau. The cave has a surface area of 11 m². It has
been studied by the multidisciplinary teams of the Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, the Institut de
Paléontologie Humaine in Paris and the UMR 5590 of the CNRS, under the direction of Henry Baills. The site, located nearby
to the Caune de l’Arago in Tautavel, was known for about thirty years before being systematically excavated from 1992 to 1995.
Research was conducted with the aim of specifying the conditions under which Magdalenian culture implanted itself in the
extremity of the Pyrénées mountains, outcome of a movement initiated in Aquitaine. Excavations revealed two distinct occu-
pation levels, culturally attributed to Middle and Upper Magdalenian. This site therefore represents a major interest for the
understanding of Mediterranean Magdalenian culture north of the Pyrénées. Use of a paleoenvironmental approach has allowed
us to define the climatic conditions throughout the accumulation of the cave deposits. The results of this study, as well as those
of the 14C dating, have revealed that the deposits are contemporary with the cold episode of the lower Dryas, and the amelio-
ration which followed during the Bölling. Sedimentological, anthracological, palynological, malacological and faunal analyses
place the site in a cold environment with humidity progressively developing towards the top of the stratigraphy. Concerning the
material culture, the stone industries show use of standard debitage techniques, the different stages of which may be discerned
from the morphology of the cores. The latter are mainly of pyramidal type, testifying to the use of complex knapping modes,
aiming essentially at the production of small-sized blades and bladelets. These elements were produced using a single striking
platform by way of a series of removals along the platform’s periphery. The removal negatives show a centripetal tendency.
However, other flaked cores may be differentiated by their compact form. This industry is characterised by a very high index
of backed bladelets (Ild: 37,93 %). As is generally the case during the Magdalenian period, borers of the dihedral type are more
abundant than end scrapers. The raw materials used are essentially flints, although one may note the presence of some jasper
and lydian stones in the series. Some rare quartz or quartzite pebbles were also exploited in the lower level. Most of these raw
materials come from an area situated to the north-east, about 30 km from the cave. The faunal analysis attests to hunting activi -
ties based on equal representation of three herbivores: reindeer, red deer and ibex. The diversity of the species as well as a
reduced number of individuals killed, suggest that the cave was occupied periodically by small groups, during summer hunts.
The presence of ibex attests to local predation, while reindeer and red deer were hunted at a greater distance away. This model
is therefore different from that observed in specialised or aggregate sites, known during the Magdalenian. The archeo-ethno-
graphic approach indicates the presence of human groups, composed of very few individuals, managing a territory with a 30 km
radius, from which stone and bone raw materials resources, meat, water and firewood, were exploited. Located close to the
Mediterranean sea and also on the extreme eastern perimeter of the Pyrénées mountain range, the Conques cave site raises once
again hypothesis concerning expansion patterns during the Magdalenian period and the capacity for these human groups to cross
over natural obstacles. A reference point in absolute chronology, the Conques cave site presents a sort of “still-life image” in
the life of the last great hunters of the Upper Pleistocene.
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La cova de les «Conques» és una petita cavitat dins un medi càrstic situada a l’extremitat oriental del massis calcari de les
«Corbières», dins la comarca dels Pirineus Orientals, ajuntament de Vingrau. Aquesta cova, d’una superfície de 11 m² va ser
estudiada, sota la direcció de Henry Baills, per un equip pluridiciplinari del Centre Europeu de Recerques Prehistòriques de
Taltaüll, de l’Institut de Paleontologia Humana de Paris, de l’UMR 5590 del CNRS. Aquest emplaçament, situat a prop de la
«Caune de l’Arago» a Taltaüll, va ser descobert fa uns 30 anys abans que s’hi faci una excavació científica de 1992 a 1995.
Aquesta recerca tenia com a objectiu de precisar les condicions d’implantació de la cultura del magdalenià dins l’extremitat dels
Pirineus com a resultat d’un moviment començat en Aquitaine. L’excavació va fer apareixer dos nivells d’ocupació atribuits
culturalment pel primer al Magdalenià midjà, i pel segon al Magdalenià superior. L’emplaçament presenta doncs un interès
important pel coneixement del Magdalenià mediterrani al nord dels Pirineus. L’enfocament paleoecològic de l’ompliment va
permetre d’apropar les condicions climàtiques que hi havia quan es van posar en plaça els diposits. Es troben, com ho indiquen
les datacions C14, contemporànies de l’episodi fred del Dryas antic i després de l’amelioració del Bölling. Els estudis sedimen-
tològic, antracòlogic, palinològic, malacològic i faunístic fiquen el lloc dins un ambient fred amb humiditat creixent cap al pic
de l’ompliment. Des del punt de vista de la cultura material, les indústries lítiques ensenyen una tècnica de tallament estandar-
ditzada de la qual les diferentes etapes se poden interpretar a través de la morfologia dels nuclis. Aquests nuclis, majoritaria-
ment piramidals, són els testomonis d’una forma de tallament complexa que té com a objectiu l’obtenció de fulles i lámines de
mida reduida. Aquests productes eren obtinguts a partir d’un pla de toc únic per una seria d’extraccions perifèriques de tendèn-
cia centrípet. No obstant, existeixen nuclis amb fragments que se repeteixen dins la seva forma compacta. Aquesta indústria és
caracteritzada per un indici de làmines amb dors molt elevat (Ild: 58,44 %) que té tendencia a diminuir dins la part sus-jacent
(Ild: 37,93 %). Com és molt freqüent dins el Magdalenià, els burins de tipus diedre son majoritàris dins el conjunt de raspadors.
Les matèries primeres utilitzades són essencialment silex, encara que se pugui notar la presencia de jaspis i lidites. Una poca
quantitat de quars i quarsita va ser utilitzada dins la part més profunda. La majoria d’aquestes matèries primeres vé d’una zona
situada al nord-est a uns 30 km de la cova. La fauna indica una caça constituida equitativament de tres herbívors: el ren, el cér-
vol i l’isard. La diversitat de les espècies i la poca quantitat d’individus matats fan pensar en una ocupació periòdica, durant
caces d’estiu en grups reduits. L’isard correspon segurament a una predació local, el ren i el cervol a una caça més llunyana.
Aquest model no correspon ni a un emplaçament de caça especialitzada ni a un emplaçament de conglomeració, del tipus
Magdalenià conegut. L’enfocament archeo - etnogràfic presenta un grup humà a efectiu molt reduit utilitzant un territori de 30
km de radi que li ofereix totes la matèria primera lítica i òssia, l’aportació de carn, d’aigua i de combustible. Amb la seva posi-
ció doble a la vora del Mediterrani i a l’extremitat oriental dels Pirineus, l’emplaçament de les «Conques» reactiva les hipòte-
sis de l’expansió magdaleniana i de la travessada d’aquest obstacle natural. Primer punt de referèrencia de cronologia absolu-
ta, la cova de les «Conques» representa una mena de fotografia dins la vida dels ultims grans caçadors del plistocè superior.
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Le Paléolithique supérieur a été identifié relativement ancien-
nement en Catalogne-nord. La première mention date de 1894
dans la grotte du Moli de Vent à Estagel. Dans cette cavité,
aujourd’hui détruite, Albert Donnezan reconnut les vestiges
correspondant à deux occupations (Donnezan 1895). Les
connaissances de l’époque lui permirent d’attribuer la couche
la plus profonde au Paléolithique supérieur. Dans le compte
rendu de cette recherche, les auteurs remarquaient la présen-
ce du renne et notaient la découverte de lames de silex et d’ai-
guilles. On a quelques raisons de penser, sur la base de la des-
cription des mobiliers, que cette occupation ancienne est à
mettre plutôt au crédit des Magdaléniens. Il convient cepen-
dant de ne pas écarter l’hypothèse d’une possible appartenan-
ce de ce matériel au Solutréen.

En France, la première moitié du XXème siècle fut
marquée par un grand intérêt pour le Paléolithique en général,
et le Paléolithique supérieur en particulier. Ce fut le temps de
l’élaboration des grandes chronoséquences s’appuyant sur la
fouille de sites majeurs. Ainsi dans l’Aude voisine, Héléna,
père et fils, menèrent des recherches à la Crouzade et à Bize,
Jean Segui à Gazel.

Les Pyrénées-Orientales ne participèrent pas vraiment
à ce mouvement. Il fallut attendre 1963 et les prospections de
Jean Abelanet sur le site de plein air de la Teulera à Tautavel
pour reparler de la présence magdalénienne dans ce départe-
ment. Plus près de nous, en 1986, sur la base des matériaux
anciennement découverts et de ses recherches personnelles,
Dominique Sacchi donnait une synthèse des cultures du
Paléolithique supérieur du Languedoc occidental et du
Roussillon (Sacchi 1986). Dans ce travail, les Pyrénées-
Orientales, si elles n’affichaient pas de gisements majeurs,
n’apparaissaient pourtant pas comme un vide sur la carte
archéologique des sites. Ce tour d’horizon exhaustif permit
pourtant de constater la pauvreté évidente de ce département
en implantations magdaléniennes. On comptait seulement
quatre gisements attribués au Magdalénien supérieur: la sta-
tion de plein air de la Teulera (Tautavel), et trois occupations
en grotte: les Conques et le Harpon (Vingrau), le Trou

Souffleur (Fuilla). Ces gisements étaient connus par des
ramassages, au mieux par un sondage.

Plus récemment, Jean Abelanet a livré le fruit de plu-
sieurs années de prospection dans la vallée de Tautavel-
Vingrau sous la forme d’un inventaire des sites paléolithiques
(Abelanet 1989-1990). Cette étude, bien que s’appuyant sur
des séries quantitativement réduites, permet d’envisager un
peuplement assez dense, mais peut-être géographiquement
limité, durant le Magdalénien. Enfin, il convient de signaler la
découverte et la recherche menées par Michel Martzluff et
Jean Abelanet sur le site de plein air du Rec del Penjat à
Vingrau. Sur la base de l’industrie lithique, seule conservée,
qui présente quelques similitudes avec celle de Fontgrasse
dans le Gard, les auteurs y reconnaissent une phase moyenne
du Magdalénien (Martzluff & Abelanet 1990).

Ce panorama dresse l’état de la recherche concernant
le Magdalénien des Pyrénées-Orientales lors de la reprise des
fouilles sur le site des Conques en 1992. Immédiatement
après sa découverte en 1971, cette cavité avait fait l’objet d’a-
bord d’un sondage (1974) puis d’un programme de sauvetage
organisé sur deux ans (1992-1993).

La grotte des Conques présentait certains caractères
que l’on ne peut, au moins dans un premier temps, qualifier
d’avantageux. C’est une “petite grotte”, en fait l’étude géolo-
gique montrera qu’il s’agit d’un gouffre ou “barrenc”, à sur-
face occupable limitée et d’accès difficile. Les travaux de ter-
rain livreront des séries lithiques et fauniques aux effectifs
modestes. Nous pensons a posteriori que cette relative “pau-
vreté” a facilité notre perception du comportement des chas-
seurs au sein de la cavité d’abord, dans un environnement
plus large ensuite. La conjonction des observations de terrain
et de l’informatique a permis de matérialiser plusieurs sols
d’habitat dans l’épaisseur des deux couches archéologiques.
La modeste épaisseur de ces sols n’est certainement pas inva-
riablement “un critère pertinent capable de prouver l’existen-
ce d’une occupation unique” comme le signalent Bérengère
Yar et Philippe Dubois (Yar & Dubois 1999). Il reste cepen-
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dant que le faible nombre d’animaux consommés peut être
considéré comme un indicateur fiable d’une occupation de
courte durée. Ces données permettent d’appréhender la taille
du groupe humain et la durée de l’occupation. En fait, ce type
d’approche à caractère ethno-archéologique va dans le sens
de ce que notaient François Djindjian, Janusz Koslowsky et
Marcel Otte en affirmant que “ce n’est qu’avec une micro-
stratigraphie, généralement fondée sur la micro-morphologie
des sols d’habitats, qu’il est possible de reconstituer les cycles
d’occupation d’un site“ (Koslowsky et al. 1999).

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les sites des
Pyrénées-Orientales ayant livré une occupation magdalénien-
ne étaient connus soit par des ramassages de plein air soit par
des sondages en grotte. Ces circonstances n’avaient pas per-
mis d’engager des études paléoenvironnementales. Dans le
premier cas les conditions de dépôt n’autorisent pas une
bonne conservation des matières organiques, dans le second
la situation du sondage, en amont de la fouille, oriente rare-
ment vers une approche du milieu. L’étude pluridisciplinaire
engagée sur le site des Conques a précisé l’environnement
tardiglaciaire au sein duquel ont évolué les chasseurs magda-
léniens. Les résultats obtenus renseignent sur les conditions
climatiques qui furent celles de l’extrémité orientale de la
chaîne pyrénéenne après le dernier pléniglaciaire. Quelques
remarquables gisements de l’Aude, de l’Hérault ou du Gard,
avaient déjà fourni de longues séquences climatiques de réfé-
rence. La grotte des Conques propose des données sur un
intervalle de temps limité correspondant à l’épisode froid du
Dryas ancien, puis à l’amélioration du Bölling. Géographi -

quement, la proximité de la Méditerranée a pu jouer un rôle
modérateur lors des conditions extrêmes.

La reconstitution du paléoenvironnement a précisé
certaines relations qui ont pu lier l’homme au milieu naturel.
Dans cette perspective, certains choix anthropiques ont été
reconnus. Ils concernent les stratégies d’approvisionnement
en eau, en combustible végétal, en apport carné et de recher-
che des matières premières lithiques. Ils montrent comment
les derniers grands chasseurs paléolithiques ont “géré” les
contraintes imposées par leur environnement.

La fouille de la grotte des Conques constitue un apport
de connaissances sur les composantes techno-culturelles du
Magdalénien dans son avancée extrême orientale le long des
Pyrénées. Les dates au radiocarbone confirment la rapidité du
mouvement vers l’Est méditerranéen du Magdalénien qui
s’inscrit en concordance avec les données issues des gisements
de l’Aude et de l’Ariège voisines. Les matériaux provenant de
la fouille sont révélateurs d’une culture magdalénienne homo-
gène, proche de ses racines aquitaniennes. Peut-être en discor-
dance avec ce qui a été constaté en Languedoc oriental ou au
sud de l’Ebre, nous n’avons pas identifié la présence d’indices
témoignant de phénomènes récurrents d’un vieux fonds cultu-
rel épigravettien. Une des perspectives des prochaines recher-
ches pourrait être centrée prioritairement sur l’identification
des groupes humains antérieurs aux premiers apports magda-
léniens. L’étude d’un gisement de même âge, tel que celui de
Rec del Penjat (Vingrau) autorisant une datation et une étude
paléoenvironnementale constituerait un apport majeur.
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Figure 1. Liste des sites magdaléniens ou épimagdaléniens des Pyrénées-Orientales cités dans le texte. L’étoile indique la position de la grot-
te des Conques (Vingrau). 1: La Teulera (Tautavel), 2: grotte du Harpon (Vingrau), 3: Rec del Penjat (Vingrau), 4: grotte du Moli de Vent
(Estagel), 5: grotte du Trou Souffleur (Fuilla), 6: grotte du Pas Estret, 7: Grotte noire (Tautavel).



Enfin, l’étude du gisement des Conques, comme les
autres sites magdaléniens des Pyrénées-Orientales, réactive
les interrogations sur le franchissement de la chaîne. La géo-
graphie des lieux pendant le Tardiglaciaire impose de ne pas
écarter l’hypothèse d’une possible traversée par un des passa-
ges à l’extrême est de la chaîne. Certaines de ces passes s’a-
vèrent suffisamment aisées et pourraient être à l’origine de la
pénétration magdalénienne en Catalogne au moins.

L’étude du Magdalénien des Pyrénées-Orientales n’a
pas débuté avec la recherche menée sur le gisement des
Conques. A ce site revient cependant la primeur de deux
dates au radiocarbone et d’une reconstitution du paléoenvi-
ronnement pour cette civilisation dans cette zone des
Pyrénées.

La pertinence d’une remarque formulée par François
Djindjian à propos du gisement belge de la Grotte du Bois
Laiterie (Namur) nous vient à l’esprit. “Il est curieux d’ima-
giner que l’homme du XXe ait pu passer plus de journées d’é-
tudes sur un tel site, que le chasseur magdalénien lui-même
n’en a consacré à l’occupation des lieux” (Djindjian,
1998:581). Cette “boutade” concerne, sans doute, également
la grotte des Conques.
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PRESENTATION DU SITE

Henry BAILLS

A leur exr€mitd orientale, les Pyr6n6es prennent le nom
"d'Albdres" et terminent leur course au contact de la Mer
M€diterrande sous forme d'une c6te rocheuse tis d6coupde.
Leur versant septentrional est bord6 d'une zone de pidmont
oi altement collines schisteuses, karts et terrasses alluviales.
Le massif des Corbiires m€ridionales appartient aux forma-
tions calcaires qui d6limitent au nord la plaine du Roussillon
(frg. l). Dans sa partie orientale, cette r6gion b6n6ficie large-
ment des inlluences maritimes. Le paysage est celui classique
d'un karst mdditenan6en i couvert de garrigue. La
Tramontane, vent de nord-ouest, y fait sentir ses inlluences
continentales, gdndralement rigoueuses. Cet ensemble cons-
titue I'essentiel du bassin hydrographique de I'Agly et de ses
principaux affluents $9. 2),L'un d'eux, le Verdouble, coule
au fond d'une vall6e accueillante qui abrite le c6l0bre gise-
ment de la Caune de I'Arago.

Tres rapidement cornme le note Y. Hoffnaq le pano-
rama change, '!ass€ Tautavel, pour arriver i Vingraq il n'est
que quelques kilomdtres de route, mais voici que le paysage
6volue brusquernent plus gnndiose, mais aussi plus sdvdre"
(Hoftnann 1997:65). Tel est I'environnement actuel du site des
Conques. A sortir du village de Vingrau, en direction de Tuchan,
la route departementale Dl2 enjambe le ruisseau de la Millire
qui coule sporadiquement au fond du ravin de la Cassenove. Le
chernin qui longe ce cou$ d'eau est reconnu comme I'ancienne
voie reliant les communes de Vingrau ($nenees-Orientales) et
Embres-Castelmaure (Aude), distantes de ll lcrn n vol d'oiseau.
A 2 l<rn dans cette direction nord, on renconEe, pres de la Font
de la Mosque, en rive droite, le ravin des Conques (fig. 3). La
grotte s'ouwe en rive gauche A 240 m d'altitude, prds du som-
met du Planal de la Jasse du Mouton (308 m). De son porche, le
regard se porte sur des hauterus voisines sensiblement 6quiva-

CORBIERES MERIDIONALES

ALBERES

PYRENEES

Figure /. La grotte des Conques dans le d6partement des Pyr6n6es-Orientales. L'6toile indique la position du site.
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Figure 2, La grotte des Conques dans la plaine du Roussillon et les
Corbidres orientales.

lentes: i I'ouest la Serre d'en Mouyss€t (313 m), i I'est le Planal
de I'Achartell (301 m) (figs. 4 et 5).

La grotte des Conques est propri6t6 de la commune de
Vingrau. Son entr6e s'ouvre dans la parcelle 198, section A,
2dme feuille du cadastre de cette co[rmune. Ses coordonn6es
Lambert relev6es sur la carte IGN 2247 Est Vingrau sont: x :

636.135; y:063.050; Z:240 m. Cette cavit6 qui se d6velop-
pe sur une longueur de ll mdhes se compose d'un couloir
6froit d'un mdtre maximum orient6 NO/SE d6bouchant dans
une salle de faible superficie (10 m'z environ) d'axe NE/SO.
L'espace ainsi form6 affecte une forme en cloche dont le pla-
fond supporte, d plus de 4 m du sol actuel, des formations sta-
lagmitiques encore sporadiquement actives (fig. 6). Une alc6-
ve exigu€ d votte surbaiss6e termine I'espace occupable par
I'homme mais pourrait, aprds ddsobstruction, permettre de
poursuivre I'exploration du r6seau fossile. L'6paisseur de cal-
caire s6parant le plafond de la salle de la surface d'6rosion du
Planal est par endroits de quelques centimdtes, ce qui a provo-
que I'ouverhre d'une lumidre dans la vo0te (0.80 m x 0.30 m).
Ses dimensions modestes autorisent une visibilit6 m6diocre
dans cet espace. Frangois Djindjian remarquait dans un
ouvrage r6cent, que "ce n'est qu'avec une micro-stratigra-

Figure 3, La grotte des Conques dans la vall€e de la Cassenove ir
Vingrau (Pyr6n€es-Orientales). Carte Tuchan l/25.000.

phie, g6n6ralement fond6e sur la micro-morphologie des sols
d'habitat, qu'il est possible de reconstituer les cycles d'occu-
pation d'un site" (Djindjian et al. 1999:132). Cette probl6ma-
tique, fond6e sur I'identification et la caractdrisation des sols,
a 6t6 appliqute d la grotte des Conques qui, par le nombre
rdduit de ses occupations et la faiblesse de leur extension spa-
tiale, constituait un terrain privil6gi€ pour approcher certaines
strat6gies de gestion du tenitoire des chasseurs magdal6niens
dans cette zone des Pyr6n6es. Nous avons essay6, en identi-
fiant les sols d'habitat, d'appr6hender le synchronisme
"strict" de certains mobiliers, ph6nomdne qui nous paraissait
susceptible de formaliser le temps court de I'occupation.
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Ftgure 4. Panorama vers le sud depuis le Planal de la Jasse du
Mouton (253 m). Au premier plan on apergoit la grotte ( d l'intersec-
tion des 2 repires) et le ravin des Conques, au second plan la vall6e
de la Cassenove, puis la Sene de I'Archartell (301 m), enfin La Serre
de Tautavel. (clich6 M. Hue).

Flgure 5. Vue prise en direction de I'est depuis la Serre d'en
Mouysset. On distingue au premier plan le Planal de la Jasse du
Mouton et l'entr6e de la grotte des Conques (i I'intersection des 2
repCres). Au fond I'imposante barre calcaire de la serre de Vingrau
(576 m). (clich6 M. Hue).
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Figure 6. Topographie de la grotte des Conques (relev6 S. Grdgoire).
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Le gisement des Conques fut découvert par nous-mêmes lors
d’une campagne de prospection systématique des cavités de
la vallée de la Cassenove à Vingrau (Pyrénées-Orientales).
Cette opération eut lieu au cours du mois de février 1971. Le
repérage de nombreuses cavités creusées dans les barres cal-
caires encaissantes ainsi que la présence de la toute proche
grotte des Châtaigniers alors fraîchement publiée par Jean
Abelanet (Abelanet 1969) nous avait encouragés à dresser
l’inventaire des gisements archéologiques de cette zone. Nos
recherches en cours nous incitaient à être plus particulière-
ment attentifs aux occupations néolithiques ou protohisto-
riques.

Dans le cadre de cette investigation, certaines vallées
adjacentes furent visitées ce qui permit de localiser de nou-
veaux sites. Ce fut le cas de la grotte des Conques dont le por-
che s’ouvre au sommet d’un petit talweg en rive droite du

ruisseau de Vingrau. Quelques tessons de poterie furent, à
cette occasion, remarqués sur le sol actuel; ces éléments nous
firent supposer que cette petite cavité avait été le lieu d’une
occupation d’âge protohistorique, peut-être néolithique.

Afin de vérifier cette hypothèse, l’un de nous (P.C.) y pra-
tiqua, en 1974, un sondage de 1 m² (fig. 1) correspondant à la
zone M18 de l’actuel carroyage (autorisation D.R.A.C
Languedoc-Roussillon du 6.03.1974) sous la responsabilité
scientifique de Dominique Sacchi. Très rapidement, cette excava-
tion montra la faiblesse du remplissage postglaciaire, vingt centi-
mètres seulement qui livrèrent quelques tessons supplémentaires.

Les couches sous-jacentes montrèrent des occupations
plus anciennes qui furent alors attribuées au Magdalénien
(Campmajo 1974). L’auteur de la fouille remarqua également
que le remplissage tardiglaciaire pouvait se diviser en 2 cou-

23

HISTORIQUE DE LA DECOUVERTE ET DES RECHERCHES

Henry BAILLS et Pierre CAMPMAJO

Figure 1. Situation du sondage Campamjo 1974 (Zone D7 ou M18).



ches (fig. 2). Cette distinction se basait essentiellement sur la
présence d’un lit de blocs calcaires séparant les couches C2 et
C3. Les matériaux recueillis ainsi que les différents relevés de
fouille furent par la suite confiés à Dominique Sacchi. Ce der-
nier les intégra à sa thèse dans la partie traitant du
Magdalénien supérieur (Sacchi 1986).

Depuis cette date, et jusqu’en 1992, le site ne fit plus
l’objet de recherches. Au printemps 1992, dans le cadre d’une
action de surveillance du site, l’un de nous (H.B.) remarqua la

présence d’excavations clandestines visant à élargir le sonda-
ge initial. Une opération de sauvetage fut programmée dans
les meilleurs délais (autorisations D.R.A.C. Languedoc-
Roussillon du 18.06.1992 et 21.01.1993). Elle fut inscrite au
programme du Centre Européen de Recherches Préhis -
toriques de Tautavel et s’étendit pendant deux années consé-
cutives faisant l’objet de rapports scientifiques (Baills 1992,
1993). Depuis la fin des travaux de terrain, une équipe pluri-
disciplinaire a été constituée. Le présent travail formalise la
somme des contributions des différents chercheurs qui ont
accepté d’y apporter leur collaboration.
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Figure 2. Stratigraphie de la zone D7 ou M18 relevée lors du sonda-
ge Campmajo.



Les opérations de fouille ont été le moment d’observations
intercurrentes permettant de formuler des hypothèses que les
travaux postérieurs ont vérifiées.

Dans un premier temps, les fouilles ont été l’occasion
de retrouver la succession stratigraphique déjà repérée par
Pierre Campmajo lors du sondage de 1973. Ainsi, dès notre
rapport de 1992, nous remarquions “la validité de la coupe
dressée par notre collègue qui, pourtant, se fondait sur la
fouille d’un unique mètre carré” (Baills 1992:2). Il apparut
rapidement que la couche C1 correspondait à une formation
perturbée livrant pêle-mêle des tessons d’âge protohistorique
et des pièces lithiques provenant des couches sous-jacentes.
Ces remarques nous incitèrent dès lors à une grande prudence

à l’égard de cette strate superficielle d’âge holocène sans autre
précision. La couche suivante se présentait sous la forme
d’une nappe homogène de blocs calcaires parmi lesquels on
notait des restes fauniques fracturés suivant un module rare-
ment supérieur à 5 cm. Ces pièces étaient associées à une
industrie lithique plutôt abondante (fig. 1). A la base, l’aug-
mentation de taille des blocs nous engagea à scinder cette for-
mation anthropisée en 2 horizons distincts nommés C2 et C3.
Rappelons que lors du sondage 1973, Pierre Campmajo avait
déjà noté cet accroissement de la taille des blocs dans la partie
inférieure de son sondage. Ces deux couches montraient éga-
lement une différence dans leurs puissances respectives. Dans
cette disposition, la couche C3 était plus épaisse et constituait
la base sur laquelle reposait la couche C2. Cette dernière pou-
vait même par endroits se biseauter au point de disparaître.

Une observation plus fine nous a permis de remarquer
la présence de 2 passées carbonatées dans l’épaisseur de C1
(nommée C1A) et dans celle de C2 (nommée C2A) (fig. 2).
Lors de notre rapport de 1992, nous corrélions ces deux for-
mations avec des épisodes climatiques tempérés et humides.
Nous proposions respectivement le Préboréal et l’Atlantique
pour C1A et C2A. Dès l’année suivante, nous reconnaissions
en C1A et C2A des phénomènes postdépositionnels très loca-
lisés de carbonatation dus à des ruissellements encore spora-
diquement actifs. Ils s’écoulent de la voûte de la cloche de
dissolution qui, dans cette partie, est quasiment tangentielle à
la surface d’érosion du plateau (fig. 3).

La présence d’un plancher stalagmitique C1B affleu-
rant la surface de C1 nous incita à rajeunir cette formation.
Cette position stratigraphique justifie que, dans notre rapport
de 1992, nous ayons opté pour un âge postglaciaire pour cette
formation. La fouille révéla par la suite la présence de frag-
ments de ce plancher dans les couches C2 et C3, mais égale-
ment sous forme de “fantômes” décarbonatés dans la couche
C4. La datation U/Th a depuis confirmé ce vieillissement en
précisant sa genèse durant le stade 3 ou 5.

La lumière s’ouvrant dans le plafond au-dessus de la
zone O19 apparut comme la résultante de points de faiblesse
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Figure 1. Relevé planimétrique de la couche C2 de la zone N20.
Grisé: blocs de calcaire; grisé plus intense: plaquette de grès micacé;
pointé: restes fauniques; cercles noirs pleins: industrie lithique.



engendrés par un faisceau de failles qui furent à l’origine de
la formation de la coche. Nous posions, dès le début des
recherches, la question du moment de l’ouverture de cette
lumière avec comme corollaire, son incidence sur le choix des
hommes à s’installer loin du porche.

La succession des strates au niveau de la zone N19
révèle l’absence des couches C2 et C3, ces dernières se
biseautant au contact d’une formation à petits cailloutis angu-
leux que nous avons interprétée comme une poche de ravine-
ment directement liée au fonctionnement de l’ouverture du
plafond. Nous devions d’ailleurs repérer dans l’angle ouest de
la zone N18, contre la paroi, un amas d’ossements dont la
disposition est le résultat de l’action des eaux pluviales.

Les opérations de fouille amenèrent également des
renseignements sur les relations existant entre l’espace troglo-
dytique et l’implantation humaine. Un sondage d’un mètre de
profondeur au nord-est du porche s’avéra stérile. La fouille du
couloir d’entrée montra une formation pulvérulente, compa-
rable à la couche C1 de la salle; elle reposait directement sur

le sommet de la couche C4.

La base du gros bloc stalagmitique s’appuyait sur la
formation C4. De nombreux vestiges lithiques et fauniques se
trouvant piégés entre les parois et le bloc, nous avançâmes
que, dès l’occupation initiale de la grotte, le bloc était déjà
dans la position dans laquelle nous l’avions dégagé. Il aurait,
dans cette disposition, imposé aux occupants soit un franchis-
sement frontal plutôt acrobatique, soit un faufilement incom-
mode par les gouttières latérales. Certes, on ignore la façon
dont les hommes intégrèrent ce bloc dans la perception de
leur espace habité. Hormis le “rôle” d’obturateur dans la par-
tie la plus étroite que nous reconnaissons actuellement et qui
contient les sédiments, il apparaît plutôt comme un obstacle à
la progression entre le couloir et la salle. Il reste à son égard
de nombreuses interrogations. Sa position originelle est-elle
le fait de la nature ou est-elle l’expression de la volonté des
premiers occupants de débarrasser un espace exigu de ce
rocher encombrant ?

La zone K19 se présentait comme un renfoncement
surplombé par un reliquat du plancher stalagmitique C1B. A
la profondeur des couches C2 et C3, cette formation se trou-
vait suspendue, amenageant de ce fait une niche naturelle. Un
bloc en obstruait l’entrée, aménageant ainsi un espace clos qui
piégea derrière lui plusieurs pièces mobilières.

Enfin à la base de la couche C3, dans la zone L20, une
surface réduite (fig. 4) était rubéfiée. Elle permit de prélever les
seuls charbons de bois de la fouille qui servirent de matériau à
l’analyse anthracologique. C’est, compte tenu des problèmes liés
à la taphonomie, l’unique structure foyère découverte sur le site.

En conclusion, le repérage tridimensionnel de tous les
vestiges observés à la fouille, le relevé planimétrique systé-
matique et le tamisage à l’eau des sédiments extraits de la
cavité ont favorisé ces observations intercurrentes. Elles ont
permis d’orienter les problématiques des travaux qui suivirent
les recherches de terrain.
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Figure 2. Coupe stratigraphique transversale zones L19-M19-N19.

Figure 3. Coupe stratigraphique longitudinale zones N20-N19.
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Figure 4. Plan de la cavité montrant les positions respectives du sondage 1973, de la fouille 1992-1994, de la lumière de la cloche, des coupes
stratigraphiques des figures 2 et 3, du foyer de la zone L20, de l’amas osseux de la zone N18 et du bloc stalagmitique de la zone M15-M16.
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GEOLOGIE, GEOMORPHOLOGIE ET SPELEOLOGIE DE
LA "GROTTE" DES CONQUES

Jean-Louis LENOBLE et Marc CALVET

La Grotte des Conques est situ6e dans la partie orientale des
reliefs collinaires des Corbidres aux confins des d6partements
des Pyr6nees-Orientales et de I'Aude.

Cadre g6ologique de la Grotte des Conques

Ces "Corbidres" sont considdrees conune appartenant i une
vaste unit6 structurale charri6e au Tertiaire vers le Nord-Ouest
sur une "semelle d'argiles" du Keuper: la "Nappe des
Corbidres Orientales". L'extension g6ographique de cette
unit6 d6passe largement le cadre de cette etude et s'6tend
actuellement, du moins pour sa partie 6merg6e, vers I'Ouest
et le Nord.

Ces "Corbieres" sont situees sur I'extr6mite sud de Ia
"Virgation du Languedoc m6diterran6en" of la direction
g6n6rale E-O (ou "pyr6n6enne") cdde la place ir la direction
generale NE-SO (ou "cdvenole").

A proximit6 des Conques, les "Corbidres Orientales"
(fig. 1) sont classiquement subdivisees en sous-unit6s mon-
trant des d6formations diffdrentes:
- d I 'Ouest, le "synclinorium" dit "de Saint-Paul-de-
Fenouillet" (Pyrenees-Orientales) ou "de I'Agly" est une
structure d'apparence synclinale simple orientde O-E puis
SO-NE. La cavit6 des Conques est situde sur le prolongement
oriental et septentrional de cette structure, ici orient6e SO-NE
et affectee de failles NE-SO e E-O, NO-SE et sub-m6ridien-
nes (axe du vallon du Ruisseau de Casenove i I'Est de la
Grotte des Conques);
- d I'Est. au delh du "Chevauchement de la Serre de
Vingrau", la structure g6ologique du secteur d'Opoul et
Perillos est formee de plis ouverts coupes de nombreuses
failles NE-SO, NO-SE et sub-m6ridiennes de fort pendage.
On notera ici I'existence de failles NE-SO ir rejeu normal
posterieur d la mise en place de la nappe (faille d'Opoul, par
exemple);
- plus d I'Est, dans le secteur de Fitou (Aude), les Corbidres
sont form6es d'un empilement d'6cailles de calcaires essen-
tiellement jurassiques orient6es NE-SO.

Cadre g6omorphologique de la Groffe des Conques

Les structures d6crites plus haut ont 6t6 6difi6es par la phase
tectog6nique pyr6n6enne, dds le Cretacd supdrieur pour les
d6formations plicatives souples qui affectent l'6paisse serie
s6dimentaire nord-pyr6n6enne, jusqu'd I'Eocdne sup6rieur ou
se mettent en place en regime compressif 6caillages et che-
vauchements d vergence nord et nord-ouest.

Post6rieurement c'est un 16gime distensif, con6latif de
I'ouverture de la M6diterran6e occidentale, qui est responsa-
ble du fonctionnement des grabens de Tuchan-Paziols et de
Sigean-Narbonne, d I'Oligocdne; ce regime se prolonge au
Miocdne inf6rieur et gouverne la formation du fosse du
Roussillon comme de son annexe septentrionale du bassin
d'Estagel (Calvet et al. l99l). Ce r6gime distensif favorise le
d6mantdlement et I'arasement par l'6rosion des reliefs issus
de la tectogendse pyr6n6enne et les horsts dtroits qui surgis-
sent, de I'Oligocdrte au Burdigalien, sont eux-m€mes rapide-
ment effac6s par l'6rosion (Calvet 1999). Il reste des traces en
position culminante d'un plan d'erosion g6n6ralis6 qui s'est
certainement 6tendu d toutes les Corbidres orientales, sinon
aux Pyren6es, et qui s'est 6labor6 d la charnidre oligomiocd-
ne: lambeaux de plateaux du Pied de Poul vers 500 m, du
P6rillos d 700 m, de la Serre de Tautavel (500 m) comme, plus
d I'Ouest, de la cr€te de Galamus oir ces plans se reldvent pro-
gressivement de 550 m d plus de 900 m au Roc Paradet. Mais
la topographie fondamentale s'est fagonn6e ulterieurement,
au deffiment d'un lourd bombement qui a affecte la surface
culminante, du Burdigalien au Tortonien inf6rieur.

Cet aplanissement trds vaste, seulement domin6 de
quelques reliefs r6siduels isolds hauts de 100 n 300 m, se suit
ir travers toutes les Corbidres orientales; ce sont les immenses
planals qui bordent d I'est le bassin de Tuchan-Paziols et
s'6ldvent progressivement de 250 d 400 m, de la Devdze au
Pech de Genidvre; vers le nord ils se relient d ceux de la
Ginestelle et de Villesdque des Corbidres et, au-deld de la
Berre, d ceux de Fontjoncouse; vers le Roussillon ils se sui-
vent au pi6mont des Corbidres, de Baixas vers Opoul et Fitou
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Figure I. Carte de situation de la grotte des Conques dans son contexte g6ologique. Extrait carte g6ologique (mus6e de Tautavel, collectif).
Echelle l/50.000. Ldgende (tenains formant le cadre g6ologique de la grotte): n2-5a. Valanginien dr Bddoulien inf6rieur. Calcaires blancs dr
rudistes et orbitolinidds; n5b. Bddoulien sup€rieur. Mames jaunes et mamocalcaires; n6al. Gargasien infdrieur. Calcaires A faciCs urgonien;
n6a2. Gargasien supdrieur. Mames et calcaires argileux A orbitolines; n-b. Clansay6sien. Calcaires argilo-grdseux; n7. Albien indiff6renci6.
Mames noires A intercalations grdseuses; Fyb. Basse terrasse (WUrm r6cent); Fz. Alluvions rdcentes. E. Eboulis r6cents (Holocine); C.
Colluvions r€centes (Holoc0ne). Auhes tenains: voir carte g6ologique de la France au l/50.000, feuilles de Tuchan et de Rivesaltes.
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et ils s'6panouissent encore sur les calcaires massifs de
Roquefort des Corbiires d Lapalme, corrune vers la Clape.
L'ige miocdne moyen de ce plan d'6rosion est bien atteste par
son raccord au rivage marin Langhien-Serravallien de Fitou i
Lapalme et i la Clape, par les gisements karstiques d rongeurs
qui le constellent autour de Baixas et enfin par le fait qu'il
tronque largement les couches de conglomerats oligocdnes
d6form6s, de Paziols au chiteau d'Aguilar.

Le relief actuel des Corbidres r6sulte du souldvement
de cette surface, souldvement d'ensemble qui dans ce secteur
I'a port6e jusqu'd 400 m, au prix parfois de quelques acci-
dents cassants, cormne dans le secteur d'Opoul. Les dtapes
saccad6es de cette surrection, qui couvrent le Miocene sup6-
rieur, le Pliocdne et le Quaternaire, ne sont pas individualisa-
bles dans ce domaine restreint. On a pu y pr6sumer un rejeu
compressif trds tardif du chevauchement de Vingrau (Calvet
1999b), qui expliquerait I'exceptionnelle vigueur de I'escar-
pement topographique localise sur ce vieil accident tecto-
nique.

Mais la surrection a surtout suscit6 le travail de l'6ro-
sion diff6rentielle, qui a systdmatiquement excave de profon-
des cuvettes dans les roches tendres, mames noires albo-
aptiennes ou cail loutis oligocdnes.

Par contre c'est plus difficilement que la dissection a
entamd les plateaux de calcaires massifs, ori s'esquissent d
peine quelques dolines et oi s'incisent quelques vall6es
seches, brusquement approfondies en petits canyons sur les
marges de ces espaces tabulaires.

La grone des Conques s'ouvre sur un dtroit interfluve
encadr6 par deux de ces vall6es.

G6ologie de la Grotte des Conques

La cavite des Conques est creus6e dans des calcaires massifs
qui appartiennent d la formation des "Calcaires urgoniens,
marnes d orbitolines" de I'Aptien moyen-sup6rieur indiff6-
renci6 (Collectif 1997).

Dans le secteur de Vingrau et d'Opoul-P6rillos, ces
calcaires i patine grise, "bleut6e" et fossiliferes (rudistes
lamellibranches), polypiers, orbitolines (foraminiltsres), fl ori-
d6es (algues calcaires encro0tantes)...) ont une 6paisseur
d'environ 100 m.

Au niveau des Conques, ces calcaires ont une stratifi-
cation orient6e Nl20'E plongeant de 30o vers le SE. Ils sont
recoup6s par des fractures: N55'E 70'N (falaises au Nord de
la grotte), Nl00'E 75"S (2 fractures dans le "couloir" entr6e
de la grotte), N40'E 80"N et Nl20'E 45'N ("lumidre" de la
grotte). Une partie de ces directions de fractures est connue ir
I 'echelle cartographique: fail les NE-SO, E-O et NO-SE.

Au-dessus de la grofte, sur la cr€te morphologique
actuelle, subsistent des reliques d'une surface d'alt6ration:
une "breche de mur" i elements calcaires anguleux emballes
dans un ciment argilo-femrgineux (oxydes ferriques). Cette
brdche repose sur des calcaires urgoniens d petits cristaux de
quartz (taille inf6rieure au millimdtre). La formation de ces
cristaux est ici probablement li6e au lessivage de la silice et d
son accumulation au toit de la roche mdre r6sultant de ph6no-
menes p6dogen6tiques.

Le lambeau de plateau qui surmonte la grotte ne
depasse gudre 50 m de large et son altitude, 253 m, suppose
une ablation de quelques d6camdtres par rapport au plan de la

Figure 2. Plan sch€matique de la grone des conques (H. Baills). Situation des photographies constituant les figures 3 ir 5: voir 6chelle graphique.
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surface d'6rosion miocdne qui se tient autour de 280-285 m
immddiatement i I'ouest.

Sp6l6ologie de la Grotte des Conques

Les Conques sont creus6es dans une "bane" calcaire dont l'6-
paisseur atteint (et d6passe parfois) 100 m qui est s6par6e de
la masse calcaire principale des Corbidres form6e par les cal-
caires jurassiques et cr6tac6s dont l'6paisseur d I'affleurement
d6passe 500 m.

Dans cette grande masse calcaire ont 6t6 creus6es de
grande cavit6s reconnues par forage d Opoul-P6ril los
(Lenoble 1997) et par les explorations des plongeurs-sp6l6o-
logues i Font Estramar (ARFE 1997) d Salses. L'orientation
g6n6rale de la Grotte des Conques est Nl25oE. Cette cavitd
s'ouvre actuellement au NO (fig. 2). Rappelons qu'elle d6bu-
te par un couloir d'entr6e plus haut que large (largeur de 0,8
d 1,4 m; hauteur maximum de 2.4 m) form6 sur des fractures
Nl00"E 75'S (fig. 3). Elle se termine actuellement par une
salle de section sub-ovale A trap6zoidale d'une superficie de
ll m'?(grandes dimensions: longueur, 5,5 m; largeur, 4,3 m;
hauteur, 4,6 m) sur des fractures N40"E 80oN et Nl20"E
45'N (figs 4 et 5) et une petite alv6ole de 2 m, sur des fractu-
res Nl60oE sub-verticales. La salle est actuellement 6clair6e
par une "lumidre" d'ouverture rdcente.

La cavite des Conques ne semble pas avoir 6t6 creusde
par un 6coulement d'eau "en charge" car:
- nous n'avons pas observe de cupules ou de cloches de dis-
solution i son plafond (formes de dissolution g6n6ralement
attribu6es aux excds de COz dissous dans les conduites en
charge sous I'effet de la pression);
- la section g6n6rale de la cavit6 est "plus haute que large" (ce
qui est notamment d0 au fait que cefte cavit6 s'est d6velopp6e
sur des fractures), les 6coulements en charge formant souvent
des cavit6s "plus larges que hautes" (notamment par elargis-
sement d'un "inter-banc").

Le remplissage arch6ologique (voir chapitre "Le rem-
plissage de la grotte des Conques d partir de I'etude sedimen-
tologique") repose sur un s6diment argileux brun rouge fonce
contenant de petits cristaux de quartz (taille inferieure au
millimdtre) et blocs calcaires trds alt6res. Ce sddiment pro-
vient donc probablement (pour partie) des sols qui recou-
waient la surface d'alt6ration du plateau.

L'6tude du plancher stalagmitique "suspendu", sa
datation U-Th (entre 60.000 et 80.000 ans) et son interpr6ta-
tion chronologique ont 6t6 effectu6es par Christophe
Falgudres et ses coauteurs (voir chapitre "les datations phy-
siques: r6sultats et interpretations"). Du point de vue de I'his-
toire de la cavit6, ils concluent que ce remplissage "apparait
... corrrme le temoin de I'existence d'un remplissage ancien de
la cavit6 qui aurait 6t6 I'objet d'un ph6nomdne de vidange".

L'inventaire des cavit6s situees dans l 'environnement
proche des Conques (Salvayre 1977) montre que ces cavit6s

sont presque toutes des "barrenc" (gouffres), c'est d dire des
cavit6s of la composante verticale domine. Ceci fait (ou fit
par le pass6) qu'une grande partie de ces cavit6s sont (ou
6taient) des "pertes" ou tout au moins des "trous" absor-
bants.

Seul le "barrenc du Mas de G6n6gals ou du Clos de
Fontiscle" (556) pr6sente une galerie sub-horizontale longue
de 50 m concr6tionn6e et i remplissage "alluvial".

La situation des Conques est comparable d celle des
cavit6s du karst "perch6" du Chdteau d'Opoul (Salvayre
1977) et des 2 Avens des Amandiers ir Opoul-Perillos (Rossin
1880; Lacan 1997): creusement par les eaux d'infiltration
dans des calcaires fractur6s sur toute leur 6paisseur (Lenoble
1997). Ce ph6nomdne semble parfois avoir 6t6 interrompu par
les "marnes b6douliennes" sous jacentes d I 'Aven des
Amandiers I (Rossin 1880). Le "r6le d'6cran impermeable"
souvent attribu6 d ces marnes a 6t6 remis en cause par les
r6sultats du forage n'2 d'Opoul-Peril los (Lenoble 1997).

Si les dimensions "modestes" actuelles des Conques
rappellent les cavit6s du karst "perch6" du ChAteau d'Opoul
(Salvayte 1977), elles ne doivent pas faire oublier que les cal-
caires concern6s peuvent contenir des cavitds au ddveloppe-
ment lmportant comme par exemple les 2 Avens des
Amandiers (Rossin 1880; Lacan 1997) d Opoul-Peril los.

La liaison entre la morphologie g6ndrale des Conques
et la fracturation des calcaires est evidente, mais elle est liee
i des directions diffdrentes de celles gdneralement observ6es
par ailleurs:
- d I 'Aven des Amandiers I: galeries sur la direction N60oE;
- ir I'Aven des Amandiers II (encore dit des Ordures): failles
N60'd 70oE plongeant 60'5 (d I 'entree de Ia cavird) er gale-
rie-salle allongee suivant N75'E;
- dans le vaste karst noyd de Font Estramar; les grandes gale-
ries y sont orient6es NS e Nl0'E et N40'E d N50'E (Galerie
Sud, Nord, Le Boulevard. Galerie sans nom. Galelie du
Si lence. . . ) .

Dans Font Estramar, on retrouve la direction NO-SE d
E-O de la galerie des Conques au niveau des galeries "trans-
verses" qui sont orientees E-O ("Galerie chaude", entr6e de la
"Galerie des myopes" ...) et probablement liees, dans le cas de
la "Galerie chaude" i des accidents "en relais" N"608 et
N l l 0 .E .

Conclusion: la '6Grotte" des Conques, un 66bar-

renc", dans son contexte g6ologique, g6omorpho-
logique et sp6l6ologique

La "Grotte" des Conques, replac6e dans son contexte 96010-
gique, g6omorphologique et sp6l€ologique, apparait donc
conune un "barrenc", c'est i dire un gouffre, dont le puits (ou
la galerie pentee) d'entree a 6t6 d6mantel6(e) par le creuse-
ment du Ravin des Conques qui a recoupe la surface d'apla-
nissement des "olanals".
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Figure 3. Le couloir d'entrde de la Grotte des Conques form6 sur des
fractures Nl00"E 75oS. Ces fractures sont indiquees par les flOches
norres.

Figure 4. La salle de la Grotte des Conques, paroi sud. Les fractures
N40"E 80oN sous la " lumidre" d'ouverture recente (au drort du deca-
mdtre ruban). Une fracture N l60'E sub-verticale est visible ir gauche

du d€camdtre ruban.
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Figure 5. La salle de la Grotte des Conques, paroi nord. La "galerie"
est situee sur le prolongement nord des fractures N40oE 80oE, mieux
visibles sur la paroi sud (fig. 4). Le d€camdtre est pos6 sur une
"relique" du plancher stalagmitique.

Le "barrenc" des Conques serait situ€ dans la partie
superficielle du karst des Corbi0res Orientales of les grottes
(cavit6s of la composante horizontale domine) sont probable-
ment situdes i plus grande profondeur.

L interfluve 6Eoit oir est actuellernent situde la Grotte des
Conques est bieir incapable d'avoir i lui seul aliment6 la karsti-
fication responsable de ce systime de galeries sub-horizontales,
recoup&s d'ailleurs par le venant du ravin des Conques, et situ6
une dizaine de mites i peine sous le lambeau de plateau.

Aujourd'hui, le "barrenc" des Conques peut ete qua-
lifi6 de cavit€ "morte" car il n'est plus soumis aux principaux
phdnomdnes qui semblent avoir concouru i son ouverttue
(l'infiltation "massive" des eaux pluviales par les diff6rentes
discontinuit€s du massif calcaire) et i son remplissage terri-
gine (entainement des particules fines des sols du plateau).

La gendse de ce r€seau karstique, qui n'est plus fonc-
tionnel depuis fids longtemps, est donc d mettre au compte
des premiers stades de la dissection de la vieille surface mio-
c0ne, peut-€te pendant le Pliocdne.
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LE REMPLISSAGE DE LA GROTTE DES CONQUES A
PARTIR DE L'ETUDE SEDIMENTOLOGIQUE

Brahim MOKHTARI

La Grofte des Conques presente un remplissage magdaldnien
d'environ 1,5 m d'dpaisseur. L'6tude s6dimentologique des
diff6rentes couches fouill6es pr6sente un int6r€t pour la com-
pr6hension de ce remplissage et pour le pal6oenvironnement
pendant le Wtirm r6cent.

Description stratigraphique (fig. 1)

Le remplissage de cette grotte est form6 par 3 niveaux stra-
tigraphiques dont le second est constitue par les couches
C2 et C3 (Alahyane 1994). I l d6bute par le niveau inf6-
rieur, constitu6 par la couche C4, qui repose directement
sur le socle calcaire. Elle pr6sente essentiellement des
limons sablo-argileux concr6tionn€s i sa base et de couleur
brun rouge. Son 6paisseur varie entre 70 et 90 cm. Elle se
caract6rise par la raret6 des 6lements grossiers tels les
blocs calcaires provenant de la cloche de dissolution,
quelques fragments de plancher stalagmitique et des rares
agr6gats de calcite (f igs. 2 et 3). La forte prdsence d'oxy-

des mdtall iques dans cette couche constitue un critdre
important par rapport aux autres couches sus-jacentes.

Le niveau moyen est constitu6 par des cail loux et des
blocs (50 % d 60 %) emball6s dans des limons sablo-argileux
de couleur brun fonc6. Il contient la totalit€ du materiel
arch6ologique rdcoltd dans ce site. Deux couches ont et6 dis-
tinguees dans ce niveau: la couche C3 est d'une dpaisseur qui
varie enfre 20 et 35 cm, et la couche C2 dont l '6paisseur est
de 12 A 25 cm. Elles peuvent 0tre absentes dans le cas d'une
6rosion intense (ftg. 3).

Le niveau supdrieur est form6 par la couche C1. Elle

est constituee par des l imons sablo-argileux de couleur brun
gris. Elle se caract6rise par la raret6 des blocs et par la forte

pr6sence des cailloutis g6neralement anguleux a ardtes I'ives.

Son 6paisseur diminue des carr6s Ol8-019 vers les catr6s

L  18 -L19 .
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Figure I. Coupes stratigraphiques. Situation des deux coupes stratigraphiques
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Figure 2. Coupe transversale Ml9/M20 et Nl9/N20.

R6sultats des analyses s6dimentologiques

La couche C4

La granulom6trie

La granulometrie globale montre un faible taux d'6l6ments
grossiers: on note que 5 d l0o/o de ces 6l6ments sont consti-
tu6s de petits blocs de calcaire et de quelques fragments de
plancher stalagmitique. La fraction fine (inf6rieure i 2 mm)
est abondante avec un fort pourcentage de limon argileux. Ce
pourcentage augmente de 50 % d la base de la couche jusqu'd
environ 70 Yo au sorffnet de celle-ci. L'etude granulom6trique
de cette coupe montre (l'indice de Skewness) une dissym6trie
d droite de la courbe granulom6trique de fr6quence ce qui
indique un meilleur classement du c6t6 du sable grossier.
L'indice de Kurtosis est sup6rieur i 0 signifiant une courbe de
fr6quence de forme leptokurtique. Dans ce cas les s6diments
sont moyennement tri6s. La courbe cumul6e prend une forme
sigmoide de l6vigation de type 2 (frg. a). Tout concourt d pro-
poser une 6nergie de mise en place moyenne associ6e i une
drosion par diff6rents ph6nomdnes dont t6moignent les deux
stocks granulom6triques.

La min6ralogie des argiles

L'illite est I'argile la plus pr6sente dans la couche C4, avec
un pourcentage de 54 d 56% (fig. 5). Cette argile peut Ctre ir
la fois un min6ral h6rit6 et un min6ral n6oforme. Elle peut
avoir une origine d6tritique car les alluvions actuels possd-
dent un fort pourcentage d'illite (de 40 it 60 o/o) (Monaco
l97l). Elle peut se former d partir des pail lettes de micas,
soit par simple h6ritage accompagn6 de microdivisions, soit
par ouverture des feuillets (Duchaufour l99l). Cette trans-
formation semble devoir 6tre privilegi6e en raison de I'an-
ciennet6 de cette couche.

La kaolinite et la chlorite sont or6sentes avec des taux

T N18/Ol8

Figure 3.  Coupe longi tudinale Nl9/Ol9 et  Nl8/O18.

respectifs de 23 et de 22 oh. La kaolinite est une argile de
d6gradation, ou de roches carbonat6es ou de roches riches en
alumine ayant subi un lessivage intense. La chlorite apparait
g6n6ralement dans les niveaux les plus r6cents et peut aussi
provenir de diffdrents processus de d6gradation: des illites, de
la biotite ou des roches m6tamorphiques (Tardy et Gac 1968;
Duchaufour 1991).

On retiendra les transformations importantes des
min6raux argileux.

La micromorphologie

Les constituants des lames micromorphologiques de la cou-
che C4 sont gdn6ralement des quartzites. Leur taille ne d6pas-
se pas 2 cm de longueur. Ils sont parfois trds alt6r6s et se
d6composent en petits cristaux de quartz. Dans les autres cas,
on remarque que ces constituants sont indurds par une matri-
ce opaque et forment des nodules fem-rgineux. Ceci implique
une formation dans un milieu chaud et humide.

Ces constituants se trouvent dans une matrice fine
rouge brunitre et homogdne de la base au sommet. Elle se
pr6sente sous une structure porphyrique avec des grains de
quartz dont la taille ne d6passe pas I mm. Les cassures sont
prismatiques de petite taille et peu abondantes ir la base par
rapport au solanet de la couche. Elles contoument les consti-
tuants avec un remplissage partiel par un revdtement argileux,
ce qui indique une €volution post-d€positionnelle.

La couche C3

La granulom6trie

Le pourcentage de la fraction infdrieure a 2 mm de cette cou-
che varie enffe 40 et 50 yo. Les courbes granulometriques
montrent un bon tri des sable fin avec un mode moyen de 51

Fm, ce qui 6voque un transport 6olien (fig. 4).
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Figure 5. Variations des taux des min6raux argileux par couchc.

La fiaction grossiere est abondante (55 % en moyenne
de ia totalit€ des sediments). Elle est repr6sentee par un grand
nombre de cailloux craqueles d ar€tes 6mouss6es. La nature
de ces pierres est du calcaire comparable d celui des parois de
la grotte, laissant supposer une mise en place par gravit6.

La min6ralogie des argiles

Le taux de I'illite diminue par rapport d celui houv6 dans la
couche C4, mais elle reste dominante dans la couche C3 avec
une moyenne de 49 %o (fig. 5). Elle pr6sente une mauvaise
cristallinite. Une origine h6rit6e de cette argile reste encore
probable. Quant d la kaolinite et la chlorite, qui presentent une
meilleure cristallinit6, elles montrent un pourcentage respec-
tif de 22 et 28 "/o.

On remarque une stabilit6 du taux de la chlorite mais
une augmentation de celui de la kaolinite et une diminution de

celui de I ' i l l i te. Ceci laisse supposer un changement des
conditions climatiques dans le cas oir on retiendrait I'hypothe-
se d'une transformation de ces min6raux arsileux.

La micromorphologie

Les constituants de cette couche sont g6neralement des cal-
caires dont la taille peut depasser la dizaine de centimdtres. Ils
pr6sentent des cassures ou des cavit6s de dissolution. Ils mon-
trent aussi des rev€tements sur certaines parties de leurs
contours. Ces rev€tements forment une pellicule trds fine sous
forme de cro0te carbonat6e. Ils sont couverts eux-m€mes par
une matrice argileuse laminaire. Tout ceci peut impliquer une
6volution dans un milieu humide. Toutefois on obsen'e d la
base de la couche quelques petits quartzites femrgineux. ce
qui peut €tre le r6sultat d'un remaniement de la partie sup6-
rieure de la couche C4.

La matrice est trds fine et d'une couleur brun foncee.
Elle pr6sente une structure porphyrique avec de petits grains
de quartz. Ces derniers sont de taille inf6rieure d ceux de la
couche C4. De la base vers le sornmet de cette couche, la
matrice est homogdne. Elle pr6sente de nombreuses fissures
qui forment une structure prismatique. Ces cassures sdparent
la matrice en agr6gats sub-angulaires. Elles peuvent 6tre le
resuitat d'une action physique, telle Ie gel et le d6gel pendant
des 6pisodes froids.

La couche C2

La granulom6trie

La fraction infdrieure a 2 mm de la couche C2 repr6sente en
moyenne de 51 oh de la fraction s6dimentaire. Les courbes
granulomdtriques nontrent un tri moyen du c6td de sable fin
avec un mode de 45 pm (fig. a). Ceci indique une mode de
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mise en place semblable d celui de la couche C3 mais avec
des s6diments plus fins.

Les cail loutis prdsents i ce niveau sollt comparables e
ceux observ6s dans la couche C3. Leur longueur varie de 10
d 25 cm, ils sont de la m€me nature petrographique et ils pre-
sentent des ar€tes peu emoussees. Le pourcentage de la frac-
tion grossidre ne depasse pas 50 %. Tout cecr coincide avec
un leger changement de mise en place.

La mindralogie des argiles

On remarque toujours une diminution du taux moyen de I'illi-
te, qui atteint 45 %, tandis que ceux de la kaolinite et de la
chlorite augmentent dans cette couche (fig. 5). Ces variations
de pourcentages vers les couches superieures 6voquent une
transformation de min6raux argileux. Ces dernidres sont li6es
directement au changement climatique et du milieu.

La micromorphologie

Les constituants de cette couche sont de la m€me nature que
ceux de la couche C3. Par contre, ils ont une taille ldgdrement
inf6rieure ne depassant pas 2 cm. Ils sont constitues de calcai-

re bioclastique rarement affectd par des cassures, ce qui diff6-
rencie la couche C2 de la couche C3. On dvoque dans cette
demidre, un climat moins rigoureux. Ces 6lements sont recou-
verts par un rev€tement argileux parfois laminaires avec des
zones carbonatees, ce qui nous laisse penser d un ruisselle-
ment posterieur au d6p6t.

La matrice est homogene de la base vers le sommet.
Elle est trds fine et de couleur brun fonc6e. Elle se presente
sous fonne de petits agregats sub-angulaires. A ce niveau, les
cassures sont abondantes en comparaison avec la couche C3.
Ces fissures sont pr6sentes dans toute la couche. Mais aucune
6volution ne semble posterieure d ces cassures.

Lu couche CI

La granulom6trie

Les courbes granulomdhiques de la fraction inf6rieure d 2
mm, montrent deux stocks. Le premier est reprdsent6 par des
sables tres fins avec un mode de 45 pm. Le second prdsente
un mode d'environ 270 pm, ce qui definit des sables moyens
(fig. a). Ceci dvoque un r6gime de mise en place plut6t de fai-
ble 6nergie avec des variations vers un courant pius fort.
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Ces s6diments emballent des cailloutis (5 i 10 cm de
longueur) tres peu ou pas alt6r6s, en gdndral anguleux i ar€-
tes vives. Leur pourcentage est faible face i celui des couches
C3 et C2, indiquant un climat moins rigoureux.

La min6ralogie des argiles

Dans la couche Cl, les min€raux argileux prdsentent des
pourcentages variables de 25 oh d 42 % (fig. 5). L' i l l i te arteint
son plus faible taux.

L'dtude des miniroux lourds

L'enrde des min6raux lourds permet de comparer les diffdren-
tes associations mineralogiques et les diverses origines. Les
mindlaux lourds comportent les min6raux les plus resistants
susceptibles de reconnaitre I 'origine du sediment.

Dans toutes les couches de ce remplissage, la tourma-
line est abondante, avec un taux de 48 oh. Le zircon est un
min6ral ubiquiste, dont le pourcentage est variable entre 18 et
27 0,6 ({rg.6). Quant d I 'epidote, elle pr6sente une diminution
de la couche C4 (19,5 %) dC2 (14,8 %) et une l6gdre aug-
mentation pour la couche Cl(17 %). Ce min6ral peut prove-
nir des schistes et des com6ennes des bassins versants. I l peut
provenir aussi de I 'alt6ration de la hornblende et les plagio-
clases (min6raux mdtamorphiques dont le taux est trds faible).
La litterature ddcrit ce mineral conrnte instable (Cailleux
1959; Grimm 1973; Friis er al. 1980; Morron 1984).

Parmi les min€raux metamorphiques. la sphene et le gre-
nat sont prdsents dans toutes les couches mars d tres faibles taux.

Cette association des mindraux lourds conespond d la
composition min6ralogique du calcaire urgonien (fig. 5) et
peut eEe rapproch6e du cortdge de mindraux lourds des
ddp6ts de pentes.

L'itude exoscopique

L'exoscopie consiste d observer la surface des grains de
quartz d I'aide du microscope electronique rir balayage et de
deceler les traces d'actions laiss6es par les diffdrents agents
de transport (Le Ribault 1971).

L'efude des grains de quartz montre un fort pourcentage
de quartz bi-pyramidaux. Les grains des couches C4 et C3, pr6-
sentent quelques formes de broyage et de frottement (photos I et
2). Par conue la dissolution est plus visible sur les grains de la
couche C4 que ceux de la couche C3. Ceci montre une 6volution
post-d6positionnelle plus intense dans les niveaux anclens.

Toutefois, on remarque dans la couche C2 des grains
qui ont garde les traces de leur transport (photo 3). Ces quartz,
d'une forme arrondie, pr6sentent des croissants de chocs et
des pr6cipitations de la silice amorphe (fleur de silice). Ceci
evoque un transport 6olien des grains et puis une 6volution
dans un milieu aquatique.

En ce qui concerne la couche C1, les grains ronds pr6-
sentent trds peu de traces de chocs 6oliens. Ils montrent une
dissolution sur certaines parties de leur surface (photo 4).

Synthise g6n6rhle: remplissage

Le remplissage de la grotte des Conques est limitd par la taille
de la cavit6 karstique, creus6e dans le calcaire urgonien selon
une direction N125'E. I l a 6td favoris6 par la pr6sence d'un
gros bloc qui obstruait la base de I'entr6e.

Les traces de ce plancher sont encore visibles sur les
parois de la grotte. La formation de ce demier, avec des lits
d'argiles intercal6es, a 6t6 conditionn6e par un climat humide
qui a permet aussi la forte carbonatation de la couche Cl.
Bien que trds concr6tionne, ce plancher a ete d6truit sur une
grande partie par des ph6nomdnes d'effondrement des parois
et de lessivage.

Quatre couches caract6risent le remplissa_ee de cette
grotte qui atteint une 6paisseur d'environ 1,5 metres. Il ddbu-
te par la couche C4 directement d6pos6e sur le substratum.
Elle se pr6sente corrme la formation la plus 6paisse de ce
remplissage. Le calage chronologique de cette couche est mal
d6fini. En I'absence de faune et d'outils seules les analyses
s6dimentologiques nous permettent de placer cette couche
dans le cadre de ce remplissage. Comme elle contient des
fragments du plancher stalagmitique dont les datations se
situent entre 60.000 et 80.000 ans, ce niveau est posterieur d
60.000 ans (fig. 8).

Les sedrments de la couche C4, sablo-argileux sont de
couleur brun rouge montrant une dvolution posrd6position-
nelle. Ces s6diments ont 6t6 mis en place par une 6nergie
moyenne, ph6nomene que confirme l'6tude exoscopique
montre des formes de broyage et de frottement. Cette m€me
dtude dvoque diffdrents phdnomdnes de dissolution visibles d
la surface des grains de quartz. Le pourcentage 6lev6 de I'illi-
te confirme la forte alt6ration de ce niveau. La micromorpho-
logie confirme 1'6volution de ce niveau dans un milieu chaud
et humide.

Une discontinuit6 s6dimentaire est i noter entre la cou-
che C4 et le reste du remplissage. Ceci est d6montr6 par les
differentes analyses et observations r6alisees sur I'ensemble
des couches. On remarque d la base de C3 un remaniement
des s6diments provenant de la couche C4.

Les s6diments de la couche C3 pr6sentent des sables
fins bien tri6s qui 6voquent un transport 6olien er donc une
periode plus seche. Le climat est suppos6 assez froid, au vu
du fort pourcentage des cailloutis craquel6s, laissant supposel
leur mise en place par gravit6. Par contre l'6tude miclo-
morphologique montre une dvolution de ce niveau dans un
milieu humide, dvolution verifide par les analyses min6ralo-
giques des argiles. L'exoscopie montre cependant que cette
6volution post-d6positionnelle est nroins intense que dans la
couche C4.
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Peu de critdres diff6rencient la couche C2 de la couche
C3, avec un moins bon tri des sables hns et un pourcentage de
cailloutis qui diminue. Ces demiers se sont d6pos6s par le
phdnomdne de gel-ddgel, pendant une periode moins froide,
comme le suggdrent 6galement les r6sultats micromorpholo-
giques et exoscopiques.

La derniere couche Cl ferme le remplissage de cette
grotte. Elle est constituee par des sddiments brun gris. Leur
6rude granulomdtrique montre deux stocks traduisant des
modes diffdrents de mise en place. Le r6gime de mise en
place de d6pdts 6tant d'6nergie faible d moyenne, la taille des
cailloutis, leur forme et leur pourcentage dans ce niveau indi-
quent un climat moins rigoureux les niveaux sous-jacents
confirm6e par la faible pr6sence des traces de chocs 6oliens
sur les sables. Toutefois, Il faut rester prudent au niveau des
interpretations de cette couche, car les s6diments ont 6td par-
tiellement remanies. Leur structure et leur disposition micro-
morphologique nous indiquent ce remaniement. L'6volution
des sediments de la couche C1 est illustrde par les variations
du taux d'illite (elle atteint sa plus faible valeur) et donc de
ceux de la kaolinite et de la chlorite.

En ce qui concerne les min6raux lourds de tous les
niveaux de ce remplissage, un rapprochement peut €tre fait
avec les d6pots de pentes, m€me si leur association cor-
respond ir la composition min6ralogique du calcaire urgonien.

Conclusion

Le remplissage de la grotte des Conques d Vingrau cor-
respond ir diff6rentes phases du Pleistocene superieur (fig. 8).
Comme dans toutes les grottes, la s6dimentation n'a jamais

et€ un ph€nomene continu et la s6quence stratigraphique
comprend forcement de nombreuses lacunes.

Grice aux sondages effectu6s a travers le remplissage,
nous avons acquis maintenant une certaine connaissance de la
stratigraphie des formations quatemaires de cette grotte.

Plusieurs grottes du Languedoc et en Espagne du nord,
dont le remplissage est dat6 du Wiimr r6cent et du Post-
Wiirm, pounaient faire l'objet d'une investigation semblable

afin de compl6ter notre connaissance de ces environnements
magda16niens.

Les d6p6ts qui se sont accumul6s progressivement, au
cours du Quaternaire, montrent des caract6ristiques s6dimen-
tologiques 6troitement liees aux conditions climatiques qui
existaient lors de leur mise en place, et plus particulidrement
i I'humidit6.
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Photo I. Grain de quartz bipymmidi (Couche C4); montrant une forte dissolution en surface (ir gauche) et des traces de broyages (A droite).

Photo 2, Grain de quartz bipyramid6 (Couche C3); montrant une dissolution moins forte (ir gauche) et des traces de chocs (A droite).

Photo 3. Grain de quartz 6mouss6 (Couche C2); montrant des traces de chocs doliens (ir gauche) et prdcipitation de la silice amorphe dans un
milieu aquatique (i droite).



Photo 4. Crain de quartz arrondi (Couche Cl); dmouss€ par I'eau avec des traces de dissolutions.



Introduction

La susceptibilité magnétique est l’une des techniques les plus
utilisées pour identifier les différentes couches stratigra-
phiques, étudier la minéralogie magnétique et détecter les
foyers au sein du remplissage des grottes.

En général la susceptibilité magnétique augmente en
présence de couches argileuses riches en différents types
d’oxydes de fer (magnétite, maghémite, ...) et diminue en pré-
sence de couches sableuses formées pendant un climat sec.

La roche encaissante et l’environnement proche jouent
un rôle très important dans le développement de la suscepti-
bilité magnétique.

Dans les milieux karstiques du bassin méditerranéen,
la succession des périodes humides pendant l’hiver, et chau-
des pendant l’été, favorise l’oxydation de la sidérite (FeCO3)
présente dans la roche encaissante (calcaire) en magnétite
(Fe3O4), maghémite (Fe2O3), hématite et en d’autres oxydes
non stables selon les deux réactions suivantes:

2FeCO3 Å ½O2 ® aFe2O3 Å 2CO2

3FeCO3 Å ½02 ® Fe3O4 Å 3CO2

Les deux oxydes obtenus (la magnétite et la maghémi-
te) vont subir plusieurs oxydations très complexes et être
transformés en hématite (Ellwood et al. 1986), ce qui donne
un aspect rougeâtre à tous les sédiments (Pyrénées-
Orientales, Côte d’Azur et Andalousie).

Des argiles ferrifères (chlorites et/ou glauconites)
Fe4Al2SiO10(OH)18 peuvent contribuer à l’enrichissement du
sédiment en différents types d’oxydes de fer par les mêmes
processus d’oxydoréduction décrits auparavant (Ellwood et
al. 1986).

Récemment, la susceptibilité magnétique a été large-

ment utilisée pour étudier les lœss en Chine. Tite et Linigton
(1975) montrent que les minéraux magnétiques, plus particu-
lièrement la maghémite, sont le résultat de l’alternance des
phénomènes d’oxydoréduction pendant la pédogenèse.

Verosub et al. (1993) ont focalisé leurs efforts sur l’é-
tude du rôle du climat par rapport au développement des
paléosols. Ce problème est moins compliqué dans l’étude des
remplissages des grottes car, une fois les sédiments déposés,
ils conservent souvent leur structure et, en général, ne sont
pas altérés par les phénomènes de pédogenèse.

L’objectif dans le cadre de ce travail a consisté à met-
tre en évidence les points suivants:
- les variations de la susceptibilité magnétique tout le long du
remplissage de la grotte des Conques;
- l’identification des principaux niveaux stratigraphiques;
- l’apport des paramètres magnétiques: cbf, cfd, ARA, SIRM,
dans l’étude paléoclimatologique et dans la détermination des
différents types de grains magnétiques et de leurs tailles;
- la reconnaissance des différentes composantes magnétiques
et leurs paliers de saturation de rémanence pour l’ensemble
des échantillons, et leur signification dans l’étude du type et
de la taille des grains magnétiques.

Méthodologie

Des mesures de la susceptibilité magnétique volumique (kbf)
ont été réalisées sur le terrain chaque 5 cm aussi bien verticale-
ment qu’horizontalement, à l’aide d’une sonde MS2F (fréquen-
ce 958 Hz) connectée à un appareil de type Bartington MS2.

La susceptibilité magnétique massique a été mesurée au labo-
ratoire sur 14 échantillons prélevés sur les coupes. Ces échan-
tillons ont été tamisés pour éliminer tous les grains de diamè-
tre supérieur à 2 mm. Ensuite, des mesures de la susceptibili-
té magnétique massique (cbf) à basse et à haute fréquence
(0,46 kHz et 4,65 kHz) ont été faites au laboratoire de préhis-
toire de Tautavel, en utilisant le même appareil MS2 (relié à
une sonde MS2B).
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L’aimantation rémanente isothermale de saturation
(SIRM) a été mesurée sur les 14 échantillons en poudre (les
quatre premiers échantillons ont été prélevés sur la coupe
stratigraphique longitudinale N19/O20 à X =50 et le reste des
échantillons a été prélevé sur la coupe stratigraphique
M19/N19 en M à X= 85). Pour ce faire on place l’échantillon
dans un électro-aimant, puis on applique un fort champ
magnétique (1 T) suivant le nord de l’échantillon, enfin on
mesure la SIRM dans un magnétomètre de type “spinner”. La
dernière étape consiste à mesurer l’aimantation rémanente
anhystéritique (ARA) en appliquant un faible champ direct de
0,2 mT, puis un fort champ alternatif de 0,12 T sur l’échan-
tillon dans le sens inverse de l’aimantation à saturation. On
place alors l’échantillon dans le magnétomètre afin de mesu-
rer l’ARA acquise.

Quelques échantillons ont subi la procédure proposée
par Lowrie (1990). Premièrement, on applique un IRM le
long de l’axe Z de l’échantillon dans un champ de 1000 mT,
ensuite, un second IRM est appliqué le long de l’axe X avec
un champ de 100 mT et, enfin, un troisième suivant l’axe Y
dans un champ de 50 mT. Finalement, les échantillons sont
désaimantés thermiquement. Cette procédure donne une
bonne séparation des différentes composantes magnétiques et
de leurs champs coercitifs (Lowrie 1990; Westphal et al.
1998).

Résultats

Les cartes de la susceptibilité magnétique volumique (kbf)
montrent la présence de trois niveaux de susceptibilité diffé-
rente (fig. 2:1-3).

Niveau 1: Correspond à la couche C1 décrit par les sédimen-
tologues. Il se localise entre -40 et -60 cm (fig. 2:1), (kbf) est
faible par rapport aux niveaux sous-jacents, ne dépassant pas
50.10-5. La susceptibilité magnétique massique (cbf) est com-

parable à la kbf) (fig. 3:1). Le facteur de la susceptibilité
magnétique (cfd) est supérieur à 10% (fig. 3:2). L’aiman -
tation rémanente isothermale de saturation (S.I.R.M) est
supérieure à 10.10-2.A.m²/kg (fig. 3:3). L’aimantation réma-
nente anhystéritique (A.R.A) est inférieure à 6.10-4.A.m²/kg
(fig. 3:4).

Niveau 2: Correspond aux couches C2 et C3, et se localise
entre -60 et -120 cm (fig. 2:2-3). La susceptibilité volumique
varie entre 40 et 80.10-5, la cbf est supérieure à 40.10-5m³/kg
(fig. 3:1). La A.R.A est supérieure à 6.10-4 A.m²/kg (fig. 3:4),
et les valeurs de la S.I.R.M sont comparables avec celles de la
couche précédente. La cfd est légèrement inférieure à celui de
la couche supérieure (fig. 3:2).

Niveau 3: Correspond à la couche C4, commence à - 120 cm
(fig. 2:1-3), de couleur rougeâtre, montre des valeurs de kbf
et de cfd plus élevées que les deux niveaux précédents (fig.
3:1). Le cfd varie entre 6 et 11 % (fig. 3:2). Les mesures de
A.R.A sont groupées autour de 10.10-4.A.m²/kg (fig. 6.D), et
la S.I.R.M varie entre 7 et 17.10-3.A.m²/kg (fig. 3:3).

Les courbes de l’aimantation à saturation des quatre
échantillons (2C1,4C2, 6C3 et 1OC4) montrent que ces der-
niers se saturent à 90% à 100 mT (fig. 5). Le champ coercitif
de la rémanence (B0)cr est faible pour l’ensemble des échan-
tillons, il varie entre 15 et 20 mT (fig. 5).

Le diagramme proposé par Lowrie montre que les trois
échantillons 1C1, 3C2 et 6C3 présentent une faible force de
coercivité et deux à trois points de Curie (entre 300 et 400°C,
à 580°C et à 680°C) (fig. 6).

La courbe de la susceptibilité magnétique volumique
(k pour 0.6 grammes en poudre) en fonction de la températu-
re de l’échantillon 13C4 (0.6 g) (fig. 7:2) indique que la k
diminue à 360°C, augmente légèrement entre 400 et 550° C,
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Figure 1. Plan de la grotte des Conques (Vingrau, Pyrénées-Orientales) et localisation des coupes étudiées.



49

Figure 2. 1. Représentation graphique en deux dimensions de la susceptibilité magnétique volumique sur la coupe transversale M19/N19; 2.
Représentation graphique en deux dimensions de la susceptibilité magnétique volumique sur la coupe longitudinale N19/O19; 3.
Représentation graphique en deux dimensions de la susceptibilité magnétique volumique sur la coupe longitudinale M18/M19.
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et montre un pic à 500° C qui ressemble à celui de Hopkinsan
(variation de Hc avec T) puis chute fortement à 575°C. La
courbe de la susceptibilité magnétique pendant le refroidisse-
ment de cet échantillon montre une augmentation de la k liée
à la formation des nouveaux oxydes de fer à une température
supérieure à 580°C. Pour l’échantillon 4C2 (fig. 7:1), on
constate une diminution de la k à 580°C. La courbe de refroi-
dissement de cet échantillon est semblable à celle de l’échan-
tillon 13C4.

Interprétation

Concernant le niveau 1, les résultats obtenus montrent que la
susceptibilité magnétique massique est relativement moins
élevée que celle des autres niveaux (fig. 3:1). Le facteur de
fréquence de la susceptibilité magnétique est le plus élevé

entre 7 et 11% (fig. 3:2). Il semblerait que cette différence soit
due à la présence des grains de diamètre compris entre 0.016
et 0.036 gm (domaine de transition des grains monodomaines
en grains superparamagnétiques) (B.A. Maher 1988). Cette
constatation ne permet pas d’exclure cependant la présence
des grains monodomaines et multidomaines. L’étude sédi-
mentologique de la fraction fine de ce niveau indique la pré-
sence de 50 à 60% d’éléments fins (50% de limon et d’argile
et 20% de sable fin) et 30% de CaCO3. La fraction fine dans
le niveau 2 (C2 et C3) est comprise entre 40 et 50% (70% de
limon et argile et 21% de sable fin). Le niveau 3 est plus riche
en fraction fine, elle varie entre 90 et 95% du sédiment du
niveau; les limons et les argiles sont bien représentés (73,4%)
(Alahyane 1994). A partir de la répartition de la fraction fine
(limon et argile), on constate que le pourcentage de celle-ci
diminue de la base vers le sommet, ce qui est en concordance
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Figure 3. Mesures des paramètres magnétiques: 1. Susceptibilité magnétique à basse fréquence (m³/kg); 2. Facteur de la susceptibilité mag-
nétique; 3. Aimantation Rémanente Isothermale de saturation (10E-3 A.m²/kg); 4. Aimantation Rémanente Anhystérique (10E-4 A.m²/kg); 5.
ARA/SIRM; 6. SIRM/Xbf en kAm-1.



avec les valeurs de la susceptibilité magnétique volumique et
massique.

Beaucoup de chercheurs ont montré que les paramè -
tres magnétiques tels que: cbf ,S.I.R.M, A.R.A, ARA/SIRM,
et cbf/SIRM reflètent la nature, la taille et la structure des
grains magnétiques (Zhou 1990; Thompson 1980).

La SIRM varie peu dans les niveaux 1 et 2, alors que
dans le niveau 3 elle varie d’une façon aléatoire entre 5 et
20.10-3.A.m²/kg (fig. 3:3). La courbe de l’ARA montre une
allure semblable à celle de la cbf (fig. 3:4), et les valeurs aug-
mentent progressivement du sommet vers la base du remplis-
sage. Les valeurs des deux paramètres révèlent que les grains
magnétiques des niveaux 1 et 2 sont relativement homogènes,
tandis que le niveau 3 est constitué par un mélange non homo-
gène. Au niveau du diagramme logarithmique proposé par R.
Thompson et F. Oldfield en 1986 (fig. 4:1), on constate que
les grains sont groupés dans une zone caractéristique de la
magnétite (grains monodomaines, multidomaines et superpa-
ramagnétiques).

La variation du rapport ARA/SIRM est liée directe-

ment à la présence des grains magnétiques porteurs de la
rémanence et n’est pas affectée par la présence des grains
paramagnétiques ou diamagnétiques (Zhou 1990). Dans notre
cas ce rapport montre une bonne corrélation avec la partie
supérieure de la courbe de la cbf (niveaux 1, 2 et une partie
du niveau 3), ce qui indique que les oxydes de fer de cette par-
tie du remplissage ont une composition minéralogique plus
stable et plus homogène que ceux de la partie inférieure. Cela
est confirmé par le graphe en fonction cbf de SIRM (fig. 4:4),
qui montre une relation linéaire pour l’ensemble des échan-
tillons du niveau 1 et 2, et des points dispersés de part et d’au-
tre de la ligne de tendance du niveau 3.

La courbe du rapport SIRM/cbf a une allure inverse à
celle de la susceptibilité magnétique massique. Théori que -
ment, dans les domaines de transition des grains monodomai-
nes aux grains superparamagnétiques, la SIRM tend à aug-
menter, et la cbf tend à diminuer, tandis que dans le cas des
grains monodomaines ou multidomaines, la SIRM montre des
valeurs très élevées. Au contraire, l’abondance des grains
superparamagnétiques tend à diminuer la SIRM. Le résultat
de ce rapport donne des valeurs plus élevées dans la partie
supérieure du remplissage (niveau 1 et 2) (fig. 3:6), ce qui est
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Figure 4. Diagrammes des paramètres magnétiques: A. Diagramme logarithmique de la susceptibilité magnétique massique (m³/kg) en fonc-
tion de l’Aimantation Rémanente Isothermale de Saturation (A.m²/kg); B. ARA/SIRM en fonction du facteur de la susceptibilité cfd en %;
C. ARA/SIRM en fonction de la SIRM/X; D. cbf en fonction de la SIRM.



probablement dû à l’abondance des grains fins (diamètre
entre 0.016 et 0.036 mm) au sommet et d’un mélange des
grains à la base (SP, SSD et MD).

Les deux graphes: ARM/SIRM en fonction de cfd (fig.
4:2) et ARM/SIRM (fig. 4:3) en fonction de SIRM/cbf mon -
trent que les échantillons du niveau de base (niveau 3) ont une
susceptibilité et un rapport de ARM/SIRM plus élevés que
dans les autres niveaux (fig.4:2-3). Les deux graphes mettent
en évidence la granulométrie des grains magnétiques du rem-
plissage; on remarque ainsi que les grains du niveau 3 sont
plus fins que ceux des niveaux 2 et 1. Ce résultat est en contra-
diction avec celui du paragraphe précédent (cfd). Les résultats
du facteur de la susceptibilité (cfd) étant controversés par de
nombreux chercheurs, nous préférerons la seconde interpréta-
tion. On considère donc que la taille des grains magnétiques
diminue progressivement du sommet vers la base et que la
susceptibilité magnétique augmente dans le même sens. Cela
confirme sans aucun doute la présence d’un fort pourcentage
de grains magnétiques à la base du remplissage.

Les courbes de l’aimantation à saturation de l’ensem-
ble des échantillons montrent une SIRM de 90% à 100 mT
(fig. 5). L’analyse des courbes d’acquisition progressive de la
rémanence isothermale de magnétisation (IRM) indique que
toutes les courbes ont la même apparence et que les valeurs de
l’IRM sont 3 fois plus élevées à la base (10C4 et 6C3) (fig.
5:4) qu’au sommet du remplissage (fig. 5:1) (10000 mA/m
pour le niveau 3 (échantillon 10C4), et 2900 mA/m pour le
niveau 1 (échantillon 2C1). Le champ coercitif de la rémanen-
ce (B0)cr est faible, il augmente légèrement de la base vers le
sommet (de 15 à 20 mT) (fig. 5). Ces résultats confirment que
le niveau 3 est plus riche en grains magnétiques que les
niveaux 1 et 2.

Les trois diagrammes de Lowrie présentent une bonne
séparation des différentes composantes magnétiques. L’axe Y
(coercivité faible) de l’échantillon 1C1 du niveau 1 (fig. 6:1),
montre une forte dominance de la maghémite (entre 300 et
400°C) et une faible présence de la magnétite. La courbe de
l’axe X (coercivité moyenne) du même échantillon ne mon tre
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Figure 5. Courbes d’acquisition de l’aimantation à saturation des échantillons: 1. 2C1; 2. 4C2; 3. 6C3; 4. 10C4.



aucune trace d’hématite au-delà de 680°C. Les deux autres
échantillons (6C3 et 3C2) (fig. 6:2-3) sont plus riches en
magnétite que le 1C1, avec toujours quelques traces d’héma-
tite sur l’axe X. On note aussi que l’axe Z (coercivité forte) ne
montre aucune trace de goethite (la courbe ne montre aucune
chute entre 100 et 150°C). Ces échantillons sont dominés par
la magnétite et la maghémite et peut-être également par la
titanomagnétite avec une faible présence d’hématite.

Les deux graphes de la susceptibilité magnétique volu-
mique en fonction de la température pour les deux échan-
tillons 4C2 et 13C4 (fig. 7:1-2) révèlent une légère augmen-
tation de la susceptibilité magnétique entre la température

ambiante et 300°C, puis une diminution entre 300 et 400°C
(point de Curie de la maghémite), principalement pour l’é-
chantillon 13C4. Ensuite, une légère augmentation marque
soit la transformation probable d’une partie de la maghémite
en magnétite ou la variation de Hc avec T (pic de Hopkinson).
Enfin, la susceptibilité chute considérablement à 580°C (point
de curie de la magnétite) sans atteindre le zéro, cela est pro-
bablement dû à l’attribution des grains paramagnétiques. On
signale aussi la présence d’hématite qui résiste à une tempé-
rature supérieure à 580°C et présente des plus faibles valeurs
de susceptibilité magnétique (l’hématite est donc une matière
antiferromagnétique).

L’échantillon 4C2 (fig. 7:1) montre une diminution de
la susceptibilité magnétique entre 300 et 400°C (point de
transformation de la maghémite), alors qu’entre 400 et
500°C elle reste stable. Il semblerait que cela soit dû à la
transformation de la maghémite en hématite et non pas en
magnétite. A 580°C, on assiste à une chute brutale de la sus-
ceptibilité magnétique provoquée par le point de Curie de la
magnétite et on note la présence de traces d’hématite (TC =
670°).

Les courbes montrant l’évolution de la susceptibilité
magnétique pendant le refroidissement (de 660°C à la tempé-
rature ambiante) confirment qu’un changement chimique a eu
lieu entre 580 et 400°C et que la susceptibilité magnétique
augmente brusquement. Cette constatation ne peut être expli-
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Figure 6. Diagrammes de Lowrie des échantillons: 1. 1C1; 2. 3C2;
3. 6C3.

Figure 7. Courbes de la susceptibilité magnétique en fonction de la
température des échantillons: 1. 4C2; 2. 13C4.



quée que par la transformation d’un minéral ferreux présent
dans les sédiments (avant et après la chauffe) en magnétite ou
en maghénite. L’échantillon 4C2 (fig. 7:1) montre que le k
augmente (elle est 60 fois plus importante) de 1.6.10-7 à
660°C jusqu’à 99.10-7 (entre 580 et 400°C).

La courbe de la k pendant le refroidissement de l’é-
chantillon 13C4 (fig. 7:2) montre au début une très forte aug-
mentation de la k de 3.094.10-7 à 600°C à 2.34.10-7 (entre 580
et 450°C). Puis elle diminue à 400°C. Enfin, entre 350 et
200°C, elle augmente de nouveau grâce à la formation de
nouveaux minéraux de titanomagnétite (point de Curie: 350 et
150°C) (Rochette & Fillion 1989; Lowrie & Heller 1982;
Lowrie 1990).

Les analyses aux rayons X des extraits d’oxydes de fer
des échantillons suivants: 8C4, 1OC4 et 14C4 confirment la
présence de magnétite, de maghémite et d’hématite. En plus

de ces trois minéraux, on note la présence de coulsonite
(FeV2O4), de trévorite (NiFe2O4) et de magnésiochromite
(MgCr2O4) (fig. 1:2). Il serait nécessaire d’effectuer quelques
analyses géochimiques pour confirmer la présence de ces
trois oxydes et pour expliquer la présence de vanadium qui
semble un peu incongrue.

Conclusion

La susceptibilité magnétique volumique et massique nous a
permis d’individualiser 3 niveaux du sommet vers la base.
Ces résultats confirment l’étude sédimentologique effectuée
par A. Alahyane, dans laquelle il montre une augmentation du
pourcentage de la fraction limono-argileuse du sommet vers
la base du remplissage, la susceptibilité magnétique évolue de
la même façon et montre des valeurs maximales tout à fait à
la base du remplissage. A partir des mesures et des calculs de
quelques paramètres magnétiques (ARA, SIRM, ARA/SIRM
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Figure 8. Analyse aux rayons X de l’échantillon 14C4.



et cbf /SIRM), on a pu mettre en évidence la minéralogie des
grains magnétiques responsable de l’évolution de la suscepti-
bilité magnétique; à la base (niveau 3), on constate que le
pourcentage des grains magnétiques est plus élevé que dans
les autres niveaux et que la taille de ceux-ci est plus fine.

Les courbes IRM montrent 90% de SIRM à un champ
magnétique faible à moins de 100 mT attestant l’abondance de
magnétite et peut-être de maghémite. De plus, il est intéres-
sant de noter que l’IRM de la couche de base (niveau 3) est 3
fois plus importante que celle du niveau supérieur (niveau 1).
Le champ coercitif des échantillons est faible (varie entre 15
et 20 mT), ce qui exclut la présence de la goethite (de forte
coercivité). Les diagrammes de Lowrie montrent que la
magnétite et la maghémite sont les principaux oxydes de fer
contrôlant la susceptibilité magnétique, en tenant compte de la
présence d’hématite. La courbe de la susceptibilité magné-
tique en fonction de la température renforce cette constatation.

L’abondance d’encroûtements de composés ferreux au
voisinage de la grotte (probablement de la sidérite) nous fait
penser que le fer présent dans les sédiments a une origine
allochtone: c’est à dire que les oxydes de fer sont le résultat
de la décomposition de la sidérite.

En se basant sur cette étude, il nous semble pouvoir
proposer l’existence d’un climat humide pour l’ensemble du
remplissage. L’humidité paraît cependant être plus accentuée
à la base (couche 4). La plus grande abondance de grains
magnétiques et de fraction fine à la base, qui nous a conduit à
formuler notre hypothèse, pourrait être en partie le résultat
d’un déplacement de ces éléments dans le remplissage par les
eaux de ruissellement.

Bibliographie

ALAYANE A., (1994) - Étude sédimentologique du remplissage de la
grotte “Les Conques” de Vingrau (Pyrénées Orientales). Mémoire de
DEA, Muséum National d’Histoire Naturelle, Université de Perpignan.

BAILLS H., (1996) - Les Conques. Un site magdalénien dans la val-
lée de Tautavel - Vingrau (Pyrénées Orientales). Cypsela XI:7-18.

ELLWOOD B.B., BALSAM W., BURKART B., LONG G.J., BUHL M.L.,
(1986) - Anomalous magnetic properties in rocks containing the
mineral siderite: Paleomagnetic implications. Journal of
Geophysical Research 9-1(N’ B 12):12779-12790.

ELLWOOD B.B., MCPHERSON J.G., SEN GUPTA B.K., MATTHEWS M.,
(1986) - The proposed Eocene - Oligocene stratotype, SW Albania:
Not ideal due to magnetostratigraphic inconsistances, palaios.

LOWRIE W., HELLER F., (1982) - Magnetic properties of marine lime-
stones. Rev. Geophys. Space Phys. 20:171-192.

LOWRIE W., (1990) - Identification of ferromagnetic minerals in a
rock by coercivity and unblocking temperature properties.
Geophysical research letter, vol. 17-2:159-162.

MAHER B.A., (1986) - Characterisation of soils by mineral magnetic
measurements. Phys. Earth Planet. Inter. 42:76-92.

ROCHETTE P., FILLION G., (1989) - Field and temperature behavior of
rémanence in synthetic goethite: paleomagnetic implications.
Geophysical Research letter 16:851-854.

THOMPSON R., OLDFIELD F., (1986) - Environniental Magnetism.
Allen and Unwin, London, 227 p.

THOMPSON R., STOBER J.C., TURNER G.J., BLOEMENDAL J., DEARING
J., OLDFIELD F., RUMMERY T.A., (1980) - Environmental applications
of magnetic measurements. Science 207:481-486.

TITE M.S., LININGTON R.E., (1975) - Effect of climate on the mag-
netic susceptibility of soils. Nature 256:565-566.

VEROSUB K.L., FINE F., SINGER M.J., TENPAS J., (1993) - Pedogenesis
and paleocliniate: Interpretation of the magnetic susceptibilité record
of chinese loess- Paleosoil sequence. Geology 21:1011- 1014.

WESTPHAL M., GUREVITCH E.L., SAMSONOV B.V., FEINBERG H.,
and POZZI J.P., (1998) - Magnetostratigraphy of the lower Triassic
volcanics from deep drill SG6 in western Siberia : evidence for
long-lasting Permo-Triassic volcanic activity. Geophys. J. Int.
134:254-266.

ZHOU L.P., OLDFIELD F., WINTLE A.G., ROBINSON S.G., WANG J.T.,
(1990) - Partly pedogenic origan of magnetic variations in Chinese
loess. Nature 346:737-739.

55



LES CONQUES: UN SITE MAGDALENIEN
(PYRENEE S-ORIENTALE S)

ANALYSE POLLINIQUE

Introduction

La grone des Conques d Vingrau, est actuellement le seul site
magdal6nien des Pyr6n6es-Orientales d faire I'ob;et d'une
fouille et d'une 6tude pal6oenvironnementale. Les coupes
d6jA d6gag6es pr€sentent une stratigraphie simple decoup6e
en quatre couches superpos6es, d savoir de haut en bas:
- la couche Cl: arch6ologiquement st6rile;
- la couche C2: a Magdal6nien supdrieur (date radiocarbone:
13.330 + 140 BP):
- la couche C3: ir Magdal6nien moyen (date radiocarbone:
14.320 + 90 BP);
- la couche C4: arch6ologiquement st6rile (la base de la
fouille de ceffe couche n'atteint pas le substratum).

Les couches Cl et C2 paraissant perturb6es, deux pr6-
ldvements destin6s i une etude pollinique ont 6t6 effectuds
dans la couche C3 d Magdal6nien moyen (6chantillon I et 3);
un autre 6chantillon a 6t6 extrait de la couche 4, argile arch6o-
logiquement st6rile (echantillon 2) (figs. I et 2).

A VII{GRAU

M6thodologie

Dix grammes de sediment pour chaque 6chantillon ont dte
trait6s par la m6thode chimique classique (destruction des
carbonates e C1H, des silicates d FH et 6limination des matid-
res organiques d KOH). Les derniers culots de centrifugation
s'6tant r6v6l6s extr€mement pauvres, ils ont 6t6 soumis i une
l6vigation en liqueur dense (le chlorure de zinc) afin d'extrai-
re le maximum de spores et de grains de pollen. Malgr6 cette
technique de pr6paratiorr habituellement trds performante, les
pr6ldvements 2 (dans la couche 4) et 3 (dans la couche 3) se
sont rev6les totalement st€riles. Seul le pr6ldvement I (dans la
couche 3) a permis d'extraire 168 grains de spores et de pol-
len repanis parmi 14 taxons, pour une lecfure d'un maximum
de lames (4) I'objectif n immersion (100).

R6sultats

Les r6sultats num6riques figurent dans le tableau l:
- le seul pollen arboreen rencontr6 ir la lecture des 4 lames est

Josette RENALTLT-Mf SKOVSKY

Risumi

Le seul )chantillon destind d une analyse pollinique ayant livrd un spect,'e pauvre mais exploitable, prcvient tle la cou-
che C3 it Magdalenien nrcyen, dcttte au radiocarbone de /4.320 r 90 ons 8P Le seul taxon arbore prdsent est le Pin.
Une sh'ote herbacee steppique timoigne d'uneflore glaciaire appauvrie qui s'est maintenue durant un dpisode clima-
tique trisfntid et tt'is sec; par contparaison avec les sicluences obtenues, prdcisdntent d partir des tourbiires pyrdnden-
nes, il peur €tre mis en pcu'ullile avec le Drvas ancien, au ddbut du Tardiglaciaire.

Abstroct

Les Conques: a site of magdalenian age at Wngrau (Pyrenies-Orientales). Pollen analysis. Onll' one sample from the
Conrlues Site vtas suitable for pollen analysis, that of Layer C3 with a radiocarbon dating of 14.320 + 90 years BP
(Middle Magdalenian). Pittus v,as the onb'taxon recognized. A steppic herbaceous stratum indicates that a degenera-
ted glacial Flora persisted during o vet)i cald clty clinrctic episode. Our results are compared with those obtained from
pyrenean peat bogs and lead to conclude tltat this episod correspontls to lower Dryas at the beginning ofthe tardiglacial
period.
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Figure 1. Positionnement des pr6ldvements dans la cavit6 (zones M20 et M l6)

Figure 2. Positionnement des pr6ldvements sur la coupe stratigra-
phique (M l9lM20 et N l9lN20).

celui d'un pin; c'est dire que la representation du couvert
arbor€ r6gional (AP) est quasiment nulle;
- le paysage est constitud d'une strate herbac6e pauvre en
familles, qui sont pour la plupart xeriques eVou steppiques
(Asteracees, dont I'Armoise et de nombreuses Cichorides,
Poac6es, Caryophyllac6es, Chenopodiac6es, Lamiac6es...);
- la concentration pollinique est extr€mement basse (19 grains
par gramme de s6diment).

La m6diocrit6 des r6sultats num6riques est d la limite
de I'interpr6tation en terme de v6g6tation et de climat. Elle est
vraisemblablement due d la mauvaise concentration du mat6-
riel sporo-pollinique dans un d6p6t sedimentaire trds oxyd6.

N6anmoins, la composition du couvert herbac6 step-
pique t€moigne incontestablement d'une flore glaciaire

appauvrie qui s'est maintenue durant un 6pisode climatique
trds froid et trds sec appartenant i une p6riode rigoureuse du
Tardiglaciaire.

La s6quence culturelle du Magdal6nien moyen de la
Couche 3, b6n6ficiant en outre d'une datation au Cl4 de
14.320 t 90 BP, nous pouvons apparenter cet dpisode clima-
tique au Dryas ancien, au d6but du Tardiglaciaire; il a par
ailleurs 6t6 bien document6 par la palynologie dans les Alpes
du Sud, le Massif Central et en Europe du Sud (Beaulieu et c/.
1982; Beaulieu & Reil le 1984;Andrieu et al. 1993). Les don-
ndes palynologiques concemant les Pyr6ndes et plus pr6cisd-
ment les Pyr6n6es Orientales, ont montr6 que le d6but du
Tardiglaciaire 6tait caractdrisd par une colonisation des sols
par une veg6tation steppique, principalement a Artenisiu el
Poaceae (Jalut e/ al. 1992, Reil le & Lowe 1993). L'anthla-
cologie renforce ces r6sultats (Heintz 1994). L'etude anthra-
cologique, r6alisde par C. Heintz, dans la couche 3 des
Conques, r€vele la pr6sence d'un seul gewe, Junipents cotn-
nlunrs, espdce pionnidre par excellence, qui rdsiste au froid et
d la s6cheresse (in litt.l. Cette decouverte corrobore notre ana-
lyse pollinique en accord avec les donn6es pr6cedemment
cit€es.
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L’identification anatomique des charbons de bois est effec-
tuée au moyen du microscope à réflexion fond clair/fond noir.
L’observation est faite sur fracture à la main selon les trois
plans anatomiques du bois - transversal, longitudinal-tangen-
tiel et longitudinal-radial. Les structures observées sont com-
parées à celles décrites dans les atlas d’anatomie (Boureau
1956; Metcalfe & Chalk 1950, 1983; Greguss 1955, 1959;
Jacquiot et al. 1973; Schweingruber 1978, 1990) et à la collec-
tion de référence des bois carbonisés actuels du laboratoire.

L’étude porte sur 12 fragments carbonisés relatifs au
niveau magdalénien moyen C3, daté de 14.320 ± 90 BP. Ils se
rapportent à un genre unique, Juniperus.

Les genévriers identifiés ici présentent d’un point de
vue anatomique des rayons ligneux très courts (1 à 4 cellules
maximum), critère qui se rapporte plutôt à Juniperus commu-
nis, J. thurifera, J. nana ou même J. sabina. Les espèces plus
thermophyles ne sont pas concernées; en effet, J. oxycedrus,
J. phoenicea présentent des rayons ligneux hauts de 1 à 12
cellules, en moyenne 6. Si toutes ces espèces de genévriers
sont des colonisatrices et marquent un paysage végétal en
évolution, il est à souligner qu’une détermination anatomique
spécifique serait très intéressante d’un point de vue écolo-
gique et biogéographique.

J. communis espèce pionnière, très résistante au froid
et à la sécheresse, se développe actuellement de l’étage colli-
néen à la base du subalpin. Actuellement l’aire principale de
J. thurifera se trouve à l’étage oroméditerranéen des monta-
gnes centre-ibériques et au sud du Maroc. Il présente cepen-
dant des colonies importantes dans les Alpes sud-occidenta-
les, les Préalpes du Dauphiné et une station dans les Pyrénées
centrales (région de St. Béat). Il est généralement admis qu’il
s’agit d’une survivance d’une flore thermophyle antéglaciai-
re, qui s’est maintenue pendant les glaciations en stations
rupicoles (Ozenda 1985). J. nana et J. sabina se développent
de l’étage montagnard à la base de l’alpin; le premier est asso-
cié aux forêts claires avec Pinus uncinata et aux frucitées
avec Juniperus communis, Rhammus apina, Amelanchier,

Sorbus aria, Arctostaphylos uva-ursi à la base de l’étage subal-
pin (Dupias 1985), le second est fréquemment sur rochers,
pelouses sèches et forêts claires à Pinus sylvestris, P. uncinata.

Compte tenu de la faiblesse de l’échantillon, il est très
délicat d’interpréter les données anthracologiques du niveau
C3 d’un point de vue paléoécologique; tout au plus pouvons
nous retracer les cinétiques des végétations obtenues dans la
région par les disciplines paléoenvironnementales.

Le début du Tardiglaciaire est appréhendé d’un point
de vue anthracologique à Gazel (Aude) [1] niveaux magdalé-
nien moyen, 15.070 BP). les nouveaux résultats obtenus après
Vernet (1980), pour ces niveaux sont à considérer (Heinz
1994, sous presse). Des formations héliophiles de type fruti-
cée à genévriers et légumineuses dominent le spectre avec
quelques saules et bouleaux, Les genévriers présentent les
caractéristiques que ceux identifiés dans le niveau C3.

Les données palynologiques des Pyrénées orientales
concernant le début du Tardiglaciaire (Dryas ancien) révèlent
une dynamique de colonisation de sols nus par une végétation
steppique dominée par Artemisia (Reille 1993) et les poaceae.
Il est à noter que les tourbières concernées ici s’échelonnent
de 850 à 2080 m; en ce sens, l’existence d’une fruticée à luni-
perus à basse altitude est assez cohérente. Soulignons que -
l’événement 15.000 BP - (Beaulieu & Reille 1984) est un bon
marqueur chronologique en Europe du sud, de début du
Tardiglaciaire (Andrieu et al. 1993): il est enregistré, d’un
point de vue palynologique, dans les Alpes du sud, le Massif
central et en Andalousie (Beaulieu et al. 1982).

Puis, l’interstade tardiglaciaire (13.000 - 10.700 BP)
est perçu à partir des niveau du Magdalénien supérieur et
Magdalénien terminal de la grotte-abri du Moulin (Hautes-
Pyrénées) (Barbaza 1982) [2]. Ils révèlent une formation
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caractérisée pour l’essentiel, par des espèces pionnières,
héliophiles de type montagnard voire subalpin telles le gené-
vrier, le nerprun des Alpes, l’argousier, nerpruns, saules et
bouleaux (Barbaza & Heinz 1992; Heinz et Barbaza, sous
presse). Ainsi, entre 13.000 BP environ et 11.500 BP, une
végétation forestière se met en place de type frucitée à
Juniperus sous climat montagnard sec/subalpin en relation
avec une amélioration climatique. Cette dynamique est à cor-
réler à l’interstade tardiglaciaire.

D’un point de vue de l’enregistrement pollinique, le
remplissage glacio-lacustre de Barbazan (450 m, Pyrénées
centrales), à quelques kilomètres de la grotte-abri du Moulin
a permis une approche très précise de la dynamique du
paléoenvironnement de la vallée montagnarde de la Garonne
de la fin des temps glaciaires à l’actuel (Andrieu 1991; Reille
& Andrieu 1995). L’interstade glaciaire est marqué par le
début de l’extension de Juniperus et l’essor des Poaceae. La
progression de Luniperus dans les assemblages est associée à
celle d’Hippophae et de Betula, et témoigne selon l’auteur de
l’installation de fruticée arbustive près du site (Andrieu
1991).

En conclusion, la présence de Juniperus à la fin du
Dryas ancien, dans des niveaux magdaléniens moyens, est
cohérente avec les données actuelles concernant l’histoire de
la végétation en contexte pyrénéen.
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L'EVOLUTION ECO-CLIMATIQUE PERqUE PAR L'ANALYSE
DES PEUPLEMENTS MALACOLOGIQUES

JoEl ANDRE

Trois echantillons de la grotte des Conques ont 6td livr6s par
Henry Bail ls: 020C1, 0200C2, Ml7C3. L'echantil lon
M17C3, st6rile, a 6t6 re-6chantillonnde par Henry Baills et a
foumi un nouveau pr6ldvement: Ml7C3 base, satisfaisant sur
le plan quantitatif. Ceci n'est pas sans soulever le probldrne de
l'dchantillonnage en milieu arch6ologique, si les pr6ldve-
ments n'ont pas 6t6 effectu6s sur une colonne stratigraphique
ou s'ils n'ont pas 6te r6alis6s au cours de la fouille, par unite
stratigraphique (US), et sur un espace suffisant pour int6grer
toutes les donnees pal6oenvironnementales.

Donn6es brutes

Le ddtail de I'analyse malacologique est donn6 en fin d'6tu-
de. Le tableau r6sumant celle-ci figure ci-dessous. (tabl. l).

Dans les statistiques qui suivent, le premier pr€ldvement
de la couche 3 (C3M173.751) n'a pas 6td pris en compte.

On constate que quelques especes seulement reprdsentent
I'essentiel de I'effectif. Il s'agit de Cochlostona potulwn (Cpa)
pow 2108 individus et 56.5 yo des coquilles; Chondrina at ena-
cea (Cav) 620 individus pour 16.6 % des coquilles: Cochlicopo
lubricella (Clu) 267 individus pour 7.2 % des coquilles:
Potamias elegans 259 individus pour 6.9 % des coquilles. Ces
quatre espdces constituent 87.2% des coquilles identifiees.

Les deux premieres sont des espdces rupestres qui
vivent fix6es sur le substrat rocheux, elles n'apportent donc
pas d'6l6ments directs sur l'6volution du paleoenvironne-
ment, par contre leur frequence indiquera la qualit6 des condi-
tions climatiques et leur 6volution par rapport d la chronolo-
gie des US. Les autres espdces, a contrario, peuvent expliquer
des tendances dans l'6volution du milieu. malsr6 leur abon-
dance relative faible.

Sur le plan de la richesse il faut noter que C3 et C2

Conques cpa tul Clu fru Ssi Cav Rr Vco Aac Jqu Tpu Vcl Cac Tha Hla Cne Has Tsp csp Bte
Echantillon C102031 €63 27 o 67 33 $ a7 4 i 4 o 3 o 70 4 7 4 a o
Echantillon QO2O21 445 6 o o n 4t o o o o o o U o o o o o
&hantillon C3baseMl 74 I 70 o o o a o 5 3 o o 30 o o o o o
Echantillon C3M1 73.751 fl 5 o o o o o o o o o o o n

Tobleau 1. Effectifde chacune des espdces dans les quatre pr6ldvements

Eramen des fr6quences relatives

CIE PeI CIU Prt Ssi Gv Ptr Uco lac Jgu tpu ycl Cac Ita lla Oto Bas Tsp Csp Bte

C l 0 2 0 3 l - I l I  1  I  .  I  I .
g1,g2t11 - I 

' 
1 I I I

Cabasd -  I  I  I  I  I  1  I  I

E O c t I X R E P R E S E I $ E : ' = P l 8 S E l l T , l t E l t 5 t , l . E 5 l l 0 l , I = 9 g 1 0 1 1 5 t , I 3 6 1 5 1 2 0 t , I : 0 8 2 0 [ 2 5 f . . . . " '

Tableau 2. Fr6quence relative des principales espdces.
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possddent la mdme biodiversit6 avec 9 espdces chacune. Cl
se distingue de ces niveaux avec une diversit6 de l8 espdces.

Examen des frdquences relatives (tabl. 2)

Le diagramme ci-dessus montre trds nettement, globalement,
une am6lioration des conditions climatiques favorables ir
I'espdce Cochlostoma patulum (Cpa), sa fr6quence relative
est 45 %o en C3, 50 %o en C2 et 60 %o en Cl. Pour I'espdce
Chondrina avenacea (Cav) la diff6rence est surtout sensible
entre C3 et C2 avec 15 o/o et 42 %o. L'espdce Potamias ele-
gdr?s, quant d elle, est surtout remarquable dans la couche C1
ori elle tdmoigne d'un couvert sinon forestier mais de forma-
tions v6gdtales arbustives ou arbor6es claires.

La regression des fr6quences de I'espdce Cecilioides
acicula est plus d6licate d interpr6ter. Cette espdce souterrai-
ne temoigne d'une activitd li6e, la plupart du temps, ir la
matidre organique, est peut-Ctre d mettre en liaison avec I'in-
tensit6 de I'occupation humaine, qui serait forte en C3 et plus
r6duite dans les deux autres couches.

Enfin l'espdce Bithynia tentoculata (Bte) pose une
question int6ressante concernant les rapports entre la grotte et
le proche cours d'eau ou plutot les zones d'eau calme envi-
ronnantes. On trouve en C2, l0 opercules de cette espdce sans
autre trace de coquilles aquatiques d'auffes espdces.

Analyses statistiques

Pour une interpr6tation statistique d6sormais classique en
analyse de donnees, une AFC a 6t6 r6alis6e sur une matrice de
donn6es ci-dessus. Cette analyse permet de discuter la projec-
tion des 6chantillons sur le graphe factoriel l-2 (fig. l), en
regard des espdces recolt6es. On se souviendra cependant des
questions d'dchantillonnages d6jd signaldes et des faibles
quantites de s6diments l ivr6es (2 l itres pour Cl,4litres pour
C2, 4 litres pour C3). L'interpretation n'est donnde qu'ir titre
indicatifpour illustrer les propos. Il faut rappeler qu'une espd-
ce rare va engendrer dans I'analyse des distorsions. Celles-ci
peuvent €tre dues soit ir un artefact de mauvais 6chantillonna-
ge ou soit au contraire d la r6alite du paldomilieu, sans que
I'on puisse trancher s6rieusement. Ces r6serves 6tant pr6ci-
s6es il appartient de commenter ces r6sultats dont l'int6r€t est
de prendre en compte la fr6quence de toutes les espdces et
donc d'optimiser les comparaisons entre couches, aux r6ser-
ves prds signalees ci-dessus.

Le graphe ci-dessous montre I'opposition entre, d'une
part C I , C2 et C3. Cette opposition qui s6pare les couches C2
et C3 est due i la pr6sence unique de I'espece Jaminia
quadridens (Jqu) dans l'dchantillon C3 et c'est cette opposi-
tion qui rapproche faunistiquement les dchantillons de Cl et
C2. Ces mdmes 6chantillons s'opposent sur I'axe I car C2
contient Ies restes d'une espdce aquatique dont nous avons
discut6 ci-dessus. Cefte analyse fine n'est donc pas satisfai-
sante, compte tenu de la presence d'espdces trop peu repr6-
sent6es dont le malacologue doit tenir compte mais dont le

,B'1EI"TE;1&||FI* 
: .. E (d! | n rar t D rh t u. .qr t -

G6Dhc fxrsu l-1

Figure 1. Craphe factoriel l -2.

pal6o6cologue doit minimiser f importance par rapport au
contexte environnemental g6n€ral. Pour cela et afin de lever
la contradiction apparente nous avons r6alis6 un autre traite-
ment statistique sur la m6me mafrice. Nous avons mis en
cuvre une classification ascendante hidrarchique avec I'indi-
ce de Jaccard. Cet indice ne tient compte que de la pr6sence
ou absence des espdces. Le resultat est que I'on retrouve une
similarit6 entre les couches beaucoup plus convenable pour le
pal6oenvironnementaliste comme I'illushe le dendrogramme.

Ceci restitue au mieux ce que I'interprdtation des don-
n6es brutes permettait d'envisager corrrme hypothdse de tra-
vail avec les indicateurs environnementaux sisnal6s.

Conclusion

Cette 6tude met en 6vidence quelques probldmes mdthodolo-
giques li6s au nombre peu important d'6chantillons, i leur
volume peu important de sediment, i la raret6 de plusieurs
espdces. Les analyses statistiques utilis6es restituent ces ques-
tions de fond.

Cependant les principales interpr6tations sont les sui-
vantes:
1. Les 6chantillons C3 et C2 appartiennent au mdme ensem-
ble 6cologique et s'opposent i l '6chantil lon Cl;
2. Le pal6oenvironnement est constitu6 d'un milieu ouvert
sec et froid domin€ par des espdces d'habitat rupicole;
3. L'augmentation des frequences absolues et relatives des
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principales especes signaldes t6moigne d'une am6lioration
des conditions climatiques en tant que temperature;
4. La couche 3 semble 6tre li6e d une pr6sence de matidre
organique plus importante (occupation humaine ?);
5. La couche 2 est marqu6e par la pr6sence discrdte mais
unique de restes d'une petite espdce de gast6ropode aquatique
d'eau douce calme;
6. La couche 1 trds riche en espdce (18) et en individus (2599)

apporte le temoignage d'une faune actuelle ou sub-actuelle,
mais dont I'accumulation est probablement r6partie sur plu-
sieurs mill6naires. Elle t6moigne d'un milieu arbor6 clair et
frais. A ce sujet il semble int6ressant de noter I'apparition de
I'espdce Cepaea nemoralis (Cne) habituellement rencontr6e
dans les stratigraphies ir partir des niveaux 6pipaleolithiques.
Cependant ce fait est en opposition marqu6e avec la pr6sence
d'Helix aspersa, espdce du d6but de notre dre. Cette couche
probablement remani6e, malheureusement, ne peut sen'ir de
r€f€rent cluonologique ni pal€o€cologique s6rieux.

Grotte des Conques. Etude malacologique

Donndes brutes

Codification des espices

Aac - Acailthinula aculeata Jqu - Jantinia quadricletts

Bte - Bitb:nia enlaculata Pel - Ponatias elegans

Cac - Cecilioides acidula Pru' Pyranidula rupeslris

Cav - Chondrinta er)enacea Ptr - Pupilla triplicala

Clu - Cochlicopa lubricella Ssi - Solatopupa sinilis

Cne - Cepaea nenrcralis Tha - Testacella haliotidea

Cpa - Cochlostona patulwil Tpu - Tbltecia pusilla

Scp - C/arrsilla sp. Tsp - Tuncatellina sp.

Has - Heli.r aspersa Ycl - Vitrea contracla

Hla - Heli.r lapicida Yco - Ilallonia costata

Etude par espCce

Cochlostoma Patulwn. La frequence totale est de 2108 indi-
vidus, la fr6quence moyenne est de 702.7 par 6chantillon, la

frequence relative par rapport au totai est de 56.5 7o. Uespdce
est pr6sente dans 3 6chantil lons: C102031, C202021,
C3baseMl74l .

Pontatias elegans. La fr6quence totale est de 259 individus, la
fr6quence moyenne est de 86.3 par 6chantillon, la fr6quence
relative par rapport au total est de 6.9 %. L'espdce est pr6sen-
te dans 3 6chantil lons: Cl02031, C202021, C3baseM174l.

Cochlicopa lubricella. La fr6quence totale est de 267 indivi-
dus, la frequence moyenne est de 89.0 par echantillon, la fr6-
quence relative par rapport au total est de 7.2 %. L'espece est
pr6sente dans I 6chantil lon: C102031.

Pyramidula rupestris. La fr6quence totale est de 38 individus,
la fr6quence moyenne est de 12.7 par 6chantillon, la fr6quen-
ce relative par rapport au total est de 1.0 %. L'espece est pre-

sente dans 2 6chantillons: C102031, C202021.

Solatupopa similis. La ti6quence totale est de 113 individus, la
fr6quence moyenne est de 37.7 par 6chantillon, la fr6quence
relative par rapport'au total est de 3.0 o/o. L'espdce est pr6sen-
te dans 3 6chantil lons:C102031. C202021, C3baseMl74l.

Chondrina avenacea. La fr6quence totale est de 620 individus,
la fr6quence moyenne est de 206.7 par 6chantillon, la fr6quen-
ce relative par rapport au total est de 16.6 %. L'espece est pre-
sente dans 3 6chantil lons: C102031. C202021, C3baseMl741.

Pupilh triplicata. La frdquence totale est de 4 indrvidus. la
fiequence moyenne est de 1.3 par 6chantillon, la frequence
relative par rapport au total est de 0. l%. L'espdce est presen-
te dans 1 6chantil lon: C102031.

Vallonia costata. La fr6quence totale est de 27 individus, Ia
frequence moyenne est de 9.0 par 6chantillon, la fr6quence
relative par rapport au total est de 0.7 %. L'espdce est pr6sen-

te dans 3 6chantil lons: C102031. C202021, C3baseMl741.

Acanthinula aculeata. La fr6quence totale est de 7 individus,
la fr6quence moyenne est de 2.3 par 6chantillon, la fr6quence
relative par rapport au total est de 0.2 %. L'espdce est presen-

te dans 2 echantil lons: C10203 l, C3baseMl74l.

Jaminia quadridens. La fr6quence totale est de 5 individus, la
fr6quence moyenne est de 1.7 par dchantillon, la fr6quence
relative par rapport au total est de 0.1 %. L'espdce est pr6sen-
te dans I 6chantil lon: C3baseM174l.

Toltecia pusilla. La fr6quence totale est de 13 individus, la
fr6quence moyenne est de 4.3 par 6charrtillon, la frequence
relative par rapport au total est de 0.J %. L'espece est presen-
te dans I 6chantil lon: C102031.

Vitrea contracln. La fr6quence totale est de 20 individus, la
frequence moyenne est de 6.7 par dchantillon, la fr6quence
relative par rapport au total est de 0.5 %. L'espdce est pr6sen-
te dans 2 €chantil lons: C102031, C3baseM1741.

Celilioides acicula. La frequence totale est de 108 individus,
la fr6quence moyenne est de 36.0 par 6chantillon, la fr6quen-
ce relative par rapport au total est de 2.9 %. L'espdce est pr6-

sente dans 3 6chantil lons: C102031. C202021, C3baseMl74l.

Tbstacella haliotidea. La frdquence totale est de 80 individus,
la fr6quence moyenne est de 26.7 par 6chantillon, la fr6quen-
ce relative par rapport au total est de 2.1 o/o. L'espdce est pr6-
sente dans 2 6chantillons: Cl02031, C202021.

Helicigona lapicida. La fr6quence totale est de 4 individus, la
frdquence moyenne est de 1.3 par dchantillon, la fr6quence
relative par rapport au total est de 0. I %. L'espdce est pr€sen-
te dans I €chantil lon: C102031.

Cepaea nemoralis. La fr6quence totale est de 7 individus, la
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frequence moyenne est de 2.3 par echantillon, la frequence
relative par rappon au total est de 0.2 %. L'espdce est presen-
te dans I 6chantil lon: C102031.

Helix aspera. La fr6quence totale est de 4 individus, la fr6-
quence moyenne est de 1.3 par 6chantillon, la fr6quence rela-
tive par rapport au total est de 0.1 %o. L'espdce est pr6sente
dans I 6chantillon: C10203 l.

Truncatellina sp. La frtquence totale est de l3 individus, la
fr6quence moyenne est de 4.3 par 6chantillon, la fr6quence
relative par rapport au total est de 0.3 %. L'espdce est pr6sen-
te dans I 6chantil lon: C102031.

Clausilia sp. La fr6quence totale est de 23 individus, la fr6-
quence moyenne est de 7.7 par 6chantillon, la fr6quence rela-
tive par rapport au total est de 0.6 7o. L'espdce est pr6sente
dans I 6chantil lon: C102031.

Bithynia tentaculata. La fr6quence totale est de 10 individus,
la fr6quence moyenne est de 3.3 par 6chantillon, la frequence
relative par rapport au total est de 0.3 %o. L'espdce est pr6sen-
te dans I 6chantil lon: Cl02021.

Ittude par 6chantillon

Echantillon C102031. La richesse est de l8 espdces, dont les
codes sont (cl tables de correspondance), Cpa, Pel, Clu, pru,
Ssi, Cav, Ptr, Vco, Aac, Tpu, Vcl, Cac, Tha, Hla, Cne, Has,

Tsp, Csp. Le total des individus est de 2599, il correspond ii
une frdquence relative de 69.7 o/o. Les espdces dont la fre-
quence relative est sup6rieure i 5 % sont les suivantes: Cpa
(59.8 %\ Pel (8.7 %), Clu (10.3 %), Cav (7.2 %). Le nombre
d'espdces terrestres est de l6 et la frdquence des individus de
100%. Le nombre d'espdces aquatiques est de 0 et la fr6quen-
ce des individus de 0 %.

Echantillon C20202 I . La richesse est de 9 especes, dont les
codes sont (cf. tables de correspondance), Cpa, Pel, Pru, Ssi,
Cav, Vco, Cac, Tha, Bte. Le total des individus est de 975, il cor-
respond i une fr6quence relative de 26.1 %. Les espdces dont la
fi6quence relative est sup6rieure d 5 %o sont les suivantes: Cpa
(49.7 %), Cav (42.1). Le nombre d'especes terrestres est de 8 er
la Ii6quence des individus de 99.0 7o. Le nombre d'espdces
aquatiques est de I et la fr6quence des indjvidus de l.}Yo.

Echantillon C3baseMt74t. La richesse est de 9 espdces, dont
les codes sont (cl tables de correspondance), Cpa, Pel, Ssi,
Cav, Vco, Aac, Jqu, Vcl, Cac. Le total des individus est de
156, il correspond i une fr6quence relative de 4.2 o/o, Les
especes dont la frequence relative est sup6rieure i 5 % sont
les suivantes: Cpa (44.9 Yo), Cav (14.7), Vcl (6.4 %), Cac
(19.2 %). Le nombre d'especes terrestres est de 9 et la fr6-
quence des individus de 100%. Le nombre d'espdces aqua-
tiques est de 0 et la fr6quence des individus de 0.0 %.

Le nombre total de coquilles 6tudi6es pour cette etude, rame-
n6 d des 6chantillons de l0 litres, est de 3730.
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LES MICROMAMMIFERES DE LA GROTTE DES CONQUES
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I Qui-. espdces de micromammifdres ont 6t6 reconnues dans
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Chiononys nivalis M'G' zone M2l couche l Echelle: I mm

moyerne et m6diterrandenne, comme Crocidura russula qui
frdquente les 6tages m6diterran6ens et sub-mediterran6ens dans
les Pyr6n6es-Orientales, tend cependant i limiter la caractdre
froid du climat et souligne la position mdridionale du site.

Dans la couche 1, la bonne repr6sentation des espdces
m6diterran6ennes est vraisemblablement li€e i un r6chauffe-
ment climatique.

Les micromammifdres recueillis dans le remplissage
de la grotte des Conques t6moignent de milieux vari6s, carac-
t6ris6s par une altemance de zones bois6es (pr6sence de G/rs
glis, Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus et Pipistrellus
pipistrellus), d'espaces d6couverts arides (Cilellus supercilio-
sus et Microtus arvalis) ou humides (Microtus agrestis) et de
zones rupicoles (Chionomys nivalis).

Dans le departement des Pyrdn6es-Orientales, oir Ia
vigueur du reliefse traduit par un passage rapide des biotopes
m6diterraneens aux biotopes alpins sur environ 50 km, entre Figure 2, Soricidae de la grotte des Conques. Grotte des Conques.
la cdte et le Mont Canigou (2785 m), la r6partition des micro- Soricidae. A. Crocidurafussula I, -M3 C, zone N I 9 couche 3; B.
mammifdres est int imement l i6e au paysage (Fons et al i i  Crocidurarussulalr-M2G,zoneN lgcouche3;C.Crocidurarus-
1980) .  I les t fo r tp robab lequedesosc i l la t ionsc l imat iquesde su la l l -  M2GzoneL I  gcouche l .  Eche l le :2mm.
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Couche  I Couche 2 Couche 3
Insecti vo re s

Talpa europaea

Crocidura russula

x

x

x

Ch i ropti res

Rhino lophns ferrum equinum

P ip istre I lu s cf. p ip istre llus

Eptesicus cf. nilssoni

x

X

x

x

Ron ge u rs

Gl is g l is

El iomys quercinus

Apodem us sylvaticus

C ite I I u s su p e rc il io su s

An'icola sapidus

Amicola terrestris

Chionomys nival is

ltlicrotus amalis

Microtus agrestis

X

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

X

l,agomorphes

Oryctolapus cuniculus x x

faible amplitude se soient manifestees durant le Quaternaire
par un certain jeu de la zonation altitudinale. Par contre, la
presence d'une espdce allochtone inf6od6e aux steppes conti-
nentales d'Europe centrale, Citellus superciliosus, dans les
couches 2 et 3 de la grotte des Conques peut efie con6l6e i
une fluctuation climatique bien marqu6e.
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RESTES OSSEUX DE LAGOMORPHES DAI{S LES
COUCHES C2 ET C3: AUTEURS DES ACCUMULATIONS

Patricia BERLIC

Introduction

L'importance de I'erude des lagomorphes d partir de l'6chan-
ti l lon extrait des sediments arch6ologiques n'esi plus i
d6montrer. Elle permet. aprds une approche paleontologique,
de brosser le tableau de la population consid6ree et d'identi-
f ier ies auteurs grAce a l '6tude des traces observdes.

Presentation des espices et caractires de la population

Les lagomorphes identifies dans les couches C2 et C3 des
Conques reldvent uniquement de l'espdce Otyctolagus ctuti-
culus. On note I'absence du lidvre et de /'Ochotona. Nous
donnons les mesures prises sur les diff6rents ossements de
I'espece Oryctolagus cuniculus huxleyi (tabls. I d 10). I ls
concement des individus identifies con'une provenant soit de
ia couche C2, soit C3. Nous nous somrnes pos6 la question de
I'homog6n6ite des deux populations ce qui nous a engag6 d
dvaluer la dispersion relative par le biais d'une appreciation
du coefficient de variabilit€. Ce dernier a dte calculd pour tou-
tes les parties anatomiques ayant livre suffisamment de restes
mesurables.

Ces calculs concernent seulement la couche C3, le
coefficient de variabilite (V) calcule sur les differentes parties
anatomiques est i 50 o% compris entre 4 et 10, mais 50 %
reprdsentent des valeurs inf6rieures i 4.

En conclusion, la population est homogdne d'un
niveau ?r I'autre.

Les profils de reprdsentation (P.R.) du lapin

Cette approche est basee sur le calcul du pourcentage de repr6sen-
tation (PR) pour chaque 6l6ment de squelette du laprn (Dodson &
Wexlar 1979). Le PR se calcule de la fagon suivante:

FO
PR=- x 100

PR: pourcentage de reprisenlatiotr.
NMI: rrorrbrc nininal d'individus calculd d partir de I'os Ie plus
f iq uenune nt re ncontri.
Fl-: friquence tlftorique de reprdsentation de chaque dldnent du
squelette estinule pour un individu.
FO: frelqttettce observde pour chaque partie anatonique.

Pour les lapins, FT est estime i partir du nombre de
chaque 6l6ment squelettique rencontr6 chez un individu. Il
comprend: I crAne + 2 mandibules +4 incisives sup. +l insi-
sives inf.+ i2 dents jugales sup. + l0 dents jugales inf.; 2
f6murs, hum6rus, radius, ulna, tibias, fibula, pelvis, talus, cal-
can€um et scapula; I sacrum, l8 m6tatarsiens et mdtacar-
piens, 24 cotes, 54 phalanges et 46 vertdbres.

Nous avons uniquement compar6 les profils de reprd-
sentation du lapin de la couche C2 et de la couche C3 avec les
profils obtenus pour les assemblages actuels de Vulpes vulpes
et Bubct bubo en raison de leur or6sence dans les Corbidres
m6ridionales.

Aspect de surface des ossements de lapin des
Conques

Nous avons d6compt6 une incisive ing6r6e pour la couche C2
et deux pour la couche C3. En effet, les ossements contenus
dans les pelotes de rejection des rapaces ou surtout dans les
fdces de carnivore conune le renard pr6sentent des plages de
dissolution caract6ristiques.

Interpr6tation des P.R. des Conques et identifi-
cation de I'auteur de I'accumulation

Les PR des lagomorphes ont 6te calcul6s d partir du coxal
pour la couche C3 et du m6tatarsien IV pour la couche C2.
Les profils de repr6sentation entre les deux niveaux sont
relativement diff6rents. Le PR est bas pour le crAne et les
mandibules pour la couche C2. Compar6 d la couche C2, le
PR des mandibules est beaucoup plus 6lev6 et celui du cr6ne
plus bas dans la couche C3. Les PR des incisives, molaires,
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f6murs. tibias et coxaux de la couche C3 sont tout d fait
comparables ir ceux de Bubo bubo. Hormis le calcan6us, le
talus, I 'humerus et I 'ulna, le profi l de la couche C3 est com-
parable i celui de Bubo bubo (pour le radius, scapula,
cdtesrsacrum, vertdbres, phalanges; f ig. 1:3). La couche C2
montre un profil diff6rent pour ces 6l6ments, compar6 aux
profi ls de Bubo et de la couche C3 (fig. 1:1). La comparai-
son des diff6rents profils tend d montrer que le PR du lapin
de la couche C3 ressemble, d quelques exceptions prds, au

PR du grand-duc, mais pas d celui du renard (fig. l:2). En
revanche, le PR de la couche C2 ne pr6sente pas de ressem-
blance ni avec celui du renard ni du grand-duc. La compa-
raison des profils est alors d6licate d interpr6ter car nous
devons notamment prendre en compte le faible nombre de
restes pour les deux couches. On peut cependant avancer,
avec prudence, que les lapins de la couche C3 ont pu €tre
apportes par Bubo bubo et ceux de la couche C2 par plu-
sieurs acteurs dont I'Homme.

i!

Figure I . Comparaison des profils de repr6sentation, couches C2 et C3 avec Bubo bubo et htlpes vulpes. |. Comparaison des profils de reprc-
sentation des ossements de Lapin des Conques couche C3 avec les prof i ls obtenus pour les assemblages actuels de l luho hubo; 2.
Comparaison des profils de repr6sentation des ossements de Lapin avec les profils obtenus pour les assemblages actucls de l/ulpes vulpes;
3. Comparaison des profi ls de repr6sentation des ossements de Lapin avec les prof i ls obtenus pour les assemblages actuels de Bubo bubo.

l:":,lri- \

t'\

\
n l -o, 'o-o-1\

70



Figure 2. Aires de pr6dation de l/ulpes vulpes en trait fin et de Bubo
bubo en trait gras representdes autour de la grotte.

Conclusions

La pr6sence d'ossements de lapin dans une grotte peut 6tre
interpretde de multiples fagons. Les approches du mat6riel
osseux permettent de savoir si nous avons affaire d des ani-
maux intrusifs (morts naturellement), consonunes par des ani-
maux pr6dateurs ou li6s i une activit6 humaine. Tout d'abord,
nous avons 6tudi6 la repr6sentation des 6l6ments anatomiques
et relev€ d'6ventuelles traces de digestion sur les dents et les
ossements. Par la suite, nous avons tent6 de comparer quali-
tativement et quantitativement la repr6sentation des 6l6ments
osseux de lapin avec la conservation des diff6rents 6l6ments
osseux contenus dans les pelotes de r6gurgitation de certains
rapaces (nocturnes) et dans les fdces de camivore (renard).
Cette m6thode est donc fondee sur un principe d'actualisme.
En conclusion dans la couche C3 de grotte des Conques, le
profil de reprdsentation du lapin correspondrait assez bien d
celui du hibou grand-duc. On sait que ce rapace possdde une
aire de pr6dation de l0 km de diamdtre autour de son gite
(frg.2), celle du renard est plus r6duite avec un diamdtre de
2,5 km (Desclaux in litt.). En revanche, le profil de reprdsen-
tation de la couche C2 ne ressemble ni d celui de ce noctume
ni i celui du renard. Il conviendrait alors d'envisager une acti-
vit6 humaine de predation en direction du lapin durant la fin
des temps magdal€niens qui signerait une pression anthro-

pique sur le milieu plus pregnante qu'auparavant.

La population homogdne d'Oryctolagus cuniculus
huxleyi des Conques nous permet de contribuer d la connais-
sance de l'6volution de l'espdce dans la r6gion. Les tests de
comparaison des moyennes ont permis de mettre en dvidence
que les lapins n'ont pas 6volu6 significativement durant la
phase transitionnelle fin Pl6istocdne/d6but Holocdne. En
revanche, on note, d partir de I'am6lioration climatique de
I'Atlantique, une diminution sensible de la taille du lapin. Cet
l'6pisode se caractdrise par un climat temp6rd et humide qui
connait le d6veloppement d'espdces m6sothermes et thermo-
philes, au sein desquelles le gen6vrier reste dominant (Solari
l  988) .

Ainsi, nous pensons pouvoir corr6ler la diminution de
taille des lapins avec le r6chauffement climatique enregistr6
tout au long de la p6riode postglaciaire. C'est une rdgle gene-
rale (Loi de Bergmann) que les animaux des p6riodes glaciai-
res soient un peu plus grands que les autres. Il semble donc
que les lapins de la fin du Pl6istocdne (grone des Conques) et
d'une partie de I'Holocene (grotte du Pas Estret. commune
d'Opoul) aient 6t6 plus grands que leurs homologues de la
p6riode postglaciaire (Cova de I'Esp6rit ou abri de la Coma
Francdze, corunune de Salses; Berlic 1993) ou ceux qui
vivent sous les m€mes latirudes de nos iours (Beriic 1996).
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Tableau I. Mesures prises sur des mandibules de lapins actuels ou provenant des couches C2 et C3 des Conques.
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Tableau 2. Mesures prises sur des humdrus de lapins actuels ou provenant des couches C2 et C3 des Conques.
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Tableau 3. Mesures prises sur des radius de lapins actuels ou provenant des couches C2 etC3 des Conques

Tibia DAP d is r DT d i s t . DAP x 100/DT
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t,63
l-57

54,04
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Tableau 4. Mesures prises sur des tibias de lapins actuels ou provenant des couches C2, C3 des Conques.



co )all DAP DT DA P x 100/DT
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Tableau 5. Mesures prises sur des os coxaux de lapins actuels ou provenant des couches C2, Cl des Conques

Scap u  la D A P  c o l
d ramdtre
coraco-

gldnoid ren

Larg. Lobe

latero-

caud a l

Grand
d iametre
cav r te

glenoide

D A P c o l  X l 0 0
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Largeu r
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Cavi te g lenoide
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Tableau 6. Mesures prises sur des scapulas de lapins actuels ou provenant des couches C2 et C3 des Conques.

Talus Longur 'ur
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i 1.6.+
)  / , U J
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Conoues C2, I 5 . 78 I  1 .20 5 t . 6 1 49.73

Tableau 7. Mesures Drises sur des talus de lapins actuels ou provenant des couches C2 et C3 des Conques.
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Thbleau 8. Mesures prises sur des calcan6ums de lapins actuels ou provenant des couches C2 et C3 des Conques.

Tarsien ll Largeur au nulieu
de I 'os

Longueur tota le
Larg.  Mi l ieu os x l00i long

totale
l onques  CJ / l

3.0 t
34,t2
32.t2

9.76
9.37Conques C3/2

Tableau 9. Mesures prises sur des tarsiens II de lapins actuels ou provenant des couches C2 et C3 des Conques.

Tarsien lV Largeur au milieu
de l 'os

Lrngueur lota le
Larg.  Ml l ieu os r l00l long

totale
Conques C3/ I 2.95 8.61

Thbleau /0. Mesures prises sur des tarsiens IV de lapins actuels ou provenant des couches C2 et Cj des Conques



LES FAUNES DE GRANDS MAMMIFERES DE LA GROTTE
DES CONQUES A VINGRAU

Anne Marie MOIGNE

G6n6ralit6s

La grande faune d€couverte dans le site des Conques est rela-
tivement abondante compte tenu de Ia surface fouill6e dans la
grotte. Elle comprend 1739 restes appartenant i 12 grands

mammifdres in6galement distribuds dans les trois niveaux
d'occupation majeurs. Trois vari6t6s de mammifdres herbivo-
r€s sont pr6dominantes et le nombre de restes de carnivores
est n6gligeable. Les ossements pr€sentent une fracturation
intentionnelle et de nombreuses traces de l'activit6 anthro-
pique, consommation et fabrication d'outils.

Ce site, bien dat6, est particulidrement important car sa
faune des niveaux magdaldniens peut etre compar6e i celle
des grands sites du bassin de Tarascon, de la vall6e de la
Garonne, de I'Aude et du Languedoc ainsi que de Catalogne
du Sud. Cette sifuation confBre au site une position strat6-
gique int6ressante qui permet de comparer les faunes de part
et d'autre des Pyr6n6es et d'enregistrer les zones d'influence
des espices arctiques au Wtrmien r6cent dans cefte r6gion
charnidre.

Les animaux de for€t sont rares dans ce site laissant la
place d des animaux de paysage plutdt d6couvert. La liste de
la faune evolue de la base vers le sornmet mais cette dyna-
mique ne signe pas une variation climatique nette.

Historique de l'6tude des faunes

La premidre liste de la faune est 6tablie en 1993, au d6but des
fouilles conduites par Henry Baills. L'association, incompld-
te, comprenait d6jn du bouquetin, du cerf, du cheval et une
grande majorit6 d'os et de dents de renne. Cette association,
trds froide pour la r6gion, montrait I'interdt de la grotte pour
le pr6historien et la n6cessite de continuer la fouille dans cette
petite cavit6. L'6tude de la population de lagomorphes fut
entreprise dans le cadre d'une 6tude des faunes des Corbidres
i la frn du dernier glaciaire (Berlic 1996).

majeurs de l'6tude arch6ozoologique de la couche la plus pro-

fonde, la couche 3, qui semblait correspondre aux critdres du
Magdal6nien moyen dans la r6gion (Moigne et al. 1998). En
fait, cette 6tude a permis de montrer la diversite de comporte-
ment des hommes par rapport aux diff6rentes espdces anlna-
les dans un m€me niveau et de pr6ciser que toutes les occupa-
tions de cette 6poque ne colrespondaient pas forc6ment au
sch6ma des grands sites de chasse. sp6cialisee en Aridge
corrune les grottes de La !'ache ou I'Eglise.

En composant les differents r6sultats des disciplines
impliqu6es dans cette 6tude, il a 6td possible, de proposer I'e-
volution du paysage de cette zone au sud des Corbidres d la
fin des temps glaciaires (Bail ls & Moigne 2001 ).

Proportions relatives des diff6rentes espices (tabl. l)

La faune de grands mammifdres est largement domin6e par

trois espdces principales. Les restes de rennes sont largement
dominants, mais le bouquetin est le mieux repr6sent6 du point
de vue du nombre minimum d'individus. Le cerf est 6gale-
ment bien repr6sent6, mais ne montre pas le m€me rappoft:
nombre de restes/nombre d'individus, car la ddtermination
des ossements de cette espdce est tres aisee, par rapport aux
autres herbivores de taille plus r6duite. La plupart des espdces
repr6sent6es sont rares sur le site et n'apparaissent pas dans
tous les niveaux. Le cheval est le grand herbivore le plus fr6-
quent, la plupart des restes proviennent du m€me horizon.

Etat de conservation des ossements du site des
Conques (tabl.2)

La conservation des ossements sur le site des Conques est
relativement bonne, plusieurs connexions anatomlques ont
6t6 d6couvertes et il a pu €tre proc6d6 ir des remontages d'os-
sements fractur6s volontairement. Les ossements n'ont pas

6t6 remani6s, au moins dans les niveaux pr6historiques (cou-

ches C3 et C2) dans la zone centrale de la grotte.

On peut toutefois noter que I'alt6ration est plus impor-Dds 1998, il 6tait possible de pr6senter les r6sultats
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Figure 1, Alt6ration de surface des ossements de la grotte des

Conques ir Vingrau. Microplages de dissolut ion et f issures

(L16.C3.12)  x250 (Photo  ESEM,  UMR 5590 Tautave l ,  Br ig i t te

Deniaux).

tante dans la couche C2 que dans la couche plus profonde. Ce
ph6nomdne est souvent observ6 sur les sites de plein-air mais

apparait 6galement dans les stratigraphies en grotte. La pro-

portion dents/os augmente de la base au sornmet de la strati-
graphie (annexe l).

L'alt6ration de surface pour la couche C3 n'est visible
qu'i l'6chelle du microscope 6lectronique, avec des micro-
plages de dissolution et des micro-fissures (fig. 1).

La conservation d'une espdce d I'autre est le plus sou-
vent li6e d la taille de I'animal mais aussi d son traitement par

les hommes. Les carnivores sont repr6sent6s par les os des

extrdmit6s: les m6tapodes, les phalanges et les os du carpe ou

du tarse.

Les gros herbivores sont identifi6s par des os longs

fragment6s, des dents isol6es, quelques c6tes et vertebres.

Les herbivores de taille moyenne sont les plus abon-
dants sur le site et correspondent i trois espdces principales
Rangil'er tarandus, Capra pyrenaica et Cervus elaphus,
issues d'une chasse sp6cialis6e de la part les hommes pr6his-

toriques. lls sont repr6sent6s par I'ensemble des restes sque-
lettiques et il faut noter I'a6ondance des dents labiales, le
plus souvent perdues dans les sites. Les variations d'une
espdce d l 'autre ou d'un niveau d I 'autre doivent €tre inter-
prdt6es d'aprds I'dge des animaux et tenir compte des diff6-
rents traitements imputables aux nombreuses activit6s
humaines.

Les petits bovid6s, colrune I'antilope ou le chamois,
n'ont 6te observ6s qu' d partir du mat6riel dentaire; le mat€-
riel post-crinien, le plus souvent fragmentd, est parfois diffi-
cile i s6oarer de celui de Capra.

M6thodologie

L'6tude des ossements du site des Conques a 6t6 realisee en

utilisant le Lexique des Faunes du Laboratoire de Pr6histoire

du Mus6e de I 'Homme, qui permet une 6tude anatomique,
pal6ontologique, taphonomique et archdozoologique comple-

te et syst6matique du site. Les donn6es sont cod6es et inte-

gr6es d la base de donnees "Matdriel Pal6ontologique et

Prdhistorique du Centre Europeen de Recherches Prehisto-

riques de Tautavel".

Les espdces les plus rares ne permettent, en gen6ral,

pas d'6tude ost6ometrique approfondie, leur int6rdt pour le

niveau arch6ologique est lie aux caractdristiques biostrattgra-
phiques ou pal6oenvironnementales.

Ces individus isolds ont les caracteres des 6ldments-

trace, ils peuvent €tre insignifiants ou au contraire rev6lateurs

d'un ph6nomdne important pour dater le site, pour compren-

dre les facteurs d'accumulation des ossements et expliquer les

diffErents modes d'approvisionnement des carcasses au seiti

du niveau d'habitat.

Les trois espdces les mieux reprdsent6es Rangifer tarat-

dus, Capra pyrenaicn el Cervus elaphus ont 6te 6tudi6es du
point de vue de la conservation diff6rentielle des ossements,
des traces observ6es sur les os, c'est-d-dire de la fiagmentation

et des marques qu'ils portent, ainsi que de la stn"rcture des
populations, nombre minimum d'individus, sexe et age.

L'6tude de la structure de la population, c'est-a-dire la
proportion des diff6rentes classes d'dges des animaux abattus,

nous a permis de donner un nombre d'individus de combinai-
son, prenant en compte les animaux en fonction de leurs iges.

Pour etablir les stades de croissance des herbivores, ies

dents isol6es sont r6parties en 7 degr6s d'abrasion dentaire:
Degr6 1: bourgeon mal form6;
Degr6.2: le bourgeon est inclus mais la dent est d6terminable;
Degre 3: la dent se met d table, les cr€tes d'dmail sont partiel-

lement usees, les racines ne sont pas fermees, c'est sur ce

degr6 d'usure que I 'on peut mesurer I ' indice d'hypsodontie
car la couronne est la plus haute;
Degr6 4: la dent est parfaitement efficace, la hauteur de la

dent est encore importante, les racines se ferment, la table
d'usure est in6gulidre;
Degre 5: la dent est plus usee, la table d'usure devient plus

plane, la hauteur de la dent a diminue de nroitie. les racines se
recouvrent de c6ment;
Degr6 6: la hauteur de la dent est r6duite au tiers de la hauteur'
maximale, les racines sont trds epaisses;
Degrd 7: le dernier stade d'usure est plut6t un stade de des-

truction: les racines sont separ6es et elles-nl€mes atteintes par

I'usure. Ce phdnomdne ne s'observe gdndralement que sur les
premidres molaires pour les herbivores de tail le moyenne.

Les associations deutaires, mandibules et maxil laires,
sont classees en stades de croissance, eu observant les degres
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d'usure de chacune des dents.

Il est alors possible d'attribuer la plupart des dents iso-
lees i I'une de ces classes:
- les fcetus R dont les bourgeons dentaires ne sont pas identi-
fiables;
- les infantiles I: les dents lactdales sont peu us6es;
- les juv6niles J: la premidre molaire d6hnitive est en cours
d'6ruption, les cuspides ant6rieures sont us6es;
- les sub-adultes SA: la seconde molaire est sortie. mais le
remplacement dentaire n'est pas complet;
- les adultesAl:toute la dentit ion est ddfinit ive, la canine, la
quatrieme pr6molaire et la dernidre molaire pr6sentent le
stade d'usure 3;
- les adultes 42: les dents sont plus us6es, surtout la premiere
molaire (degr6 5), seule la deuxidme pr6molaire ne pr6sente
pas d'usure nette (degre 3);
- les adultes .A3: on note une diminution significative de la
hauteur de la couronne pour toutes les dents: le profil de la
table d'usure se r6gularise et devient presque plat;
- les adultes Ag6s AA: la premidre molaire est tres us€e (degr6
6-7), les racines sont fort d6veloppees, toutes les dents aftei-
gnent le stade d'usure dentaire 6.

Selon I'espdce et les populations €tudi6es, ces stades
de croissance correspondent ir des dges diff6rents

Les traces observ6es sur les restes osseux sont repor-
t6es sur les schdmas des diff6rents os. Les stries sont identi-
fi6es selon leur longueur, leur largeur, leur profondeur, la
morphologie du tracd et de la section, la presence des micro-
stries, des min6ralisations dans le sillon de la strie.

Ces descriptions permettent d'interpreter la trace et de
I'attribuer i une activite particulidre de I 'homme: depegage,
decoupe, desarticulation, prdparation de i'os pour extraire la
moelle ou pour fabriquer des outils. Une observation compl6-
mentaire au microscope XL 30 ESEM Philips nous a 6gale-
ment permis de comparer les traces eft'ecru6es sur les mandi-
bules et les phalanges de renne avec celles des outils en os ou
bois de cerf et renne et le tranchant des outils en silex d6cou-
verts sur ce site.

Pour d6crire la fossilisation des ossements, plusieurs
critdres sont pris en consid6ration: la taille des ossements, la
couleur, les diff6rentes min6ralisations et le concr€tionne-
ment, la desquamation et la fissuration des os, ces critdres
6tantjuges d'aprds un degr6 croissant d'alt6ration.

Sur le site des Conques plusieurs ossements sont cal-
cin€s, totalement ou partiellement, ils pr6sentent des couleurs
variant du brun au noir, jusqu'au blanc, bleu ou vert selon le
degr6 de calcination, la temp6rature de cuisson et le taux
d'humidit6.

Tous ces caractCres sont pris en compte pour ddcrire
I'association osseuse et interpr6ter la pr6sence de I'Homme
sur le site (annexe l).

Etude pal6ontologique des diff6rentes espices

Le loup, Canis lupus

Le loup est relativement frequent penciant le Quaternaire.
Cette espdce est d6couverte aussi bien dans les grottes, qui
constituent son habitat en milieu karstique, sur les sites de
pleirr-air. Contrairement aux autres gisements, le loup est
moins abondant que le lynx dans la grotte des Conques. Le
mat6riel crinien et axial provient des niveaux dates de l'6ge
du Bronze (Cl). Ils ne sont pas suffisamment complets pour
€tre mesurds et compar6s. Le talus provient du sondage
(H19.R10 154): hauteur: 30.6 mm, Dt. maximal: 23.3 mm,
Dap. maximal: 17.2 mm. Le loup des niveaux superfrciels de
la grotte des Conques n'est pas trds robuste et correspond plu-
t6t aux animaux holocdnes.

Le lynx, Felis Lynx spelaea

Les lynx des cavernes apparaissent en Europe dds le d€but du
Pldistocine moyen, probablement issus de L),nx issiodorensis,
connu dans les sites villafranchiens (Werdelinl98l). Les fos-
siles sont compar6s aux individus de la grotte de
I'Observatoire orh Boule d6crit cette espdce en 1906. Cet
auteur considdre que le lynx 6volue vers le lynx pardelle
actuel, dont le territoire est restreint ir certains massifs de la
P6ninsule Ib6rique et aux Apennins en ltalie. Au plus fort de
la dernidre glaciation, le lynx nordique Lynx lynx est 6gale-
ment observ6 dans les Pyr6n6es (Clot 1987) et dans la region
cantabrique (Altuna 1980). En gen6ral, le lynx est souvent
pr6sent mais assez rare dans les sites pr6historiques m6diter-
ran6ens. Une population assez abondante, d6couverte dans le
sud de I'Espagne, i Zaffaraya (Barosso et n/. 2001) ainsi
qu'en Arddche (Kurten et al. 1987) permet effectivement
d'affirmer la ressemblance morphologique entre le Lynx spe-
laea et Lynx pardina, ce dernier ayant une taille nettement
reduite par rapport aux fossiles.

Le lynx pardelle (Lynx pardina) est pr6sent dans la
couche 3, repr6sent6 par plusieurs os entiers des extr6n.rit6s
des pattes (phalange, mdtacarpe et talus) cornme c'est souvent
le cas dans les sites pr6historiques. Ces restes sont le plus sou-
vent interpr6t6s comme les reliquats de foumrres d6pos6es d
m€me le sol, sur lesquels restent attaches les os des pattes,
cass6es au niveau des m6tapodes ou d6sarticul6es aux poi-
gnets ou aux chevilles. L'os du bassin est trds fragmentaire et
ne peut €tre d6crit.

Un mdtacarpien V est attribu6 d cette espece, d'apres
ses dimensions il est plus robuste que le lynx d'Espagne
actuel. Dimensions du m6tacarpien V droit du site des
Conques M17.C3.285: longueur:55 mm, diametre transver-
se proximal : 8.1mm, diamdtre transverse articulaire = 6.4
mm, diamdtre transverse de la diaphyse = 6.1 mm. La largeur
de la trochl6e du talus K19.C3. Rl0 165 : 13.2 mm est aussi
irnportante que celle d'un lynx nordique actuel: IPH 72.5 :

14.2 mm. Les dimensions de la premiere phalange d6couver-
te dans la m€me zone que le talus conhrment cefte observa-
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t lon :
mm.

K19 .C3 .R  10  014 :  Hau teu r :  16 .1 ,  Dap .  p rox ima l :5 .8
Dt.  prox imal :7.5 mm.

Les ossements de lynx des Pyr6n6es d6couverts dans
la couche 3 de la grotte des Conques correspondent aux indi-
vidus de trds forte taille du Pl6istocdne sup6rieur. C'est le seul
carnivore ddcouvert dans ce niveau.

Le blaireau, Meles meles

Le blaireau est consid6r6 dans cette grotte conrne un animal
intrusif. Une canine inf6rieure gauche provient des niveaux
de surface. Cet animal peut Ctre i I'origine des perturbations
des niveaux superficiels.

La fouine, Martes sp.

La fouine est repr6sent6e sur le site des Conques par une
molaire inf6rieure gauche d6couverte dans les niveaux de sur-
face.  Longueur de la  carnassiere:9.4 mm. Epaisseur:3.4
mm. Ces dimensions correspondent d celles des fouines ou
des putois sub-actuels d6couverts dans de nombreuses grottes
des falaises environnantes (Desclaux 1988).

Le sanglier, Sus scrofo

Le sanglier est rare dans les sites du Pl6istocdne sup6rieur, il

est en g6n6ral associe d des taxons temp6res et signale plutdt

un pic d'humidit6 dans les sequences.

Les dimensions des dents lact6ales d6couvertes dans le
niveau sup6rieur ne perrnettent pas de comparer cet animal i
ceux des temps pldistocdnes ou holocdnes. A partir de
I'Holocene, le sanglier devient nettement plus abondant dans
les gisements (Geddes 1993, 1995) et sa tail le diminue.

Sur le site des Conques, le sanglier est repdr€ dans tous
les niveaux. Dans la couche 3, les os proviennent de pattes.

C'est le cas d'une patte arriCre avec un m6tatarsien et des pha-

langes. Les dimensions du cuboide (L19.C3.06): Hauteur :

32.7 mm, Dt. :21.3 mm et Dap. :26.6mm correspondent ir
un sanglier de tail le robuste.

Dans les niveaux plus r6cents, une mandibule et des
dents isol6es de trds jeune individu ne nous permettent pas de
d6terminer si I'animal est sauvage ou domestique

Le cerf, Cervus elaphus

Le cerf 61aphe est pr6sent sur tous les sites paleolithiques
depuis prds de 800.000 ans. Ces animaux repr6sentent la
deuxidme espdce, en nombre, observ6e sur les sites espagnols
et frangais du Pldistocdne sup6rieur.

Quantitativement, les niveaux plus humides sont en
gen6ral plus riches en ossements de cerfs, mais cette abondan-
ce peut 6videmment conespondre au choix du chasseur pal6o-
lithique.

b.

Figure 2. Mandibules de Cervus elaphus de la grotte des Conques ir
Vingrau. (Photo Guy Chevalier, CERP). a. mandibule g infanti le
(K19.C3.4) ;  b.  mandibule g sub-adul te (M17.C3 61,40,39,37)  les
diff6rents fragments 6taient dispers6s sur le sol d'habitat.

Pendant le Pldistocdne, il existe des variations sensi-
bles de tail le, i l lustr6es par de nombreux sites 6tudi6s
(Mariezkurena & Altuna 1983; Serre 1993; Guadell i 1987).
Ce dernier auteur a, en effet, d6crit des cerfs de taille plus

modeste et portant des dents trds simples, Cervus elaphus
simplicidens. Cette espdce d6crite dans les niveaux inf6rieurs
de Combe-Grenal, se retrouve 6galement dans les niveaux du
Wiirm ancien des sites languedociens (Gerber 1972). Pendant
les p6riodes les plus froides, la taille du cerf augmente.

Le cerf est bien reprdsente dans la grotte des Conques
oir il constitue un tiers des restes osseux soit un minimum de
sept individus.

Les fragments de bois proviennent de merrains scies ou
fragment6s et peuvent 6tre attribu6s d des jeunes miles adultes.

Les dents sont les seuls ossements permettant des com-
paraisons avec d'autres sites publies (tabl. 3). Les dents infd-
rieures ont pu €tre regroup6es et correspondent d trois indivi-
dus jeunes adultes, dont les troisidmes molaires sont efficaces,
avec une usure occlusale partielle. I l s'agit d'un cerf de tres
forte tail le, parmi les plus robustes du Pl6istocene. Il cor-
respond aux animaux decrits en Aquitaine (Guadell i 1987), en
Provence (Cr6gut et al. 1997; Moigne & Binder 2002).
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Figure 3. Les mdtapodes de Cervus elaphus de la grotte des Conques i Vingrau. (Photo Cuy Chevalier, CERP). a. Mdtacarpien (M 17.C3.295)

fracture intentionnelle longitudinale; b. M6tatarsien (M17.C3.60 et 172) fendu longitudinalement, les deux fragments ont 6t€ decouverts dans

la m€me zone.

La population des cerfs d6couverts dans la grotte des
Conques comprend d un individu infantile dont les dents de
lait ne sont pas encore us6es, mais sur lequel la premidre
molaire pointe. Il s'agit d'un faon de trois mois environ (fig.
2a). Le stade suivant correspond i des animaux sub-adultes
dont les molaires d6ciduales sup6rieures sont trds us6es et le
remplacement des dents inf6rieures est termine, la demidre
molaire n'6tant pas encore efficace (fig. 2b). Ces individus
ont moins de 28 mois. Les incisives et les dents sup6rieures
conespondant d plusieurs individus adultes sont visibles dans
les niveaux 3 et l, il s'agit d'adultes d'au moins 9 ans. Ces
dents sont trds souvent br0l6es.

La conservation diff6rentielle du squelette de cerf
indique la pr6sence de presque tous les os i I'exception de
ceux du carpe et du tarse. Les restes post-criniens sont syst6-
matiquement fractur6s, y compris les phalanges. La plupart de
ces ossements pr6sentent des stries d'origine anthropique,
correspondant aux op6rations de d6pegage et ddsarticulation.
Les m6tapodes sont fractur6s longitudinalement et les

esquilles ont pu etre replac6es pour reconstituer le mdtatarse
M17.C3.60, . l i / '17.C3.172 et M17.C3.151. La r6partit ion de
ces fragments indique bien que I'extraction de la moelle s'est
faite surplace, prds du foyer dans la couche 3 (fig. 3a etb).Le
cun6iforme gauche porte des stries courtes, horizontales et
profondes sur la face lat6rale.

La fracturation des premiires phalanges

Toutes les premidres phalanges sont fractur6es longitudinale-
ment par la moiti6 ou en oblique (fig. 4).

Le point d'impact lateral n'est pas nettement visible;
les sffies les plus caract6ristiques sont situees dans la partie
proximale antdrieurement Nl9.RlO 259 et sur la diaphyse
Ll8.C3. L'une d'entre elle est entidrement br0l6e.

Les secondes phalanges sont nombreuses. La fractura-
tion est syst6matiquement oblique de I'avant vers I'arri€re
distal. Trois remontages ont 6t6 effectuds. L impact est lat6ral
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Figure y'. Les secondes phalanges de Cerws elaphus de la grotte des Conques A Vingrau (Photo Denis Dainat, CERP). a. Vue lat6rale: frac-
ture longitudinale avec association de la partie proximale (MI6.C3.77) et de la partie distale (MI7.C3.284) s6par6es lors de I'impact; b. M€me
association, we post6rieure; c. Fracturation oblique (M20.C3.55); d. Ouverture lat6rale avec reconstitution des deux exr6mit€s (M17.C3.283
et M17.C3.306); e. Fracture oblique et sdparation des deux 6l6ments (L17.C3.12 ettrl2l.C3.27). Les stries courtes peu profondes sont li6es
au ddpegage; f. Fracture de la premiCre phalange (Ll8.Ca.3), cette derni0re pr6sente de nombreuses stries de d6pegage sur la face anterieure.
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(Ml9.4S et T9.R10 310). Les stries sont visibles sur la partie Etude anatomique
distale, lat6ralement (Ll7 .12 et M2l.27).

Plusieurs s6samoides ont 6galement et6 ddcouverts
entiers dans la couche 3. deux d'entre eux sont br0l6s mar-
quant bien que les pattes ont 6t6 travaill6es sur place et les
r6sidus rejet6s dans le feu.

Dans le niveau Magdal6nien moyen, la chasse s'effec-
tue d la fin de l'6t6 comme en t6moigne un jeune animal A96
de hois mois. Les jeunes adultes mAles ont probablgment 6t6
recherch6s pour exploiter leurs bois. Le seul os pathologique
provient de ce niveau. Il s'agit d'une phalange qui pr6sente
des marques d'exostose.

Cette pathologie correspond aux microfissures des os
soumis d des chocs et tassements lors de chutes sur les sub-
stratums durs comme les rochers ou les 6boulis (Ligneureux
et a/. 1995).

Dans le niveau sup6rieur, les cerfs sontjeunes et vieux
indiquant 6galement une pr6dation d'automne. Le sch6ma de
consommation des cerfs est classique, les ossements portent
des stries de d6tachement des tendons, au niveau des mdtapo-
des et des phalanges, les stries observdes sur I'articulation dis-
tale de I'hum6rus correspondent i la desarticulation du sque-
lette. Les m6tapodes pr6sentent 6galement des marques de
raclage, qui sont atffibu6es d la pr6paration de I'os pour le
fracturer longitudinalement. La plupart des os longs sont
ouverts, y compris les phalanges, premidres et secondes. Il en
est de m€me pour les mandibules, ouvertes le long du canal
mandibulaire.

Les os br0l6s repr6sentent 6 Yo du materiel et provien-
nent uniquement de la couche 3. Plusieurs teintes de calcina-
tion indiquent que les os ont 6t6 jet6s dans le feu comme le
radius ou les phalanges, les dents ont explos6 au feu toujours
fix6es sur la mandibule.

Ceci permet de conclure que les nombreuses traces
observdes sur les ossements de cerf du site des Conques indi-
quent bien le choix des chasseurs.

Le renne, Rangifer tarandus

La systematique des rennes actuels est li6e d la forme des bois.
Les rennes de toundra prdsentent des bois fins et ronds tandis
que les rermes de for€t ont des bois plus courts, plus robustes
d la section plus aplatie. Au Pl6istocdne, plusieurs rennes ont
6te identifi6s dans les diff6rents gisements d'Aquitaine et des
Pyr6n6es (Bouchud 1959). La variation de taille pour les dif-
f6rentes populations semble plut6t li6e d I'environnement et au
climat, les populations les plus grandes 6tant contemporaines
des niveaux les plus froids (Delpech 1983).

Le renne est I'espdce la mieux repr6sent6e dans la
grotte des Conques, il est surtout abondant dans le niveau C3
(tabl. 4).

Les fragments criniens

Les 6l6ments du crine sont abondants mais les fragments de
bois sont rares. Six 6l6ments ont 6t6 d6termin6s: deux bois de
massacre dont un travaill6, deux fragments dont un br0l6 et
deux andouillers dont un transform6 en outil. Leurs dimen-
sions sont faibles et le diametre du bois est cylindrique.

Les rochers, fragment6s, sont abondants sur le site
ainsi que les 6l6ments des condyles occipitaux. Certains de

ces fragments sont associ6s d plusieurs 6l6ments et rapport6s
au crine de renne mile. La disparit6 entre le nombre de frag-
ments crAniens et le nombre de bois montre bien que ces der-
niers n'ont pas 6t6 abandonn6s sur le niveau d'occupation
mais bien uti l is6s puis transport6s.

Le mat6riel dentaire

Les dents sont rarement decouvertes sur des mandibules ou
des maxillaires, mais plusieurs associations num6rotees ont
pu €tre propos6es.

Dents sup6rieures (tabl. 5)

Les rang6es dentaires sont rares et comprennent le plus sou-
vent des dents d6ciduales. Les dents supdrieures isol6es sont
abondantes et ont 6t6 compar6es aux dents du Pl6istocene
sup6rieur du Languedoc et des Pyr6n6es.

Par leurs dimensions, les dents paraissent plus graciles
que celles des sites du Languedoc comme la Crouzade ou
Bize, et surtout que les sites du Sud-Ouest (Puycelsi ou
Combe-Grenal).

Les dents de rennes de la fin du demier glaciaire,
(Dryas ancien de Saint-Germain-la-Rividre, Guadelli 1987)
paraissent aussi longues mais beaucoup plus larges (diamdtre
vestibulo-lingual maximal).

Morphologiquement, les dents sont simples et ne pr6-
sentent pas de colonnettes suppl6mentaires ou de cingulum
comme ir Bize-Toumal ou Puycelsi.

La morphologie des canines sup6rieures indique la
pr6sence d'au moins deux femelles et un mAle dans la cou-
che C3.

Dents inf6rieures (tabl. 6)

Plusieurs 6l6ments de mandibule ont 6t6 d6couverts. Il s'agit
de portions symphysaires sans les incisives, portion de diastd-
me, base de mandibule et articulation avec condyle etiou apo-
physe coronoide. La plupart de ces 6l6ments portent des stries
anthropiques trds nettes, en particulier les diastemes. Ces
stries courtes, obliques, profondes, asym€triques presentent
des micro-stries caracteristiques et ont pu faire I'objet d'une
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Figure 5, Les mandibules de Rangifer tarandus de la grotte des
Conques ir Vingrau: a. Localisation des stries de ddpegage sur le dia-
stdme (L16.C3.12)  (grandeur nature l le ,  dessin CERB Ol iv ia
Cuadra); b. Stries courtes et obliques, grossissement x6.3; c.
Mandibule stries obliques pr6sentant une asymdtrie caractdristique,
le tracd des micro-sillons conespond A un outils de silex. (Photo
ESEM, UMR 5590 Tautavel, Brigitte Deniaux).

6tude plus poussee. Sur la mandibule L16.C3.12, la largeur
des stries est de 120 microns (figs. 5a et b).

Sur la mandibule M19.C3.06, les stries se prolongent
d'un bord d I'autre du trou mentonnier, largeur : 300 microns
(fig. 5c).

Les incisives assez nombreuses proviennent de la cou-
che C3, elles ne pr6sentent aucune trace d'incision antdrieure
li6es d I'activite humaine d6crites sur de nombreux sites

comme sur le sol d'habitat de Pincevent ou de la Madeleine
(Poplin 1983) ou de la grotte des Eglises plus proche
(Delpech et a/. 1983).

La taille du renne, d'aprds les dents inferieures, est assez
petite. En Aquitaine, la stature du rerme croit sensiblement au
Magdal6nien sup6rieur (Delpech 1983). Mais il est diffrcile de
formaliser une variation de ce genre en considdrant les niveaux
archeologiques de la grotte des Conques car le materiel pro-
vient surtout de la couche C3, attribu6e au Magdal6nien
moyen, oi il apparait en outre que les femelles sont plus nom-
breuses que les mAles, ce qui r6duit les moyennes obtenues.

La population de rennes des niveaux srchiologiques
de h grotte des Conques d Wngrau

Les stades de croissance sont d6crits en fonction du degr6 d'a-
brasion et du remplacement des dents lact6ales par les dents
d6hnitives. Le tableau 7 pr6sente les stades de croissance cor-
respondant aux rennes fu6s et rassembl6s sur ce site, ind6pen-
damment des attributions aux niveaux arch6ostratigraphiques.

L'6tude est r6alis6e sur les mandibules et sur les maxil-
laires, on note ainsi un l6ger d6calage entre I'apparition des
dents infdrieures et des dents sup6rieures, plus tardives.

Au stade infantile observe sur ce site, les rennes por-
tent des dents d6ciduales d6jd us6es, (Ht. D2 inf. [1] = 5 mm,
Ht. D3 inf. :7 mm, Ht. D4 inf. :4 mm), mais la face masti-
catrice de ces dents n'est pas encore aplanie, la premiere
molaire ddfinitive est en cours d'6ruption, ce stade est attri-
buable d des animaux de moins de six mois.

Le stade juv6nile est caract6ris6, pour cette population
de rennes, par une forte abrasion des dents de lait (Ht. D4 inf.
:4mm) et par les secondes molaires d6finitives en cours d'6-
ruption. Une des mandibules pr6sente un bourgeon inclus de
P2 ainsi que de M3. Ce stade est bien repr6sent6 dans le
niveau C3 par les associations dentaires 8 et 42, il s'agit de
jeunes rennes de I 8 mois environ.

Le stade sub-adulte est repr6sent6 par des dents isolees
dans les niveaux C3 et C2. L'usure des incisives et de la der-
nidre molaire correspondent ir des animaux de 27-30 mois
environ (figs. 6a et b).

Le premier stade adulte, c'est-d-dire celui oi les dents
d6finitives sont il table, est repr6sent6 d'aprds l'usure des
dents inferieures. Deux mandibules et un maxillaire cor-
respondent d des rennes de plus de trois ans (fig. 6c).

Le stade adulte 2 est caract6rise par des dents effica-
ces, la surface occlusale des dents jugales tend d s'aplanir, la
hauteur des pr€molaires a diminu6 de moiti6. Ce stade a etd
d6couvert dans le niveau C1 et dans le niveau C3.
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Figure 6, Dents de Rangifer tarandus de la grotte des Conques d
Vingrau. (Photo Cuy Chevalier, CERP). a. M3 infdrieure droite,
degrd d'abrasion 3. Vue lat6rale; b. M3 inf6rieure droite, degr€ d'a-
brasion 3. Vue occlusale; c. M2 inf6rieure droite, degr6 d'abrasion 4
(M17.C3.34). Vue interne; d. M2 supdrieure, degr6 d'abrasion 6
(Ll 9.C3.56). Vue ant6rieure.

Le troisidme stade adulte correspond ir plusieurs asso-
ciations dentaires, dont les dents sont assez usees, la dernidre
molaire a d6ji perdu la moiti6 de la hauteur de sa couronne,
toutes les dents jugales sont planes. Le maxillaire le plus com-
plet (association 43), caract6ristique de ce stade d'usure, est
attribu6 i un renne mile. Il s'asit d'un individu de plus de huit
ans (fig. 6d).

Dans le niveau Cl, un maxillaire de jeune renne infan-
tile. de moins de 6 mois. a 6t6 d6couvert dans la zone N10.
Les incisives d'un individu assez 696 ont 6galement 6t6
retrouv6es dans ce niveau probablement perturrb6.

Les restes de rennes de la couche C2 correspondent ir
un jeune animal de 18 mois et d un adulte plus 6gd surtout
repr6sent6 par des dents labiales.

Les rennes sont plus abondants dans le niveau C3
(tabl. 8) oi presque tous les stades de croissance sont illustr6s.
La pr6sence des rennes juveniles et sub-adultes permet de
confirmer une p6riode de chasse au d6but de I'automne. Cette
frequentation peut Ctre mise en relation avec celle des grandes
grottes de I'Aude cornme Canecaude et Gazel, et Bize-
Tournal occup6es par les chasseurs de rennes en hiver et au
debut du printemps (Fontana 1995).

Les restes post craniens

Le membre ant6rieur est nettement mieux repr6sentd que le
membre post6rieur, probablement en raison de I'intense frac-
turation observee sur les os longs et de la meilleure conserva-
tion des hum6rus et de radius par rapport aux f6murs. Les
phalanges sont abondantes, ainsi que les s6samoides, et les
condyles de m6tapodes ind6terminables.

Les scapulas pr6sentent des dimensions assez fortes
compar6es aux ossements d6crits dans la littdrature. Ces os
sont syst6matiquement fracturds au niveau du col. L'element
le mieux conserv6 est le bord basal de la scapula.

Les hum€rus sont repr6sent6s par des 6l6ments de dia-
physes et des extr6mit6s distales. Ils pr6sentent des stries de
d6sarticulation plus pr6cis6ment situ6es sur 1'6picondyle ou
sur les deux c6t6s de la fosse sus-6picondylienne et des enco-
ches d'impact pour ouvrir la cavit6 m6dullaire, sur la face
latdrale au milieu de la diaphyse (M16.C3.69) (f ig. 7b) ou sur
la face ant6rieure, au tiers distal de la diaphyse (M16.C3.48).
Les dimensions observ6es sur I'extr6mite distale de l'hume-
rus (tabl. 9) sont relativement faibles par rapport aux sites du
d6but du dernier glaciaire, mais plus robustes que celles du
Wurm III du Sud-Ouest de la France (Delpech 1983).

Les radius sont relativement nombreux mais tous frac-
tur6s longitudinalement. Les stries sont visibles au niveau de
la face lat6rale, proximale (M16.C3.51), les encoches d'im-
pact (hg. 7b) sont localis6es sur la face lat6rale au tiers inf6-
rieur (N20.C3.6). La forme relative des diaphyses fait appa-
raitre un dimorphisme sexuel mais qu'il n'est malheureuse-
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Figure 7. Les os longs de Rangifer tarandus de la grotte des Conques
d Vingrau. (Photo Guy Chevalier, CERP). a. F6mur avec encoche de
percussion obtenue par percussion avec un outi l ,  sur enclume
(M16.C3.69); b. M6tacarpien, extremitd distale avec fiacture spirale.

ment pas possible de quantifier. Les ulnas sont tous fragmen-
t6s et seules les dimensions de I'articulation ont pu €tre prises,
ce qui rend leur comparaison avec les citations en litt6rature
ddlicates. Toutefois la population est assez homogdne et, d'a-
prds les associations radius-ulna, la plupart des ulnas sont des
os de rennes femelles.

Les os du carpe sont alt6r6s mais deux d'entre eux
appartiennent d la m6me articulation. Les m6tacarpiens sont
assez nombreux mais tous fragmentds, et quelques extr6mit6s
proximales mais surtout distales sont compldtes. Le dimor-
phisnre est 6galement visible sur ces os, la plupart a 6gale-
ment 6t6 attribu6e d des femelles (fig. 8).

Concernant le membre post6rieur, trois acetabulum ont
6t6 identifids, deux mdles et une femelle, provenant du niveau
C3. Un seul  peut  €t re mesur6:  L19.C3.R 10 186:  longueur de
la cavit6 = 31.8 mm, largeur : 30.8 mm. Cet os n'est pas par-
ticulidrement robuste compar6 aux collections de rennes du
Pl6istocdne moyen par exemple.

Les fdmurs sont abondants mais dgalement trds fractu-
res, la t6te d'un f6mur adulte mesure: Dt. : 34.1 mm et Dap.
:29.4 mm.

La portion de diaphyse porte une double encoche de
percussion correspondant ir une fracture sur enclume, les
encoches pr6sentent de larges enldvements internes. Les stries
sont visibles sur la face ant6rieure, pres du foramen nourris-
sier. Ce sont plusieurs stries courtes obliques par rapport d
I'axe de I'os, peu profondes et au profil en V, caract6ristiques
de l'action de dechamer.

Figure 8. Sch€ma de fragmentation des os de Rangifer tarandus de
la grotte des Conques d Vingrau. Les fldches correspondent aux
encoches des points d' impact de l 'outi l .  Les ronds sont les local isa-
t ions des traces anthropiques.
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Une 6piphyse compldte de tibia adulte mesure Dt. :

60.7 mm et Dap. :65.6 mm, ce qui correspond ir un individu
relativement robuste. Tous les 6l6ments de tibia pr6sentent
des bords de fracture en spirale mais pas d'encoche cor-
respondant d un point d'impact particulier.

Les rotules sont abondantes et deux d'entre elles pr6-

sentent une alt6ration li6e aux petits carnivores.

Le tarse est relativement bien repr6sent6, deux astraga-
les ont 6t6 mesur6es (tabl. l0). L'une d'entre elle prdsente des
cupules d'eclatement au feu. Cet os rentre dans les limites des
mesures des astragales de rennes du demier glaciaire, il est
plus gracile que la moyenne des rennes de toundra actuels
(Bouchud 1959). Ces dimensions sont proches de celles de
Laugerie-Haute ou de Crabillat dans le Sud-Ouest de la
France.

Le calcan6um et les cubo-naviculaires sont fractur6s
intentionnellement. Les traces observees sur ces ossements
sont nombreuses, courtes, profondes, avec un profil en V et
sont liees d la phase de d6sarticulation.

Tout comme les m6tacarpiens, les m6tatarsiens sont
fractur6s longitudinalement laissant apparaitre la gouttidre
ant6rieure ou post6rieure mais, dans quelques cas, la fracture
est oblique au niveau de la diaphyse distale (tabl. 1l). Les
stries apparaissent au niveau des tendons sur la face proxima-
le, palmaire, elles correspondent i une phase de d6sarticula-
tion. Ce sont des stries multiples courtes et profondes, hori-
zontales. Leur profil est en V. Les traces du point d'impact
n'ont pu 6tre observ6es.

Les phalanges sont nombreuses et 6galement fracfu-
r6es, tout coclme les phalanges de cerf.

Le bouquetin, Capra pyrenaica (tabl. l2)

Le genre Capra regrotpe actuellement plus dc 6 espdces
reparties principalement dans les massifs montagneux
d'Europe et d'Asie:
- Capra aegagrus, la chevre sauvage vivant actuellement en
Asie du Sud-Ouest et qui est d I'origine de la chevre domes-
tiqve Capra hircus;
- Capra falconeri qui peuple le Nord-Ouest de I'Inde et le
Sud-Ouest de I'Asie porte des comes aplaties en spirale trds
longues;
- Capra cylindricornis occupe le Caucase. Ses cornes sont
cylindriques, d double flexure, trds larges d la base;
- Capra ibex, le bouquetin des Alpes, aux cornes pr6sentant
une seule cowbure, om6es de nodosites protub6rantes sur la
face ant6rieure:
- Capra pyrenaica occupe la P6ninsule Ib6rique. Plus gracile
que son cousin lbex, le bouquetin des Pyr6n6es porte des cor-
nes qui s'6cartent r6gulidrement vers I'arridre et I'ext6rieur
puis qui convergent vers le haut. Cette forme dite "en lyre" est
observ6e sur plusieurs populations ou isolats de I'ensemble de
la p,6ninsule.

Le bouquetin apparait en Europe d la fin du Pldisto-
cdne moyen et devient trds abondant dans de nombreux sites
circum-m6diterrandens pendant toute la demiere glaciation.

Dans la r6gion qui nous concerne le bouquetin est lar-
gement exploit6 pendant le Tardiglaciaire. Sur les contreforts
pyr6ndens, en Languedoc par exemple, il est intensivement
chass6 au Magdal6nien IV puis semble d6laiss6 au
Magdal6nien VI, au profit du Renne (Tavoso 1984). Il est pre-
sent dans les sites aziliens puis m6solithiques et se rar6fie au
Neolithique (Geddes 1993).

Dans la grotte des Conques, le bouquetin est abondant
dans tous les niveaux.

L'association d'ossements de Capra pyrenaica est
caractdris6e par l 'absence de chevil le osseuse m€me sous
forme de fragments, par la quantit6 de restes de dents inf6-
rieures, avec en particulier 43 incisives lact6ales et d6finit i-
ves. Les dents isol6es n'ont pu €tre que rarement associees
pour former des mandibules (association 40 et 41). Les c6tes
et les vertdbres attribu6es d un petit bovidd plutOt qu'i un cer-
vid6 sont respectivement 6 et 9. Mais dans I'ensemble de la
collection, ces os sont tres abondants et pr6sentent de nonr-
breuses traces de I 'activit6 humaine.

Les ossements de bouquetin sont rarement calcin6s.
Certaines incisives et canines sont totalemettt noires, dans les
niveaux Cl etC2. Tandis que dans le niveau C3, un mdtapo-
de, une vertdbre et un os du carpe pr6sentent des ffaces de cai-
cination.

La grande diff6rence de conservation entre les dents et
les os est difficile i interpreter car elle est inverse de celle du
renne, et la proportion de ces deux espdces est comparable
dans les niveaux. La cons6quence est que, pour un plus faible
nombre de restes, les bouquetins sont plus abondants elt nom-
bre d'individus.

Le mat6riel crinien

Les restes crdniens sont trds rares, un element dans chaque
niveau. En I 'absence de chevil le osseuse il est diff ici le de
d6crire I'allure des cornes de ce bouquetin. Les maxillaires
ont 6t6 d6truits et les dents sup€rieures sont rares et cassdes.
La plupart d'entre elles sont des dents tres peu us6es et des
bourgeons. Une seule s6rie dentaire sup6rieure d'un individu
A96 permet de proposer la longueur des molaires (M2 1.C3.30
: 46.5 mm). Cetie dimension parait bien faible par rapport
aux populations ant€-wi.irmiennes ou des stades isotopiques
3-4. Cette mandibule, beaucoup plus gracile que celles des
sites de La Vache ou de I'Eglise, peut €tre attribu€e d une
femelle 6gde.

La mandibule N19.C4.01 pr6sente, elle-aussi, des
dimensions faibles par rapport aux populations de Caprc fos-
sile. Elle se rapproche de celles de La Crouzade (Gerber

1972), du Boquete de Zaffaraya (Barroso et ai. 2001) ou de
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bouquetin des Pyr€ndes actuel (Couturier 1962) qui cor-
respondent d deux populations plus graciles. Les dimensions
des dents isol6es ont 6te prises au collet et sur la face occlu-
sale, lorsque les dimensions divergent nettement corrune pour
les M3 par exemple.

Les dents lact6ales, provenant des diff6rents niveaux,
sont assez robustes.

Du fait de I'dge, la troisidme molaire, en bourgeon ou
trds peu us6e, se rapproche des dents les plus robustes de la
Grotte du Prince ou du Salp€tre de Pompignan. L'aile m6ta-
stylaire est discrdte sur les deux tiers de la dent puis s'6carte
ldgdrement en triangle, le m6tastyle est bien marqu6. La cou-
ronne de ces dents est 6largie d la base comme sur la popula-
tion de la Vache. Ces critdres correspondenta Capra pyrenai-
ca. Ces dents appartiennent au groupe de Capra fossiles
d6crits dans le Languedoc et les Pyr6n6es pour le dernier gla-
ciaire (Cregut-Bonnoure 1992) (tabl. l3).

La structure de la population (tabl. 14)

La collection d'ossements de bouquetin comprend de
nombreuses dents de jeunes animaux ce qui permet de d6cri-
re les diff6rents stades de croissance de cette population.

Les bouquetins infantiles pr6sentent des D3 peu us6es
et la premidre molaire est en cours d'6ruption, il s'agit de jeu-
nes de moins de 4 mois. Le stade suivant est caract6ris6 par
des molaires d6ciduales efficaces, la deuxidme molaire d6fi-
nit ive est en cours de mise d table, i l  s'agit d'animaux de 15
mois environ. Ces deux stades correspondent i desjeunes qui
suivent leur mdre lors des d6placements saisonniers.

Le stade sub-adulte correspond ir des bouquetins dont la
demidre molaire lact6ale est trAs us6e, les molaires d6finitives
sont sorties mais la demidre molaire n'est Das encore eflicace.

A ce stade de croissance, les animaux ont atteint leur
taille adulte bien que tous les os ne soient pas compldtement
soud6s. Deux individus pr6sentent cet aspect dans le niveau
L J .

Les adultes sont nettement moins bien repr6sent6s par
une dent isol6e ou deux. Une mandibule gauche N19.C4.01 (fig.
9) porte des dentsjugales us6es, nous I'attribuons au stade adul-
te 3, qui correspond ir des animaux de plus de dix ans. Ce stade
est 6galement marqu6 par le degr6 d'abrasion des incisives.

Le maxil laire M21.C3.30 porte des molaires trds
us6es, la premidre molaire est r6duite aux racines, il s'agit
d'un bouquetin trds ig6, de plus de 14 ans.

Le mat6riel post-crinien

Les ossements de bouquetins sont abondants et r6partis dans
tous les niveaux arch6ologiques, les ossements dejeunes sont
assez nombreux et leurs dimensions ne sont oas orises en

Figure 9, Mandibule de Capra pyrenaica dela grotte des Conques d
Vingrau. (Photo Cuy Chevalier, CERP).

compte. Bien que les ossements pr6sentent une altdration et
une fragmentation plus importantes que les os de rennes, il est
toutefois possible de comparer cette espdce avec celles des
grands sites pyr6n6ens.

Les hum6rus (tabl. 15) marquent un fort dimorphisme
sexuel, les dimensions correspondent i celles des sites de la
Vache (Delpech 1983) dont la moyenne du diametre transver-
se distal est de 40.3 mm. Toutefois, si on considere la largeur
de la trochl6e distale, nos sp6cimens correspondent d la limi-
te inf6rieure des mAles (L16.C3.06) et sup6rieures des femel-
les (Ml7.C3.R l0 330)  (Al tuna 1978).

Le radius mesur6 correspond d la m€me population. Si
on le compare d la population de Zafanaya, dans le sud de
l'Espagne, il conespond i un individu mile mais par rapport
aux dimensions observ6es dans le Pays basque ou en
Aquitaine, i l  s'agit plutdt d'un individu gracile.

N19.C3.56 Dt .  prox imal  -  39.8mm, Dap.  prox imal  :

19.5 mm. Cette dimension correspond effectivement d la limi-
te sup6rieure des femelles d'aprds Altuna, 1978.

Les 6l6ments du carpe sont bien repr6sent6s, certains
sont br0l6s ou cass6s. Le scaphoide appartient ir la cat6gorie
robuste et porte des stries de d6sarticulation, courtes et pro-
fondes. (M19.C3.R10400): Hauteur : 13.5 mm, largeur :

19.5 mm et diamdtre ant6ro-post6rieur = l8 mm.

Plusieurs diaphyses de femur, trds robustes presentent
un diamdtre important et on retrouve le m€nte ordre de gran-
deur dans les niveaux C2 et C3, confirmant qu'i l  s'agit bien
d'une population comparable en taille.

(M21.C3.24) D| = 24.5 mm et (O20 C2.R10054) Dt. = 23.5 mm

L'astragale entier (tabl. 16) est particulidrement robus-
te. Il pr6sente toutes les caractdristiques d'un astragale de
bovid6 mais il est plus robuste que la plupart de ceux mesur6s.
Il pr6sente une l6gdre cr€te entre les deux poulies proximales.
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intentionnellement. Les traces observ6es sur ces ossements
sont nombreuses, courtes, profondes, avec un profll en V et
sont li6es A la phase de d6sarticulation.

Tout comme les m6tacarpiens, les m6tatarsiens pr6sen-
tent un€ fracture en spirale au niveau de la diaphyse distale.
Les stries apparaissent au niveau des tenons sur la face proxi-
male, palmaire, elles correspondent d une phase de d6sarticu-
lation. Ce sont des stries multiples courtes et profondes, hori-
zontales. Leur profil est en V.

Les dimensions des m6tatarsiens (tabl. 17) correspon-
dent aux extr6mes propos6s pour les bouquetins mAles. Les
premidres phalanges sont nombreuses mais 6galement fractu-
r6es, r6duites le plus souvent ir I'extr6mit6 distale: 8 sur 11.
Les stries sont presentes sur les faces lat6raies et mesiales et
correspondent ir l'6corchement des animaux. Quatre des 8
secondes phalanges sont entidres, contrairement d ce qui a 6td
observ6 sur les phalanges de cervid6s. Il n'a pas 6t6 possible

de voir d'encoche li€e d la percussion, ces phalanges ne sem-
blent pas avoir 6t6 ouvertes volontairement.

En conclusion, les restes attribu6s ir Capra provenant
des niveaux pal6olithiques de la grotte des Conques cor-
respondent bien d I 'espdce pyrenaica d6crite dans les
Pyr6n6es et en Espagne depuis la deuxieme moitid de la der-
nidre p6riode glaciaire. La population rassemblie dans ce site
est caract6risee par I'abondance de jeunes animaux, ce qui
permet de preciser que certains d'entre eux ont ete abattus en
autorrne dans les couches C3 et C2.

Le mode d'apport de ces animaux dans la grotte est
trds probablement la chasse directement li6e d des activit6s de
boucherie. En comparant les diff6rents moddles de decoupe
du bouquetin au Lazaret (Patou 1987) et dans la grotte de I'E-
glise (Delpech et al.1993), on peut observer quelques diff6-
rences. La grande proportion d'ossements de cabris aux
Conques entraine un taux de stries et de fracturation inten-
tionnelle beaucoup moins important (fig. 10). et en effet, sur
les sites prehistoriques, ce sotrt les ossements adultes, dont la
cavit6 m6dullaire est bien ddveloppee, qui sont ouverts pour

extraire la moelle. Les ossements de bouquetin sottmis a une
ustion sont pr6sents: des dents dans le niveau Clet C2 et des

os dans le niveau C3. On note 6galement la pr6sence d'osse-

ments 6galement 6cras6s secondairement ou rong6s par des
petits camivores comme en t6moignent les diaphyses de
f6mur ddcouvertes sur le sol ir l'6tat de cylindre.

L'Isard, Rupicapra pyrenaica

La pr6sence du chamois dans le massif de Vingrau correspond
d un 6pisode climatique nettement plus froid que I'actuel. En
effet, ces animaux descendent l'hiver dans les for€ts, vers
1000 m d'altitude, et ne sont connus jusqu'd pr6sent dans les
falaises de Tautavel-Vingrau que lors des p6riodes les plus

rigoureuses du Quatemaire, aux stades isotopiques 12 et2'

Les chamois sont reprdsentes par des dents isolees rap-

Figure 10. Schemas de fragmentation des os de Capra pyrenaica de
la grotte des Conques ir Vingrau. Les symboles "s" conespondent aux
stries anthropiques et "c" aux empreintes des dents de carnivores.

portees d deux individus adultes dans la couche 3 ainsi qu'un
scaphoide gauche. Le premier individu prdsente une incisrve
et une troisidme molaire inf6rieure (fig. ll), une molaire
superieure est cass6e. Ces dents sont relativement us6es. Le
second individu n'est repr6sent6 que par une molaire infdrieu-
re, peu us6e. La morphologie et les dimensions dentaires (tabl.

l8) coincident avec celle de Rupicapra pyrenaica (Pailhaugue

1995). En I'absence de cheville osseuse, il est diffrcile d'dtayer
cette d6termination. Les dimensions du scaphoide
M19.C3.R10400 sont Dap. : 18.8 mm, Dt. = 10.8 mm.

La saiga, Saiga tatarica

Les saigas apparaissent en Europe de I'Ouest d plusieurs
reprises au cours du Pl6istocdne, et en particulier, pendant l'6-
pisode du Dryas I et du Dryas II. Cette antilope migre depuis
les grandes plaines nord-europ6ennes, les zones continentales
d'Eurasie et ne fr6quente pas les espaces trop accidentds.
Aussi sa pr6sence est souvent li6e i l'6largissement des plai-
nes cOtidres, atlantiques et m6diterran6ennes pendant les
p6riodes d'abaissement du niveau de la mer ou pdriodes gla-

ciaires. C'est une espdce relativement rare au Quaternaire
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Figure ll. Dents de Rupicapra pyrenaica de la grotte des Conques
d Vingrau. (Photo Guy Chevalier, CERP). M3 inf6rieure droite
(M20.C3.51) .

Figure 12. Dent de Saiga tatarica: M2 sup6rieure droite
(M20.C3.58a) (grandeur naturelle, Dessin Olivia Cuadra, CERP).

dans le Bassin M6diterraneen, la d6couverte la plus proche est
la cdte grav6e de la grotte Tournal dBrze.

La prdsence de cette antilope est attest6e dans le
niveau C3 de la grotte des Conques par deux dents dont I'une
est entidre. Il s'agit d'une M2 supdrieure (tabl. 19), peu usee
(fig. l2). L'6mail est ridul6, i l  n'y a pas de cdment interlobai-
re. Les styles sont 6troits et saillants, le parac6ne est dilatd.
Ces caractrires ont 6galement 6t6 observ6s sur les saiga de
Provence (Cregut-Bonnoure e/ al. 1997). La dent est moins
hypsodonte que celle de bouquetin.

Nous n'avons pas d6couvert de restes post-crAniens
dans le mat6riel de la grotte des Conques.

L'aurochs, Bos primigenius

L'aurochs est connu dans la r6gion depuis le Pl6istocdne
moyen et disparait au Moyen-Age sous le coup des grandes
chasses d courre comrne celles que Gaston Phoebus d6crit si
bien.

Ces animaux sont peu abondants et uniquement pre-
sents dans la couche 3. Ils sont repr6sent6s par quelques

dents, deux os longs fractures (hum6rus et mdtacarpien) ainsi
qu'une phalange et le sdsamoide. Tous ces ossements sont
rapportds i au moins deux individus, une jeune b€te de pres
de 3.5 ans et un adulte mais ne permettent pas d'indiquer que
I'ensemble de la carcasse a 6t6 rapport6 dans la grotte. La
molaire sup6rieure (Ml7.Rl004l) ldgdrement us6e cor-
respondant i une vache de plus de 6 ans, pr6sente les dimen-
sions suivantes: longueur = 28.6 mm, largeur occlusale 18.2
mm et largeur au collet -- 24.7 mm.

Le cheval, Equus caballus

Les chevaux, r6gulidrement pr6sents sur les sites du
Pl6istocdne, montrent une 6volution globale de leur morpho-
logie et de leur taille pendant cette p6riode. Les chevaux trds
robustes du ddbut du Pleistocdne moyen sont progressivement
remplac6s par des animaux de plus en plus graciles, aux dents
de plus en plus hypsodontes. Au fil des migrations, li6es aux
variations climatiques, plusieurs sous-espdces sont ainsi
apparues formant des marqueurs biochronologiques non
n6gligeables pour dater les sites.

Sur le site des Conques, les restes de chevaux sont
relativement nombreux et attribu6s d trois individus au moins,
tous distribu6s dans le m6me niveau archdologique. Il s'agit
de trois jeunes animaux igds de trois ans environ. La canine
et les deux demidres molaires sont incluses.

Les dents sont le plus souvent fragment6es, ainsi que
les os longs qui portent presque tous les traces des activites
anthropiques.

Les 6l6ments de c6tes et de vertdbres ont 6te identifids.
ils portent 6galement des stries et indiquent bien que les por-
tions de carcasses ont 6t6 rapport6es dans la grotte pour y Ctre
consomm6s (fig. 13).

Du point de vue pal6ontologique, seules les dents ont
pu €tre mesur6es (tabl. 20).

Les dents sup6rieures sont d'assez grandes dimensions
et prdsentent une morphologie typique d'Equus sensu Prat
(1968). Ces dimensions sont d rapprocher des dimensions du
cheval de la fin du demier glaciaire cornme Equus gallicus du
site de Solutr6 (Prat 1968). La dernidre molaire est l6gdrement
plus petite que I'intervalle de confiance d 95 %' de la popula-
tion de Camiac, (Guadell i 1987). L'indice protoc6nique au
point P est trds faible, particulidrement pour la M3 dont le
protocdne est trds court. L' indice d'hypsodontie est assez
6lev6.

Ces dimensions correspondent d la taille des osse-
ments post-criniens. Le cheval ddcouvert au sommet du
niveau C3 est relativement sracile.

En conclusion les diff6rentes espdces regroup6es dans
les niveaux magdal6niens de la grotte des Conques nous per-
mettent de dater pr6cis6ment le gisement.
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Figure Ij' Sch6mas de fragmentation des os de chevaux de la grotte des Conques d Vrngrau. Les fldches corresponden! aux encoches aux
points d' impact de I 'outi l .

Le lynx d6couvert dans le niveau C3 est un lynx de la
lignte spelaea-pardina, avec la taille des grands lynx du
Pal6olithique. La pr6sence du rerme place ce remplissage
parmi les p6riodes les plus froides du Quaternaire et sa tris
faible taille le rapproche des individus du Magdaldnien
moyen du Sud-Ouest de la France. Le Bouquetin est un bou-
quetin pyr6n6en de trds forte taille comparable ir celui de la
grone de la Vache ou de I'Eglise (Aridge). L'antilope saiga ne
semble apparaitre dans le sud de la France que lors de l'6pi-
sode le plus continental du Dryas.

Enhn, le cheval ddcrit est un cheval relativement gra-
cile et trds hypsodonte correspondant aux derniers repr6sen-
tants sauvages de I'espdce i la fin des temps glaciaires.

L'association rep6r6e dans le niveau C3 est un assem-
blage caract€ristique de l'6pisode du Dryas mais il est diff.ici-
le sur des critdres m6triques de diff€rencier les deux niveaux
principaux, en partie a cause de I'effectif inegal d'un niveau d
I'autre.

fvolution des espices dans la stratigraphie

Les espdces d6couvertes lors de la fouille du site des Conques
i Vingrau n'ont pas toutes 6t6 retrouv6es en position stratigra-
phique. Si I'on considdre les fossiles coordonn6s, on peut
remarquer une 6volution des proportions des diff6rentes espd-
ces d'un niveau ir I 'autre (tabl. 21). Comme nous I 'avions dejir
not6, les niveaux inf6rieurs sont plus riches et les ossements y
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sont mieux conserv6s, le nombre des espdces observ6es y
6tant plus important (tabl.22).

Interpr6tation pal6o6cologique des faunes de Ia
grotte des Conques i Vingrau

Nous exposons ici les caract6ristiques 6cologiques des espd-
ces decouvertes dans la grotte des Conques ir Vingrau.

Bien que le loup ne soit pas rep6r6 en stratigraphie, on
le considire comme un animal ubiquiste, qui s'adapte d tous
les milieux. Comme pour les canidds en gdn6ral, Canis lupus
suit la loi de Bergman, sa taille augmente avec des conditions
climatiques rigoureuses. Les 6l6ments d6couverts dans la
grotte ne conespondent pas ir un animal de grande stature,
nous pensons d'ailleurs qu'il s'agit plut6t d'un loup holocdne
dont les dlements sont remani6s en surface. Il en est de m€me
pour le blaireau.

Les ossements de lynx au contraire proviennent tous
du niveau C3. Le lynx pardelle ddcrit dans cette grotte est un
animal forestier, il peut frdquenter les garrigues fournies, mais
malgre la pr6sence de gen6vriers dans I'environnement de la
grotte, il semble que pendant le Dryas, le lynx se soit refugie
un peu plus haut vers la montagne ou dans les for€ts residuel-
les abritdes dans le massif des Corbitres.

La marte ne suit pas la loi de Bergman et les dimen-
sions de la dent observee dans la grotte des Conques cor-
respondent aux individus actuels et sub-actuels de la vallde de
Tautavel. En effet de nombreux crAnes de Martes ont ete
mesur6s lors des prospections syst6matiques des grottes du
planal de I'Arague, de la D6vdze ou de la falaise Saint-Martin
(Desclaux 1988).

Sus soofa, le sanglier. Les restes de sanglier ont €t€
d6couverts dans tous les niveaux, rnais du point de vue du
nombre minimal d'individus, il est difficile de s6parer les res-
tes d'un niveau i I'autre

Sa presence sur un site indique la proximite d'un cou-
vert v6getal important, for€t ou ganigue, bien d6velopp6 en
p6riode humide, pas forc€ment temp€ree, toutefois au

Quaternaire cette espdce est relativement rare et marque les
p6riodes interglaciaires.

Capra pyrenaica est adaptd d diff6rentes conditions
6cologiques dans un contexte accident6 de rochers plutOt
abrupts. Les falaises envirorurant la grotte constituent un ter-
ritoire favorable. Jusqu'au N6olithique probablement, le bou-
quetin avait une r6partition plus horizontale qu'ii pr6sent oir il
est consid6r6 comme un habitant exclusif de la haute monta-
gne. Dans un environnement corrune celui de la grotte des
Conques et a cette altitude relativement basse, sa presence
peut Ctre li6e ir un climat un peu plus froid que l'actuel.

Rupicapra pyrenaica est 6galement consid6r6 comme
un animal montagnard, mais il est reconnu que, pendant les

p6riodes de trds fort enneigement, les isards se r6fugient vers
la zone de fordt plus basse en altirude (Koby 1964). La pr6-
sence de I'isard n'est observ6e que dans la couche C3 et peut
alors correspondre d une p6riode oi les Pyren6es n'6tant plus
accessibles, les isards descendent bien plus bas. Ce ph6nomd-
ne est li6 d des p6riodes plus humides en Pdrigord (Delpech
1983) mais n'a pu €tre v6rifi6 ici.

Saiga tataricc est un marqueur climatique dans la
mesure or) cette espdce est relativement rare pendant le

Quatemaire et apparait dans des gisements bien dat6s du
Dryas I ou du Dryas II. Les sites les plus abondants sont les
plus anciens bien localis6s le long de la fagade atlantique,
dans une r6gion peu accident6e.

Plusieurs gisements du Dryas II ont egalement foumi
cette espdce en quantitd plus modeste. Ces sites sont localis6s
dans des zones plus accident6es en P6rigord (Le Queroy), en
Pyr6n6es (grofte de la Vache, Delpech 1983) en Arddche (La
Salp6tridre ), en Provence (Chinchon, Cregut-Bonnoure et al.
1997) et I'Abri Cornille (Escalon de Fonton et al. 1979). La
saiga decouverte dans la grotte des Conques correspond a ces
6pisodes de population. Dans I'entourage de la grotte, la saiga
devait peupler les plaines linorales d6couvertes d la faveur de
I'abaissement sensible du niveau de la mer.

Bos primigenius est une espdce fr6quente au

Quatemaire depuis 350.000 ans au moins, elle perdurera dans
la r6gion jusqu'au Moyen-6ge. Les aurochs sont plus abon-
dants dans les niveaux plus humides et affectionnent les ter-
rains marecageux, les bords de grands fleuves.

Cervus elaphus est un grand cervid6 occupant les espa-
ces forestiers. Cette espdce est trCs frdquente dans les sites pr6-
historiques et pr6dominante dans les niveaux temperes humi-
des. Sa pr€sence dans tous les niveaux de la grotte et particu-
lidrement dans le niveau le plus froid doit conespondre d un
apport anthropique. Les ossements, particulierement exploit6s,
semblent indiquer que les chasseurs ont rapportd specialement
ces carcasses peut-€tre d'une zone assez 6loign6e ou de zones
forestidres r6siduelles dans le massif des Corbidres.

Rangifer tarandus, le renne est I'espdce magdal6nienne
par excellence puisque certains sites ont r6v6l6 que les chas-
seurs ne vivaient presque exclusivement que de cefte espdce.
Dans le Midi m6ditenan6en, le renne est plus rare d cette p6rio-
de, Mas d'Azll, Bize-Toumal (Patou 1986) et peut €tre rempla-
c6 par le bouquetin Belvis (Sacchi 19,92), Gazel (Fontana
1995), La Vache (Pailhaugue 1995), L'Eglise (Delpech et al.
1983). Au cours du Quatemaire les chasseurs de la vall6e de
Tautavel-Vingrau ont deji eu I'occasion de chasser le renne et
il semble que les synclinaux nord-sud du massif des Corbidres
aient servi de couloirs de migration lors des p6riodes les plus
rigoureuses du Quatemaire, doublant la plaine littolale ou le
renne devait trouver son terrain de pr6dilection.

Equus caballus est un animal coureur, de steppes ou de
prairies, il est trds fr6quent i la m€me epoque dans les sites
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deux ordres beaucoup mieux repr6sent6s dans les associations
fossiles.

Des sous-categories ont 6t6 distingu6es dans la cat6go-
rie des grands mammifbres terrestres (GT) pour mieux carac-
t6riser les communaut6s fossiles. Cet histogramme, comme le
pr6c6dent, caracterise bien le milieu de vie car tous deux sont
6troitement lies au paysage v6g6tal, d l'orographie et d I'hu-
midit6 ambiante.

Les histogrammes 6cologiques monffent la raret6 des
carnivores dans le gisement, saufdans le niveau superficiel qui
a subi des remaniements plus r6cents importants. La situation
de la grotte, petite, perch6e, s'ouvrant sur un oued assez pro-
fond en fait un excellent refuge pour les carnivores de grande
tail le ours, panthdre, hyene etc... Dans les niveaux C2 et C3,
la pr6sence de I'homme semble avoir 6limine ces animaux.

Les bovides sont les espdces dominantes parmi les
grands mammiferes dans le niveau C3, et plus particuliere-
ment les espdces hypsodontes, c'est-A-dire les espdces plus
directement liees ir des conditions de paysages ouverts. Les
espdces forestidres font neanmoins partie de la communaute
et leur pr6sence doit €tre discut6e en terne d'apport.

Les histogrammes indiquent nettement un biais dans
I'apport des animaux rapport6s dans le site par rapport aux
conditions climatiques. Les espdces les plus lourdes, les che-
vaux et les aurochs, sont rares bien que leur pr6sence soit
interpr6t6e comme un signe de rigueur climatique. Ce carac-
tdre est li6 i I'environnement accidentd de la grotte.

Les espdces ont aussi pu €tre regroup6es par categorie
climato-6cologique pour r6aliser un climatogramme qui prend
en compte I'importance relative des espdces d'un niveau a
I'autre, d'aprds le nombre minimal d'individus.

Groupe des animaux de for6ts: Cervus elaphus, Lynx parditta.
Groupe des animaux de bosquets et mar6cages: Bos primige-
nius, Sus scrofa.
Groupe des animaux rupicoles: Rupicapra pl,renaica, Capru
pyrenaict.
Groupe des animaux de prairie: Equus cabollus.
Groupe des animaux arctiques: Rangifer tarandus, Sai'ga
tataric0.

Le climatogramme (fig. 15, tabl. 25) marque davan-
tage que les histogramnres 6cologiques, les zones de pr6da-
tion de l'homme pr6historique. Les zones boisdes sont exploi-
tees de fagon r6gulidre, la proportion d'animaux provenant de
ces zones est stable dans la stratigraphie.

Le niveau C2 est caract6ris6 par I'absence de pr6ldve-
ments dans les zones humides mardcageuses. Au contraire des
chasses dans les zones ouvertes comme les prairies sont mar-
qudes par la prdsence du cheval. Les espdces rupicoles sont
toujours prEsentes, et en particulier le bouquetin qui constitue
une part non ndgligeable de la didte de I'Homme. Les cha-
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Figure 14. a. Histogranunc icologiquc par ordre de la grotte des
Conques d Vingrau. b. Histogramme 6cologique par classe de poids
de la grotte des Conques A Vingrau.

des plaines du Nord, Solutrd (Turner 1999) ou G<innersdorf
(Poplin 1976) ainsi qu'en Provence (Cr6gut-Bonnoure el a/.
1991) et en Aquitaine. Le cheval est beaucoup plus rare en
nontagne, mais il est toutefois bien repr6sente sur les parois
de la grotte de Niaux.

Les cattgories climoto-icologiques

En consid6rant la communaut6 des espdces animales regrou-
p6es dans les diff€rents niveaux de ce site, il est possible de
reconstituer le pal6oenvironnement de cette zone, d la fin du
Pleistocdne sup6rieur. Cene approche tient compte des princi-
paux paramdtres des associations animales et en particulier la
taille ou la masse des animaux (m6thode des c6nogrammes)
mais aussi leur r6gime alimentaire, I'adaptation locomotrice
et la position syst6matique (m6thode des histogrammes 6co-
logiques,  F leming 1975).

Histogrammes 6cologiques (tabls. 23 et 24)

Fond6 sur une classification naturelle, I'histogramme des or-
dres met en 6vidence la diversit6 biologique et les caract6ris-
tiques biog6ographiques de la communaut6. Pour mieux
appr6hender les faunes n6ogdnes et quaternaires, les cat6go-
ries des Pdrissodactyles (Per) et des Proboscidiens (Pro) ont
6te ajout6es i celle retenues d I'origine par Fleming pour
caract6riser les associations actuelles: elles correspondent ir
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Figure 15, Climatogramme de la grotte des Conques d Vingrau.

mois d cette altitude peuvent 6tre assimil6s a des anrmaux
forestiers, mais il est d6licat de proposer une interpretation
trop empreinte d'actualisme pour la pr6sence de ce gibier.

Les animaux de steppe arctique, le renne sont chassds
dans tous les niveaux, la pr6sence de la saiga, rare dans le seul
niveau C3, peut Ctre li6e d la richesse relative de ce sol.

En conclusion la liste de la faune des Conques perrnet
de dater assez precisement les diff6rentes phases d'occupa-
tion du gisement et de proposer une reconstitution pal6oenvi-
ronnementale de la r6gion mais ne montre pas une diff6rence
climatique nette entre les niveaux si ce n'est un facteur s6che-
resse plus developpd dans C2.

Pr6sence de I 'homme sur le site des Conques

En reprenant les diff6rentes donn6es acquises pour chaque
espdce dans les diff6rents niveaux, il apparait que l'homme
s'est install6 d plusieurs reprises pour chasser et consorrrmer
dans la grotte des grands mammifdres ainsi que des lagomor-
phes (Berlic 1996).

La conservation du mat6riel a 6t6 d6crite pour les espd-
ces les mieux repr6sent6es (fig. 16). Il apparait que, pour ces
herbivores, tous les 6l6ments squelettiques sont pr6sents y
compris les 6l6ments du squelette axial et les os courts. Les
animaux ont €te transport6s entiers dans la grotte, et plus ou
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Figure I 6. Conservation diffdrentielle du renne et du bouquetin sur
les niveaux arch6ologiques de la grotte des Conques ir Vingrau.

moins fragmentes. Les chevilles osseuses de Cnprn sont
absentes et la plupart des bois de cervides ont disparu, trans-
form6s en outils puis emport6s. La conservation diff6rentielle
des espdces est stable d'un niveau i l'autre avec une augmen-
tation des caractdres dans le niveau C3, plus riche. Ceci se tra-
duit par des pourcentages analogues d'un niveau ir I'autre et
un comportement comparable des hommes vis-ir-vis de
I'espdce. Pour les bouquetins, les dents isolees ini6rieures
sont sur-repr6sent6es, tandis que, pour les rennes, les os des
membres sont trds fragmentes et sur-representds. en panicu-
lier les m6tapodes.

Les traces observ6es dans les niveaux archdolo-
giques indiquent une pression anthropique beaucoup plus
pouss6e dans le n iveau C3 que dans les autres uni t6s:
stries, fracturation et ossements br0les. Les caract6ris-
tiques de la fracturation intentionnelle sont I 'exploitation
syst6matique des phalanges et en particulier des secondes
phalanges de cervidds.

Les traces de camivores sont rares: stries en forme de
comdte, cupules, alt6ration des bords en feston, diaphyses
r6duites i l'6tat de cylindres. Ces traces peuvent €tre attri-
bu6es d un carnivore de petite taille, f6lid6 ou canid6. Aucun
6l6ment ne perrnet de penser que ces animaux aient pu 6lire
repdre dans cette grotte. Les carnivores sont des adultes seu-
lement repr6sent6s par des dents ou des 6l6ments des extr6mi-
tds des pattes (annexe l).
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Les diff6rentes populations repr6sent6es dans le
niveau C3 peuvent €tre s€par6es en deux categories: les espd-
ces rares et les espdces majeures. Les petits bovid6s, isard et
salga, sont des animaux adultes, surtout reprdsent6s par des
dents. Il nous est impossible de proposer une technique de
pr6ldvement par les hommes ni m6me d'affirmer que ces ani-
maux ont 6t6 introduits par les hommes dans la grotte. Pour la
saiga, il semble cependant que son territoire soit trop 6loign6
de la grotte pour que des camivores aient pu rapporter des 616-
ments de carcasse jusqu'd la grotte.

La population de sanglier se r6duit i des extr6mites
des pattes d'un individu adulte dans le niveau C3. Les aurochs
sont repr6sentes par des dents qui correspondent ir une vache
et une g6nisse, c'est-d-dire une b0te presque aussi grande
qu'un adulte. Ces animaux ont 6t6 rapport6s partiellement
dans la grotte et peuvent €tre le fruit d'une chasse opportunis-
te ou d'une r6colte bien venue I

Les chevaux de ce niveau, pr6sentent, au contraite, un
grande homog6n6it€ de I'age. Il s'agit de trois chevaux de
trois ans environ. Leurs ossements montrent tous des ffaces
d'origine anthropique et il apparait nettement que leur selec-
tion est intentionnelle. Ce type de pr6dation est bien connu
pour la pdriode magdaldnienne et ndcessite une bonne organi-
sation du groupe pour une chasse A I'approche.

Les espdces bien repr6sentees (fig. l7) pr6sentent une
vari6t6 de la pr6dation, li6e surtout A I'utilisation de ces ani-
maux et au mode de chasse, puisque la saison de mort de ces
animaux se situe vers la fin de l'6t6 et en autornne. Dans le
niveau C3, le faon et les troisjeunes adultes ont 6te abattus en
septembre. Cette chasse, en milieu couvert, peut s'effectuer d
I'af{iit ou i la traque, ceci n6cessitant une 6quipe de chasseurs
assez importante. La consommation de la viande et de Ia
moelle des os de cerf est bien document6e sur le site ainsi que
I'utilisation des os et des bois; I'extraction des tendons est
6galement fort probable. De nombreux os ont 6t6 jet6s dans le
feu. Dans le niveau C2, les cerfs ont 6t6 abatrus d la m€me
p6riode, mais nous avons beaucoup moins de renseignements
relatifs d I'activit6 humaine. Les rennes d6couverts dans le
niveau C3 sont plut6t des individus adultes mais les individus
juv6niles et sub-adultes sont morts de septembre a novembre.
La pr6sence de quelques jeunes animaux, de femelles et de
mAles, indiquent que les hommes ont fr6quent6 la grotte suf-
fisent longtemps pour chasser le renne au cours de plusieurs
chasses, probablement des chasses i I'approche pendant les
periodes migratoires ou lorsque les rennes paissent dans les
plaines c6tiires. Dans ce niveau, les rennes adultes sont
exploit6s compldtement: chair et moelle, tendons et peau, os
et bois. Les chasseurs magdal6niens qui ont s6journe ir la grot-
te des Conques ont une solide tradition de I'exploitation de
ces animaux. Les individus juv6niles du niveau C2 donnent la
mdme indication quant i la saison. La population de bouque-
tin rassemblee dans la grotte ne pr6sente pas les m€mes carac-
teristiques: les jeunes animaux sont plus nombreux. Ils indi-
quent 6galement une p6riode de chasse automnale. Ce type de
chasse est plut6t une chasse i I'aff0t dans les rochers.

L'exploitation des restes osseux est beaucoup moins marqu6e.
Les ossements sont n€anmoins br0l6s corrlme les os de cervi-
des. La chasse aux bouquetins semble directement li€e a la
recherche de nouniture, et peut-€tre des chevilles osseuses
compldtement absentes du site. Le comportement des hom-
mes est similaire d'un niveau d I'autre. Les periodes de chas-
se ne correspondent pas au schdma propos6 pour le bassin de
I'Aude (Fontana 1995) mais i l semble que ces magdal6niens
sont tributaires des plaines c6tidres et leur circuit doit plut6t
€tre circum-m6ditenaneen. L'apport cam6 des bouquetins est
6galement reconnu dalls toute cette zone. L'intdr€t particulier
port6 aux cerfs les rapprochent 6galement des magdaleniens
de Catalogne du Sud qui ont developpd leur culture en rela-
tion avec le cerf plut6t que le renne.

La grande faune decouverte dans la grotte des Conques
est riche et diversifiee. Elle permet de dater I'occupatiorr
humaine: I'association Rangifer tarandus, Sai'ga tataricu,
Equus caballus correspond aux associations du Dryas I autour
de la M6ditenan6e, au pied de la Chaine pyr6n6enne. Cette
association nous permet egalement de reconstituer le paleoen-
vironnement dans le sud des Corbidres: paysage steppique.
trds ouvert dans les plaines et sur les plateaux, avec quelques
for€ts persistant dans les zones abrit6es, plus humides.

L'6tude taphonomique compar6e des diff6rents
niveaux de la grotte autorise une etude arch6ozoologique
detail l6e, en particulier du niveau le pius ancien. la couche
C3, qui constitue un campement saisonnier de chasseurs de
rennes et de bouquetins. Le d6bitage des bouquetins a pu €tre
compar6 d celui des grandes grottes ari6geoises La Vache et
L'Eglise.

L'exploitation des carcasses de rennes peut 6tre com-
par6e d de nombreux sites et indique une exploitation inrpor-
tante des animaux (chair, moelle, tendons, peau, os et bois).
L'6tude syst6matique de la tail le des esquil les ne pennet pas
de d6terminer un traitement particulier de ces restes (bouil lon,
r6cup6ration de la graisse). La chasse aux cerfs est li6e d la
recup6ration de matiere premidre pour fabriquer des outils en
os et bois, cette exploitation semble d'ailleurs h6ritde de tra-
ditions catalanes (Le Parco). La recup6ration de carcasses de
gros animaux est plus anecdotique, ntais ces ossentents prd-
sentent systematiquement les traces de 1'activit6 humatne.

Les Magdal6niens de la grotte des Conques pr6sentent
des traditions trds marquees des chasseurs de rennes mais se
sont adapt6s aux diffdrents gibiers que proposerait cette
r6gion favoris6e pendant un dpisode particulierement rigou-
reux de la fin du Pleistocene.
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bs Conqres c ran€ mandhrle rbnts isol6es c6tes wrtitres
nrmtre n|embre

m f 6 r i e r r r flulanges csqrilles
'lbtal

Canis Iupus 2 4

Lvnx Dardina I I )
Martes so l

Meles meles I

lapra pyrenaica 4 l 2 78 6 9 i l t 4 .14 t 8
Bos Drimigentus I l 2 ) il

Rupicapra pyrenaica I .l

SaIpa talarica J

^ 
says slsphus 8 l 5 J O b 9 t ) 58 49 5 r t  I

Ranpifer tarandus 45 7 l 32 l 6 o) 85 56 7 401

Eauus caballus I I 7 7 I 4 5 2 29
tUS SCTOIA I 2 l 0

lnditerminis 4 28 l 8 7 t2 8 721 8 3 1

Totrl 9 l 57 206 80 54 t J ) 201 166 744 t739

C I C2
Caractdres N % N % N %

uantitatifs nombre de restes 66 JZ) 1238
nombre de dents
nombre d 'esqur l les
nombre d 'ossetrEnts

t 4
26
52

21.2 50
169

t62
665
1073

t3.2

Altdratlon de s c uDu les b 2.2 79
'1,4

camtvore

desquamat ion part ie l le

desquamat ion tota le
fissuration legere
f issurat ion royenne
tissuration importante

3
I

6

2 l
l 6
3

) )

8
o
I

54

l / )

59
t 2

5
0,4
l 6
5

l )

:upules et  st r ies 1 ,9 6 2.2 t_2
os Ingeres

cy l indres

nombre  de  res tes

I

I

1 , 9

0.5
7
b

0.7
0.04

:ncoches  d ' impact I 1 .9 5 2 l 5 J - J

f ractures intent ionnel les
ecai l lage
s tries
os br i  Ies
ou t r l s  su r  os

I

I
2
I

1 ,9

t .9
1
1 . 9

7
I

22
t 4
I

2
0,1
8
5

0.1

l 6
26
86
8 l
l l

8
/ . )
t . 2

Annarc 1. Les caractdres taphonomiques de I'association osseuse de la grotte des Conques d Vingrau, caractdres quantltatifs et altdrations de

surface de I 'os.

lrs Concues NR Nt\tl

Carnirores

Canis Iupus

Lt'nx pardina

Meles meles

,llartes sp.

Artiod|cOles

Sus scrofa

Capra pyrenaica

Rupicapra pyrenaic0

Saiga talarica

Ceu^us elaphus

Rangifer tarandus

8os primigenius

Perisso<hcq'les

Eauus caballus

4
5
I
I

l 0
2 1 8
4
l

2t l
.IC I
I I

29

2
I
I
I

3
t 5
2

7
t2
2

2

Tableau /. Distribution des grands mammifdres dans la grotte des Conques a Vingrau.

Thbleou 2. Conservation diff6rentielle des diffdrentes espdces de la grotte des Conques d Vingrau
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ntture site nu'116ro lat6ralit6 ahn-sion hauteur
longueur
au collet

longueur
nuxinnle

longueur
mcl usde

Drl collet
Ihl

MI

C suprieure Conqpes I  9 .Ca.  RI0 l24 9 t0,9
Lrl sutErteure C-onqres M20 C3 8l 6 a f 19 ,6 t7 .5
P2 surrrieure Conqres Mt6.C3.276 4 t 5  5 l 8  7 18 .7 18 .5 l J  / t6.2
l1{2 suprieure Conqres Kt9C3 30 t6 ) ) < 74.9 : : , t

N'12 sucrieure Conqres M 16 Cl  293 d ) 20 25.4 ) < ' ) 25.1 26.3
I inf6rieure Conqres M l7.Cl .6.r A t2,J l 2 , l

'7 1 7.8
D inftrieure Cmoes M20 C3.02 d 3 t 5 . 4 ) l 0 9 5.9 7.8
12 inl'erieure C-onqres N  l 8 .R l0 l 26 c 1 6 , 6 6,1 8.6

13 inf6rieure Conqres
M17.C3.257 ) 2 6.-l t'.-

M l7 .C3 R l0 t0 4 l 0 4 .8 6.2 5.6 6.1
I)3 inf6rieure Cooqrcs L l6 .CJ.4 l 3 16.9 / . ) 9
D4 inf6rieure Conqres K 19.C3.49 c l 28 l l
P3 inf6rieure Consres M 17.C1.68 I 4 ) r 6 ,5 o.o l l

P.l inferieure

Conqres
M 1 7 C 3 3 7 4 l 5 18 .9 20.5 20 l l . 8 l . l

o l 8 . R l 0 l l 6 d 19 .  I I  1 . 9
M 16 C3 206 q 4 t 7 17 .8

Chinchon* r8 .9 12..1
Arago M IN.[uIX 15,9-  t9 ,4

Peyrar6 * N=2 1 6 . 9 ,  1 6 , 7 1 7 , 2 , l 8 l  0.7.  I  1.6

Ml inf6rieure Conqres

M 17.C3.68 l 6 t . 4 21.8 4
o l 8  R l 0 l l 6 d ) 1  R t,t , t . 6
M  16 .C3 .7 d 4 14 ,6 l i . 9

l\2 inf6rieure Conqres
M l7 .CJ.6E 4 ) I  7 .9
Ll6 C3 4 23 l (  7 t 5 . u

NB inf6rieure

Conqres
M t7 .C1.68 i5 . { t6. . t
L l6.C3. l7 d 3 24 { 6  I

lv l  l6 .C3.190 d J1 l6 6.1
Chinchon* l i .s I  i . )
Peyrardl r .7 .13 .5 t . t

S ouhyras I 15 .5 I

Tableau 3. Dimensions compardes des dents de Cervus elaphus dc la grotte des Conques A Vingrau (* donn6es d'aprds Cregut et al. lgg7)

t lors 6

Cr6n e 29
Maxl la i re 7

Dent inferreure 44
Dent 26

Scao u  la 5
Humerus 22
Kad rus 8
Ulna 9

M etacam ien I

t ' assrn U
emu r I

Tibia
I arse l 4

M etatars ien 32
Ph alan ge

SesarDde

Metapode

Tableau y'. Inventaire des restes de Rangifer tarandus de la grotte des Conques d Vingrau.



&nt Nurn6ro ass oc iation lat6ralit6 Age

Diaratre
m6de
dstel

nuxinnl

Dianitre
rrstihrlG

lingual
nnxinnl

Diar*tre
m6dc
dstal

au collet

Dian*tre
\€stihrlo

linguel
ru collet

D2 M 16.C3.178 42 U J 14.8 10.7 I  1 . 9 9.6

D]
M l6.Cl .Rl0l87 42 J t7.5 t4.5 t.2
N l 8  C l  R l 0 l l 0 D 16.6 t .7 t3.2 t )

D4
M l6.C3.Rl04l5 42 G J l E.5 4.1 5.2
N t 8  C l . R l 0 l l 0 D I 8 ) q t4.4 3.2

M16.C3 r88 8 J 18 .4 2.5 14.4 3.8

P2

N20.C2.39 D A I I t.2. 4.5 15 .4 4-3
M 16.C3.244 A I t o  I 5.6 5-6 2.6
M 19.C3.73 CJ G A 3 l 5 4,9 5 d 4 ,1

i l9 C3. r48 c l 7 14 .8 7.7 10.9
M 19 C3 88 G Sa I i  l 5.5 r 2 . l
M 16.C3. I  88 8 G J 2 1 . 5 14 .8 8 . 1 17.9

r J

o l8 .RAV.R l0 l l 7 c Sa 13 .9 12.4 6.3 n
N20.C3. l5 D 14.9 l l , l < t I 3 . 9

M 19.C3.46 1 J G A 3 t .l.l 14.3 .o 12.8
M I N l 8  C l . R l 0 l r 0 D I 20.2 l l .4 l 7 t s ,

M 2
M 19.C3.56 { J c A 3 7.8 r6.6 t9.2 11.2
M r9.C3.37 D A 3 t6.9 t o

M r6 .C3.155 8.3 t6.2 8.7 5.6

M ]
M21 .C2  05 G J o l l l . l I 6 .5
M  1 6  C 3 . l 4 l C Sa ) A ( t4.2 6 .1 5
Ll9.Cl  64 D Sa l 9 . l I  5.5 b-) 14.8

Tableau 5. Dimensions des dents sup6rieures de Rangifer tarandus de la grotte des Conques i Vingrau.

dnt Nunr6ro
Longueur
mxirmle

[-argeur
l-ongueur
au collet

Lrrgeur au
collet

Age

i2 M2l .C2 .R l0 l 37 2.1 2.1 J

i3 M I8.SOND.RIOO95 2.7 2.6 2.9 l 8
D N r9.C4.R. 10012 6.8 2 4 J . O 3.2 J

il M20.C3.R10277 6.2 2.4 J . I 2 9 J
t l M20 C3.s2 6.4 2.9 3 4 l 3 A I
It M l7 .Ca.R l0 l06 6.2 3.6 J ) J I A I
n M20.C3.09 5 3 4 . 1 J . ) 2 9 Sa
B o20.c 1.R10097 4.4 l 3 2.4
u M  t 6  C 3  R l 0 l l 9 4 1.5 , q

'7.4 A2
L' O I 6 . K A V . R I O I I 4 4 l 5 l 2 6 A2

Tableau 6. Dimensions des incisives de Rangifer tarandus de la grotte des Conques d Vingrau.

Sta&&
croissance

D2 m TX Y2 P3 P{ MI ND NA

infantile

Juwnile

Sutlndrlte

A<hlte l

Adrlte 2

Adtlte 3

Adrlte A96

4 4 4 2
b 6 5 2 4 3-2 2

6 2 5 4 3
3 3 5 4 l

4 4 6 5 4

5 )-b 5 7 6 5

7 6 7 6 o

Tableau 7, Degrt d'abrasion pour les stades de croissance de la population de Rangifer turandus de la grotte des Conques i Vingrau,

s  uonques cl c2 c3
Infantile
Ju€nile z

Sub-adulte 1

Adulte 1 1
Adulte 2 a

Adulte 3 1 1
Total 7

Tableau 8. Structure de la population de Rangifer tarandus dans la grotte des Conques ir Vingrau
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Hu tneru s nurnero Dr.  [2]  d ista l
Dt .  Dista l
articu laire

Dap  [ 3 ]  d i s t a l

Les Conques Mt7 C3.69 484
La Rououette l\'lin-rnax 40 3-46 6 40 1-50. I

Tableau 9. Dimensrons des humdrus de Rangifer tarandus de la grotte des Conques d Vingrau.

Talus fliruteur
largeur

r Ic  lq le
F{nisseur

l-argeur
mrimle

ks Conqres
NIt 6.(f .69

44.4 2 7 3 2 5 6 2'7 3

Lrs Conqres
i \n7.c3.31|

249 23,8

Cratillat* 41.2 t 0.2 E t 0 . 2
lrugerie-Flaute* 44.0 ! 0.2 21 6 t \).2

/0. Dirnensions des astragales de Rangifer tarandus dc la grotte des Conques ir Vingrau (* donn6es d'aprds Bouchud | 959)

l\5tarn<b numro lX. dstal Dan dstal flan sus- nrticulaire

l'Etatars ien
M l 7  C2  6 l 4 1  5 t92
M  l 7  C 3  r 4 i J d  / 207 l / l

]Stacarrien NtO cI 26 12.1 )', 1 2 t  5

Tableau //. Dimensions du nrdtapode de Rangifer tarandus de la grotte des Conques d Vingrau.

Crinc 4

M  a n d  i b u l e 7
Dent in l 'dr ieure
Den t  supe r reu rel l

S c a p u l a J

Humerus
'1

Rad ius b

UIna 4

Came o

MelacurD ien 2
Bassin l 0
Fdmur l

Tib ia
'7

Tarse 1 l
Mt l ta la rs ien l t

Phalan  se 22
Ses arno id e l 4
M e t a o o d e 6

Tableau 12. Inventaire des os de Capra pyrenaica de la grofte des Conques A Vingrau

[2] Dt. Diamitre transverse.

[3] Dap. Diamdtre ant6ro-postdrieur.
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nature nurEro
stad

d us ure
Longueur
occl us ale

[.ongueur
nraxinale

longueur
au collet

largeur
nnxinnle

largeur
nu collel

D2 super ieure M l 5  Ca  R l0 l 34 ) 5.3
K l9  C3 .R tO t40 l2 .E t2

5 U P s l
Nl8 SOND Rl0445 l4.E l 2 il

P3 suoir ieure M22.tND.Rt0272 5 8.7 9 .5
M20 C3 58 t l 8 1.2
M21.C3.30 7 10,3 ) , t

N  t9  C l .6 l 5 17,7 l  5 , l 3.9
M2l .C l . l 0 6 t 3 7 1 4

M2l .C3 30 6 , l  1 1,6

M21.C3.36 4 20 ? J I t6 .6

D3 infdrieure
M2 l  C3  R l0 l 20 J 8,9 5.5
M l 7 .C l .R l0 l 5 5 5.6

D4 inf'drieure

M 17 .C3 .138  e t  139 4 17.7 14,+ 7 7

M l7 .C2 .R  l 0 l 0 l 5 17.4 I  i , 8 7 9

N 19.C3 60 18,2 7.5
M l9.Cl .Rl0l08 ) t 7 . 7 7.7

P4 infdrieure
M 19 C2.06 o 9.6 8
N 19.C4 0 r 9.2 7.7

M I inferieure

M t6  C l  176 J 17.4 I  5.1 8 , 1
M 17  C2  R l0102 4 15 .6 l i . 1 8 .5
M l 7  C2  R t0 l l 5 7 10,8 7.7

N20 C3 I 3 8.1
M l 2 .C t .R I0412 3 2 9.1

M l 9  C l  R l0 l 38 4 l i . 1
'1.7

Nl9 C3 60 H.9 7 .8
N l9  C4 .0 l 9 8.4

M2 in l tneure

Nl9.C4.0l ) l 6 . l l 0
L l 9  C3  l  l 9 15 .2 9.1
Lt1.C3.4 I t7 | )_: 8.9
L t1  C3  23 4 t 7 2 l J  l 9_l

N l9 C2.42 l i  8 .9 9 .7
N 19.C3.60 l 18 .9 9.8

M3 in l 'dr ieure

M l 7  C2  R  l 0 l 12 l
O I8 .RAVR 4 9.5

N t9 .C2  R l0 l 29 I 28 10.2
M 16 C3.RI0340 4 9.7

Tableau /3. Dimensions des dents de Capra pl,retruica de Ia grone des Conques d Vingrau

[-es Conqres C I () Cf,
Infantile

Jur6nile 2 )
Subadrlte

Athlte I

Adrlte Z

Adrlte J I

Adrlte ag€

Totrl ) 7

Tableau.ly'. Structure de la population de Capra py'renaica de la grotte des Conques a Vingrau

ks Conqrcs nurEro Dt. rlstal
Dt. dstal

nrticulai re
Dap tlstal

hurn6rus
Ll6.Cl .06 4 l 39.8 32.6

Lr7 Cl.Rr0130 36.8

Tableau /5.  Dimensions des humerus de Capra pyrenaica de la grot te des Conques a Vingrau.

Lrs Concres NurnEro [buteur Larseur dstde Diar*tre ant6ro-ra t6rieur
Talus M 19.C1.93 43 30.4 21.8

M l 8  C l  R l0216 l0 3 l  , 6 25 .5
N-I8.C1.R10240 28 24.1

Tsbleau /6, Dimensions des tarsiens de Capra pyrenaica de la grotte des Conques d Vingrau



ks Cmgres Nunr6ro Dt, dstal DaF dstel
Dap su-

articulai re

IvttarxJdc M l7 C3.Rr0216 )1.2 1 8 . 5

N,htntarsien M 16.C3.R10289 34;t 22.3 1 8 .8

Tableau 17. Dimensions des m€tatarsiens de Capra pyrenaica de la grotte des Conques d Vingrau

I-es C-onqres fongueur nrax. l-ongueur nu collel Larpeur ntaL

Ml inl€rieur M20.C3.5 | 1 9 l 1 8  8 7 7

llD inf6rieur - l  7 cl.29b 15.2 8.4

Tableau 18. Dimensions des dents de Rupicapra p),rcilaica de la grotte des Conques A Vingrau

t\12
s urt'rieure

I-ongueur
nnximale

[-ongueur
au collet

l-argeur
mximle

llauteur

l.es Concres 1 7  5 14 .8 | ] 8 35

Chinchonr 18 .9 t7 t3.'1 25

Tableau /9. Dimensions des M2 superieures de Sai'ga tatarica, (* donndes d'aprds Cr6gut-Bonnoure et al. 19971.

NRTo cl a c3
Lynx panlina spelaea I

Mailes sD. 2
Sus scrofu 5 2 I

Suisa lalailco I

Bos pimigenius I 2
Capra pyrenuicu 40 27 23

RupicaDra oyrenaicu I

Cervus elaphus t2 t7 25
Rangifer lsrundus 40 46 45

Eouus caballus 6 3

Tableau 2,1. Proportion relative des diff6rents genres dans les niveaux arch6ologiques de la grotte des Conques d Vingrau

NMI CI a c3
Lynx pardina spelaea

UIailes sp, I

lus scrofa 2

,aiga tutailca

Bos Dimisenius a

-aDfa Dt' lenurca 7

RuDicsDrs pyrenaica 2
lervus elaphus 2 4

naneifer tarundus 2 3 7

Eouus sollicus 2 I

Equus

caballus
nurEro

bngueur
au mint P

Largeur
au rnint P

[-ongueur tb

rotoc6ne au mint P

lnrlcc

rotr6nicre
ltruteur

lntice

f hrrrubntie

M2 surf rieure M 16 C3.99 2 ) . J l 5 46.8

M3 surrrieure M l 7  C2  R lO l0 27.2 I  t . 4 4 t 7 l l 8

C inf6rieure M2 l .C2 . l 3 14 .5 10.5

Tableau 20. Dimensions des dents de Equus caballus de la grotte des Conques ir Vingrau.

Tobleau 22. Nombre d'individus ddtermin6s sur les niveaux arch€ologiques de la grotte des Conques d Vingrau



Esrices Swt [\,hsses Ali rEntation Loconntim
Homo srDiens Pri E o GTU
Conis luous L- D L u t  u
Lyu spelaea L D GTf
Meles meles c D c Fo
Moiles Dulorius A B PT
lus scrcfa A n E o ( r l  I

Ransifer tarandus Art E HB GTc
s elap hus Art G HB GTf

Ruoictora ruoictpra Art D HH GTr
-apfa pyfenotca A N E HH GTr
;aisn totarica A N D HH GTc
Bos orinisenius Art HH GTc
9quus ctbsllus Per G HH GTc

Taloa eurooea A B E Fo
irocidum russula A B E Fo
N hino loo hus fenumeo uinum Ch A B E A €
PiD istrellus D iD istrellu ch A B E A e
lptesicus,.i lssoni ch A B E
Tlis slis A B F Cr-Ar

Iiomts A B F G-Ar
lDodentus svlvfl l icus R A B F Cr-Ar
: i! ellus sup erci liosus R A B F PT
lrvicola stoidus R A B A a
4rvicola !errestis R A B F PTr
Chiononts nivtl is R A B PTr
lllicrotus urvulis R A B F PTr
lficrotus nprcslis R A B F A o

Orvclolasus cuniculus L A B Pt

Tableau 2J. Paramdtres distinctifs pris en compte pour la realisation des histogrammes ecologiques de la grotte des Conques i Vingrau.
Sy'st6matique. R: Rongeurs; l :  lnsectivores; Pri :  Primates; Ar: Art iodactyles; C: Carnivores; Per: Perissodactyles; Pro: Proboscidiens: A: au-
tres ordres. Masses. AB: moins de I kg; C: I  d I0 kg; D: l0 d 45 kg; E: 45 d 100 kg; F: 100 d 200 kg; G: 200 r i  I000 kg; H: plus de une ronne.
Alimentation. E: entomophages; F: frugivores et granivores; HB: herbivores brachyodontes; HH: herbivores hypsodontes; C: carnassiers; O:
omnivores. Locomotion. GT: grands mammifdres terrestres (r6partis en f: forestiers; r: rupicoles; u: ubiquistes et c: coureurs); PT: pctit mam-
mifdres terrestres; GR-Ar: grimpeurs et arboricoles; Aq: aquatiques; Ae: a6riens; Fo: fouisseurs.

Sptdrmtiqre

Rongeu rs

lnsec t ivores

Ch iropteres

Primates

Cam ivo res

A niodactY les

Perissodactv les

CI (2 C3
7 8 J O

2 2
l

0
0
5 7

N,lNsse
AB  ( - l  kg )
C (-  l0 kg)
D (-45 ks)
E(-100 kg)
F (-200 kg)
G (-1000 kg)
H (+ 1000 ka)

il 9 I I

2 l

4 3 l

0
2 2

0
Alinrntation

Entonnphage

Frugivore

Brachyodo n te

Hy psodo n te

Camivore

Omnivore

3 l
7 t 0
2 ) )

l 5
4
)

Iaomtion

Mammit'dres fbrestien

MammiGres rupicoles

Grands mammiGres coureun

Grands mammifdres ubicuistes

Petits mmmifires

Aq ueux

Aenen5

Fou isseurs

) 4 o

2 2 4

3 4

3
2 2

I 2 2
I 2
3

Tableau 2y'. Quantification des cat6gories dcologiques pour les niveaux principaux de la grotte des Conques d Vingrau
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Cat6gories
climato€coloeiqres

CI (2 C3

Group tbs
animaux rb for6ts

2 5

Group ths
nninraux & boscucts et nur6clses

2 l

Group ths
nnirmux ruricoles

4 9

Groulr <bs
animaux rlc rrairic

2

Group rls
r r r inDr rY ar r t in ro .

2 ) 8

Tableau 25, Nombre des espdces regroupees en cat6gories climato-dcologiques.



LES DATATIONS PHYSIQUES:
RE SULTATS ET INTERPRETATIOI\S

Christophe FALGUERES, Georgette DELIBRIAS, Christine OBERLIN et Henry BAILLS

Les datations physiques effectudes sur le site des Conques ont
concern6 le plancher stalagmitique suspendu (formation ClB
de la stratigraphie) ainsi que des 6chantillons de charbons de
bois et d'os provenant des couches C2 etC3.

Un fragment de plancher pr6lev6 en zone L20 (figs. I et
2) a fait I'objet d'une analyse U-Th par C. Falgudres. Les os et
charbons des occupations magdaldniennes ont permis des data-
tions radiocarbones r6alis6es par G Delibrias et C. Oberlin.

Analyse U-Th d'un fragment de plancher stalag-
mitique (couche CIB - zoneL20)

Cet 6chantillon (fig. 2) est contamind par des argiles qu'il est
impossible de s6parer avant analyse. Ces resultats doivent
donc 6tre consid6r6s comme des indications et, par cons6-
quent, pris avec beaucoup de pr6caution. La teneur en ura-
nium du plancher est de 0.225 ppm ce qui est une valeur nor-
male pour ce t)?e de formation.

fait des corrections par rapport au thorium exo_Qdne (unique-
ment le 228Th). La comection par rapport au 232Th n'est pas
prise en compte dans ces calculs et donc le domaine conside-
16 correspond d une valeur maximale pour ce plancher qur a
pu se former soit ir la fin du stade isotopique 5 soit au couls
du stade isotopique 3.

Datations 14C. des charbons de bois et des os
provenant des couches C2 et C3

Ces datations s'organisent en 2 sdries distinctes suivant qu'el-
les ont concern6 des mat6riaux exhumds lors du sondase 197.1
ou des fouilles 1992-1994.

Deux datations ont 6t6 realisees en 1975 et 1976 par G.
Delibrias au Centre des Faibles Radiocativites de Gif-sur-
Yvette (France) i partir des preldvements effectu6s par le
fouil leur (P. Campmalo) (tabl. 1).

Deux autres datatrons 14C. concernent des natdriaux
de la fouille 1994-1996. Elles ont 6t6 effecru6es oar C.L'Age est compris entre 60 et 80 kans selon que I'on

0 loom

Lrlnrrorcl!
...-hterfrcl!

22 z ' , t  20 19 18 17 16 15 14 1 3

Figure L Localisation des cicatrices du plancher stalagmitique sur les parois et du pr6ldvement de I'dchantillon U-Th

o
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Figure 2. Coupe stratigraphique Ll9lL20 montrant la formation
CIB et le pr6ldvement de l '6chanti l lon U-Th.

Oberlin sur des restes tauniques aprCs 6rude pal6ontologique.
Les pidces concem6es provenaient des couches C2 et C3
(tabl. 2).

Les observafions sur le traitement effecfud en labora-
toire signalent pour les 2 6chantillons CO-C2 et CO-C3 une
tres forte teneur en collagene de ces os malgr6 leur ige relati-
vement ancien. Les r6sultats obtenus amdnent les remarques
suivantes:
- CO-C2 (Ly-8778). La date n'indique pas la pdriode de
I'Allerdd, entre 11.800 et 10.800 BP mais une p6riode ant6-
rieure qui. s'il se confirmait qu'elle est plus temp6r6e pourrait
€tre le d6but du Bolling. C'est donc ia succession Dryas
ancien/B<illing qui serait confirmee en comparant CO-C2 et
co-c3.
- CO-C3 (Ly-8779). La date indique une periode ant6rieure
aux derniers rdchauffements ciimatiques de la fin du
Tardiglaciaire qui pourrait €tre le Dryas ancien.

Interpr6tation du r6sultat de I'ige du plancher
stalagmitique obtenu par I'analyse U-Th

La perception de I'ige que nous nous faisions de ce plancher
stalagmitique a 6volu6 au cours de la fouille. Initialement, et
le rapport de 1992 le mentionne, nous avions tendance i le
consid6rer comme relevant d'une phase temp6r6e et humide
de I'Holocdne, nous 6voquions alors les 6pisodes du
Pr6bor6al ou de I'Atlantique. L'attribution de cet Age r6cent
trouvait son fondement dans le fait que cette formation indu-
r6e nous paraissait surmonter, voire localement sceller, la
couche Cl.

Cependant, dds notre rapport de 1993, nous faisions
part de nos doutes quant d I'dge r€cent de ce plancher.
L'extension de la fouille avait en effet mis en dvidence le fait
qu'il avait probablement scelle un remplissage fossile de
puissance plus importante que celui actuel. Le releve des
nombreuses zones cicatricielles (fig. l), t6moins de la jonc-
tion avec les parois sur le pourtour de la cavit6 et la d6couver-
te de fragments de ce plancher dans les couches C3 et C4 lais-
saient penser que son dge devait €tre vieilli. Il s'av6rait au
moins plus ancien que I'occupation magdal6nienne de la cou-
che C3 et peut-Ctre m6me que la formation de la couche C4
au sein de laquelle des fragments tres ddgradds d'un plancher
identique d CIB avaient alors 6t6 rep6r6s.

La datation U-Th vient conforter l'6ge ancien de ce plan-
cher. Malgr6 une certaine marge d'incertitude, le fait qu'il ait vu
sa gendse soit d la fut du stade isotopique 5, soit au cours du stade
isotopique 3 indique bien que sa formation est largement anterieu-
re aux occupations magdal6niennes. Il apparait donc bien aujour-
d'hui comme le t6moin de I'existence d'un remplissage ancien de
la cavite qui aurait 6te I'objet d'un phenomdne de vidange.

Interpr6tation des r6sultats des iges C14. des
pr6livements provenant des couches C2 et C3

Les datations C14. realis€es d partir des preldvements effec-
tuds lors du sondage 1974 ne monrrent pas les resultats atten-
dus. La premidre (GIF-3346) a 6t6 obtenue ir partir de char-
bons de bois. L'auteur du prdldvement (P.C.) rapporte <Sous
queiques blocs calcaires, un petit foyer contenant de nom-
breux charbons de bois a 6te mis d jour. Ces charbons ont 6t6
envoyds au laboratoire de GlF-sur-Yvefte d fin d'analyse>
(Campmajo 1974\. La coupe stratigraphique relev6e alors
montre la position trds ambigue de ce foyer. Sa localisation au
passage des couches Cl e C2 pose le probldme de son appar-
tenance m€me i la couche C2. On ne s'6tonnera pas dans ces
conditions de son rdsultat irrecevable pour dater une occupa-
tion culturellement attribuee au Masdal6nien.

La seconde datation tCff-:Z-S:l a et6 realis€e i partir
de restes fauniques d6couverts dans la couche C3. Les condi-
tions exactes du pr6ldvement ne nous sont pas connues pr6ci-
sement, cependant nous avons not6, dans les zones adjacentes
A Ml8, la pr6sence de nombreuses racines en cours de d6gra-
dation. Il est possible qu'elles aientjou6 un r6le non n6gligea-
ble dans I'obtention d'un resultat trop jeune.

Dans tous les cas, mdme si la date obtenue est plus
ancienne que la pr6c6dente, elle demeure trois millenaires en
degi du r6sultat attendu.

La fouille 1992-1994 nous a engag6 d refaire une ten-
tative destin6e ir dater I'occupation magdal6nienne de ce site.
Nous avons, d cette occasion, note I'absence, tant dans la cou-
che C2 qu'en C3 d'une authentique zone foydre. Cette situa-
tion est sans doute responsable du fait que les charbons rep6-
r6s i la fouille le furent de fagon trds parcimonieuse plut6t
dispers6s sur une large surface. Les mat6riaux dat6s ont donc
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€t6 des restes osseux. Ils ont 6t6 confids au laboratoire aprds
que I'dtude faunique en ait 6te terminee par A.M. Moigne. Ils
proviennent pour l'6chantillon CO-C2 des zones M20,N20 et
pour CO-C3 des zones M16iMl7.

Les 2 r6sultats obtenus confortent I'hypothdse qui
nous avait amen6, i la suite de P. Campmajo, i dissocier les 2
couches C2 et C3 lors des op6rations de terrain. L'intervalle
de temps mis en dvidence par les deux dates nous semble jus-
tifier le traitement que nous leur avons appliqu6. Nous avions
6galement 6r'oque l '6ventualite d'une am6lioration des condi-
tions climatiques enne C3 et C2, nous basant sur les premiers
r6sultats de I'analyse s6dimentologiqe qui montrait que les
6ldments composant la fraction grossidre de C3 6taient de
taille sup6rieure ir ceux de C2.

Sur la base de I 'observation des mobil iers arch6olo-
giques, nous rattachions respectivenlent la couche C3 d une
phase nroyenne et la couche C2 d un stade supdlieur du
Magdalenien (Bail ls 1994). Rappelons qu'?r partir des mate-
riaux extraits du sondage 1914 (D7lMI8), D. Sacchi avait
dans un premier temps decompte les nrobiliers couche d cou-
che, puis invoquant une certaine homogdn6it6 et la faiblesse
nunr6r' ique de I 'echantil lon avait globalise les deux sdries les
rattachant alors au lvlagdalenien sup6rieur (Sacchi 19E6:166).

Les dates (14.320 + 90 BP et 13.335 + 140 BP) qui
positionnent les deux occupations dans les 6pisodes clin.ra-
tiques du Dryas ancien et du Bcilling, vont dans le sens de
notre approche premidre. Les rdsultats des dtudes paleoenvi-
ronnementales mettent en dvidence un episode rigoureux pour
la couche C3 tendant vers une am6lioration pour la couche
C2. Ce tableau semble assez coh6rent avec les donnees obte-
nues dans cette r6gion quant ir la succession Dryas ancien-
Boll ing. Les dates C14. des couches C2 et C3 des Conques
sont 6galement coh6rentes avec celles obtenues dans d'autres
sites magdaleniens moyens ou sup6rieurs de la zone orientale
des Pyr6n6es et de ses piemonts.
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CONTEXTE PALEOUCOTOGIQUE, TALEOCLTMATIQUE
ET PALEOGEOGRAPHIQUE DES MAGDALENIENS

DE LA GROTTE DES CONQUES

Jo€l ANDRE, Patricia BERLIC, Marc CLAVET, Emmanuel DESCLAUX,
Abderrezak DJERRAB, Christine HEINZ, Jean-Louis LENOBLE, Anne-Marie MOIGNE,

Brahim MOKHTARI et Josette RENAUH'-MISKOWSKY

Introduction

Un certain nombre de contributions, visant i prdciser le cadre
paleoenvironnemental, a permis de dresser un tableau coh6-
rent du contexte naturel au sein duquel les chasseurs magda-
l6niens des Conques ont 6volue. Dans un premier temps, nous
pr6sentons, sous forme condensde, les conclusions les plus
significatives. Cette description a €t6 faite couche d couche de
fagon A mettre en 6vidence les 6ventuelles ruptures ou conti-
nuites. Enfin la synthdse des diverses etudes d6finit l'6volu-
tion des conditions paleoclimatiques g6n6rales ainsi que leur
impact sur les paysages fr6quent6s par I'homme (tabl. l).

Donndes pal6oclimatiques g6n6rales

Donnies de la sddimentologie

Les caractdres s6dimentologiques sont donnds successive-
ment d partir du substratum rocheux.

Couche C4

Les s6diments argilo-sableux composant cette couche d6mon-
trent une dynamique de mise en place r6sultant d'une dnergie
moyenne comme I'indiquent les donndes granulom6triques.
En effet, la fraction fine, infdrieure d 2 mm, croit de la base
vers le sommet de cette couche en passant de 50 % d70 o/o du
sediment. D'un autre c6t6, I'examen exoscopique met en evi-
dence des stigmates de broyage et de frottement visible d la
surface des grains. On remarque 6galement des traces de dis-
solution sur les grains qui indiquent une dvolution post-d6po-
sitionnelle intense. La pr€sence importante d'illite, de 55 %o,
6voque un processus d'alt6ration en milieu chaud et humide.
En micromolphologie, l'alt6ration des quartzites 6voque un
environnement identique.

Les diff6rentes analyses montrent que l'on peut recon-
naitre une lacune dans le processus de sddimentation entre
cette couche C4 et I'ensemble des autres formations sus-
jacentes.

Couche C3

La granulom6trie indique, parmi les mat6riaux de la fraction
inferieure i 2 mm, un bon tri des sables fins (mode moven de
51 pm). Cette sif lration est sans doute le r6sultat d'un
transport de type boiien. La fraction grossidre composde de
cailloux calcaires provient par gravit6 de la desquamation de
la roche encaissante.

En micromorphologie, I'observation de la surface des
blocs calcaires perrnet de noter des encro0tements carbonates
qui sont des signes plaidant en faveur d'une evolution en
milieu humide. La matrice argileuse trds fine qui intdgre de
nombreux grains de quartz prdsente d'abondantes fissures
r6sultant des actions alternatives de gel et d6gel. En exosco-
pie, les grains de quartz bi-pyramidaux montrent les stignra-
tes d'actions de bloyage. Parrni les argiles, I ' i l l i te reste domr-
nante (49 %), mais de fagon moins imporlante que dar.rs la
couche C4. L'augmentation du taux de kaolinite est peut-Ctre
d mettre au compte d'un changement climatique.

Couche C2

La dynamique de mise en place de la couche C2 est assez
semblable ir celle de la couche C3. La fraction hne est en pro-
portion quasi 6quivalente de la fraction grossidre, les sables
fins montrent un tri moyen de mode 45 pm. La fraction gros-
sidre, form6e de cailloutis de l0 d 25 cm, est en l6gere aug-
mentation par rapport d C3. La composition des argiles pour-
suit le processus rep6r6 dans la couche C3, ir savoir une bais-
se de I ' i l l i te et une augmentation de kaolinite et chlorite.
Comme propos6 dans la couche C3, ce tableau est sans doute
li6 a des changements climatiques.

En micromorphologie, les blocs de calcaire bioclas-
tique enregistrent une diminution de taille par rapport d celle
de la couche C3 (taille inf6rieure d 2 mm). Ils pr6sentent des
rev€tements argileux et des plages carbonat6es qui sont peut-
€tre li6s i I'action de ruissellements post-d6positionnels. La
matrice argileuse montre des cassures nombreuses sans 6vo-
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lution post6rieure. En exoscopie, les grains de quartz presen-
tent les stigmates d'un transport 6olien suivi d'une 6volution
en milieu aquatique.

Couche Cl

La granulom6trie de la fraction fine indique la pr6sence de
sables trds fins (45 pm) et de sables moyens (270 pm) permet-
tant d'envisager une mise en place avec une variation de cou-
rant de faible i plus fort. Les cailloutis, peu alt6res, indiquent
un climat aux conditions moins rigoureuses qu'en C2 et C3.
Concernant les argiles, le processus remarqu6 dans les
niveaux sous-jacents de baisse de I'illite et augmentation de
la kaolinite et de la chlorite se poursuit confirmant une 6volu-
tion progressive du climat. L'observation exoscopique des
grains de quartz v6rifie I'absence de stigmates li6s aux chocs
associ6s au transport 6olien mais permet de remarquer des
plages de dissolution i leur surface.

En conclusion, la couche C4 s'est mise en place durant
un 6pisode chaud et humide. Elle se diff6rencie assez radica-
lement des formations sus-jacentes ce qui permet d'imaginer
une nrpnrre s6dimentaire. La couche C3 releve d'une dyna-
mique de formation en pdriode sdche durant laquelle Ie
ffansport dolien des s6diments s'avdre pr6pond6rant. Une
am6lioration climatique est sensible au niveau de ia couche
C2, cette derniere reste cependant dans la m€me ambiance
froide et sdche. Des 6volutions post-depositionnelles ont 6te
rep6rees dans toutes les formations du remplissage mais leur
gradient semble s'accroitre de la base vers le sommet.

Donnies de la susceptibiliti magnitique

La susceptibilite magnetique du remplissage a reconnu trois
niveaux de la base vers la surface. Les couches C2 et C3 sont
regroupdes en une formation unique formant le niveau 2 de
cette 6tude. Les r6sultats obtenus sont i con6ler avec l'6nrde
s6dimentologique dans la mesure oir la susceptibilit6 magne-
tique r6gresse, cornme la fraction limono-argileuse, de la base
vers le sommet du remplissage. Sur le constat de la grande pro-
portion de grains magnetiques, la susceptibilite semble indiquer
un climat humide pour I'ensemble du remplissage, avec un
maximum dans le niveau 4 (couche C4) et une baisse r6gulidre
vers le sommet. Ces grains magn6tiques auraient 6t6 incorpor6s
au remplissage sous I'effet des eaux de ruissellement.

Dottndes de Ia palynologie

Un seul pr6ldvement de la couche C3 ayant permis d'extraire
des spores et pollens, nous ne poss6dons donc une image de
I'environnement botanique que de cette couche seulement.
Nous donnons la liste des espdces rep6r6es: Pinus, Artemisia,
Centaurea, Anth6midees, Cichori6es, Poacees, Brassicac6es,
Caryophyllac6es, Chenopodiac6es, Dipsacac6es, Fabacees,
Cyperac6es, Filicales monoldtes.

La liste dress6e 6voque un paysage dans lequel le cou-
vert arbor6 est quasiment nul et t6moigne de la pr6sence

d'une flore glaciaire pauvre en taxons durant un 6pisode trds
froid et trds sec.

Donnies de l'anthracologie

Comme pour l'etude palynologique, I'anthracologie ne nous
fournit des renseignements que pour la seule couche C3. Les
fragments carbonis6s se rapportent i un genre unique:
Juniperus. Les rayons ligneux trds courts 6voquent des espd-
ces conrme communis, thurifera, nana, sabina sans qu'il soit
permis d'6tre plus pr6cis et d'aller jusqu'd une determination
anatomique sp6cifique. Toutes ces espCces ont en cornrnun
une certaine r6sistance aux conditions rigoureuses qui leur
permet de coloniser des paysages vdgetaux en 6volution de
rype collin6en, voire montagnard pour certaines.

Donnies de la malacofaune

L'6chantillonnage a et€. effectue en cours de fouille par prdldve-
ment direct dans la couche archdologique. Les couches C3 et
C2, avec 9 espdces chacune, possddent la m€me biodiversit6 et
se diff6rencient en cela de Ia couche Cl qui compte l8 especes.

Couche C3

Cochlostoma patulum, Pomatias elegans, Solatopupa simil is,
Cltondrina avenocea, Vallonia costata, Acanthinula aculeata,
Jaminia quadridens, Vitrea contacta, Cecilioides ucicula.

La pr6sence de Cecilioides acicula, esprice soutenai-
ne, est sans doute li€e ir I'activit6 humaine, intense dans cette
formation. Les 2 espdces Cochlostoma patulum et Chondrina
avenacea vivent sur le substrat rocheux. L'6volution de leur
fr6quence relative de la base vers le sommet du remplissage
6voque une am6lioration climatique globale. Le paleoenvi-
ronnement se compose d'especes rupicoles 6voluant en
milieu ouvert sec et froid.

Couche C2

Coc hlostoma patulum, Pomatias elegans, Pyramidula rupestris,
Solatopupa similis, Chondrina avenacea, Vallonia costata,
Cecilioides acicula, Testacella halioticlea, Bithynia tentaculata.

Un fait remarquable de la liste malacologique de la
couche C2 est I'identification de Bithynia tentaculata, espdce
infdod€e aux zones d'eaux calmes. Le pal6oenvironnement
gdn6ral reste globalement semblable ir celui de la couche C3,
c'est-d-dire un milieu ouvert froid avec peut-effe une dimen-
sion plus humide soulign6e par la prdsence de Bithynia tenta-
culata. L'augmentation des fr6quences relatives de
Cochlostoma patulum et surtout de Chondrina avenocea peut
6tre interpr6t6e comme une am6lioration g6n6rale des condi-
tions climatiques par rapport d celles de la couche C3.

Couche Cl

Cochlostoma patulum, Pomatias elegans, Cochlicopa lubri-
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cella, Pyrarnidula rupestris, Solatopupa similis, Chondrina
avenacea, Pupilla n'iplicata, Vallonia costata, Acanthinttla
aculeata, Toltecia pusilla, Vitrea contacta, Cecilioides acicu-
la, Testacella haliotidea, Helicigona lapicida, Cepaea nemo-
ralis, Helix aspera, Truncatellina sp., Clausilia sp.

La tendance d l'am6lioration climatique observ6e de la
couche C3 vers C2 se poursuit en C1. La plus grande vari6te
des espdces rappelle le tableau malacologique sub-actuel,
voire achrel. Elle tdmoigne d'un milieu arbore clair et frais.
Cependant la cohabitation de Cepaea nentoralis, espdce fr6-
quente dans les stratigraphies epipaleolithiques, et Helix
aspera, espdce sub-actuelle, demontre que la gendse de cette
couche Cl s'est effecrude sur un temps long, peut-€tre pen-
dant les douze derniers mill6naires.

Doruftes de l'itude de la microfaune

Les couches CI, C2 et C3 ont pemris l ' identif ication de l5
espdces de micromammifdres dont les restes osseux ont 6t6
reper6s d la fouil le ou extraits d'dchantil lons de sddiments
spatialenlent positionncs

Couche C3

Insectivores: Talpa europaec: Chilopteres'. Rhirrolophus fer-
rtonequinum, Pipistellus c/. pipistellus; Roneeurs: Eliom1,5
quercintrs, Apodemus sl'lvaticus, Citellus superciliostts.
Art'icoltt sapidus, Cltiottontl,s nit,olis, Microttrs orvulis,
M icrotus agrestis: Lagomorphes : Orvctolngus cutticulus.

Le paysage 6voqu6 par cette liste de micromammife-
res est repr6sentatif d'un climat plus froid que I 'a*uel et d'un
nrilieu ouvert. Les cas de lllicrotus urvulis et lllicrotus agres-
/,s, especes acfuellement absentes des espaces nr6diterran6ens
et vivant en haute altitude associ6es a une espdce vivant dans
les steppes continentales d'Europe centrale (Citellus superci-
/iosus./ dresse un tableau aux conditions plut6t rigoureuses.

Couche C2

Chiroptdres: Eptesicus cf. nilssotti; Rongeurs: Eliomys quer-
cittus, Apodenus sylvnticus, Citellus superciliostts, Arvicolu
sapidus, Chionoml's nivalis, Microlus urvulis, Microtus
agrestis ; Lagomorphes Oryctolagus cunicu\us.

La pr6sence du Souslick (Citellus superciliosus) et du
campagnol des champs (Mio'otus arvalis) suggere des condi-
tions climatiques froides. On note cependant la presence
d'espdces qui fr6quentent, dans les Pyr6ndes-Orientales, les
etages mediterran6ens ou sub-nr6ditenandens et qui tendent ir
limiter le caractere rigoureux. Cette remarque est e meftre en
relation avec la position m6ridionale du site des Conques.

Couche Cl

Insectivores: Talpa europaea, Crocidura russula; Rhinolo-
phus ferrumequinum; Rongeurs: Glis glis, Eliomys quercinus,

Apodemus sylvaticus, Chionomys nivalis, Microtus arvalis,
M icrotus agres tis ; Lagomorphes : Oryctolagus cuniculus.

Dans cefte couche la bonne reprdsentation des especes
m6diterran6emes est vraisemblablement li6e d un r6chauffe-
ment climatique.

Donndes de I'itude des lagomorphes

Les lagomorphes sont repr6sent6s dans les 3 couches de la
grotte des Conques, sous forme de la seule espdce
Oryclolotut cuniculus huxleyi. Ces lapins appartiennent a
une population homogene montrant une grande taille, pheno-
mdne que I'on constate durant les periodes glaciaires.

Donnies de la grandefaune

Les trois couches ont foumi 1238 restes dans la couche C3.
322 restes dans la couche C2 et 66 restes Dour la couche Cl.

Couche C3

Camivore: Lynx pardina; Artiodactyles: Sus scroJa, Capra
pltrenaica, Rupicapra pyt'enaica, Cervus elaphus, Rangifer
tarandus, Bos primigenius; P6rissoCactyles Eqttus caballus.

La plus grande partie des restes fauniques du site pro-
vient de la couche C3. Concernant les gros herbivores (cheval
et aurochs). la faiblesse numdrique de leur effectif associde d
leur 6tat trds fragmentaire ne permet ni d'6valuer leur taille ni
de d6terminer prdcisement leur espdce. Les petits artiodactyles
regroupent essentiellement le bouquetin, le renne et le cerf. Les
restes osseux de ces animaux montrent qu'ils ont appartenu d
des individus de fbrte taille correspondant aux standards que
I'on connait durant les 6pisodes froids du Pl6istocdne supdrieur.
Dans cet assemblage faunique, la pr6sence du renne et du bou-
quetin donne au climat contemporain un cachet assez rigou-
reux. Le cerfet le sanglier, quant il eux, ponddrent ce caractdre
sdvire dans le sens d'une certaine humidite que la presence
estivale du bouquetin ir cene faible altitude vient corroborer.

Couche C2

Carnivores: Vulpes vulpes; Artiodactyles Sus scrofa, Capra
pyrenaica, Cervus elaphus, Rangifer tarandus; P€rrs-
sodactyles: Equus caballus.

La liste faunique etablie pour la couche C3 ainsi que
les caractdres pal6oclimatiques qui lui sont associ6s semblent
transferables i la couche C2, les conditions paldoenvrronne-
mentales n'ayant manifestement pas ou peu dvolue. On note
toutefois I'absence de l'isard (Rupicapra pyrenaica), mals sa
trds faible reprdsentation en C3 (2 restes) ne justifie pas que
I'on prenne en compte cette disparition.

Couche Cl

Camivores: Canis lupus, Meles meles; Artiodactyles: Sus
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scrofa, Capra pyrenaica, Cervus elaphus, Rangifer tarantlus.

La liste faunique de la couche Cl ne diffbre gudre de
celle 6tablie dans le cas des couches C2 et C3. On sait cepen-
dant le caractdre trds remanid qu'il faut attribuer i cette for-
mation puisqu'elle renferme des vestiges appartenant aux
couches sous-jacentes mais dgalement du mat6riel sub-actuel.
La pr6sence du blaireau (Meles meles), agent perturbateur
reconnu, vient confirmer cette impression.

Donnies ginirales des faunes

Les faunes fossiles ne sont gdn6ralement pas le reflet exact de
la faune originale. Elles donnent par cons6quent une image
incompldte des pal6oenvironnements et du climat contempo-
rains de la formation d'un gisement pr6historique ou pal6on-
tologique.

En effet, courme le soulignait T. van Kolfschoten
(1995), la grarid faune d'un site prehistorique peut 6tre affec-
t6e par les activites de predation des hommes prdhistoriques
(chasse sp6cialisee ou chasse s6lective).

D'autre part, certains pr6dateurs, notamment les hyd-
nes, sont 6galement des accumulateurs d'ossements de grands
mammifdres et la s6lection qu'ils opdrent n'est pas le reflet de
la communaut6 environnante.

Enfin, les rapaces nocturnes ou les petits carnivores,
qui sont gen6ralement i I'origine de la concentration des
micromammifdres dans les sites en grotte, peuvent avoir des
r6gimes alimentaires spdcialis6s et biaiser ainsi les reconstitu-
tions pal6oenvironnementaies bas6es sur les proportions rela-
tives des espdces identifi6es.

La methode des c6nogrammes a 6t€ appliqu6e aux
trois niveaux anthropiques de la grotte des Conques. Cette
mdthode a 6t6 d6velopp6e par S. Legendre (1986, 1989). Elle
consiste en une etude de la distribution pond6rale des esp6ces
dans une communaut6 mammalienne.

Un c6nogramme se construit en portant en ordonnde le
logarithme du poids moyen de chaque espdce de la commu-
naut6, en effectuant un classement en abscisse par ordre de
poids d6croissant. Le poids des espdces fossiles est estim6 i
partir des mesures prises sur la premidre molaire inf6rieure en
appliquant la relation d'allom6trie qui relie le poids et la sur-
face dentaire (voir S. Legendre, op. cit.).

Les carnivores et les chiroptdres ont et6 exclus de cette
analyse. En effet, ces espdces sont diversement reprdsent€es
dans les faunes des sites pr6historiques. Les 6tudes synth6-
tiques des communaut6s de mammifdres du Quaternaire fran-
gais (Montuire & Desclaux 1997) et europ6en (Montuire
1998, 1999) ont 6t6 effectu€es sans prendre ces faunes en
consideration

des niveaux anthropiques de la grotte des Conques en terme
de pal6oenvironnnement, nous avons jug6 pr6f6rable d' etabl ir
des c6nogrammes selon le moddle retenu pour les 6tudes syn-
th6tiques. La distribution des espdces est indiqu6e dans le
tableau 2.

Les c6nogrammes obtenus dans les trois niveaux
anthropiques de la grotte des Conques (fig. 2) €voquent une
fermeture progressive du milieu, li€e i une diversit6 croissan-
te des mammiftres (en nombre d'espdces) de la couche I ir la
couche 3. Globalement, la faune des grands mammifdres
enregistre cette accroissement de la diversite alors que le
nombre de micromammifdres varie de faqon nettement moius
sensible.

On notera que la grotte des Conques est une petite
cavitd dans laquelle les chasseurs du Paldolithique supdrteur
ont effectu6 des sejours de courte duree, apportant un nombre
limit6 de proies de grande taille, dans les niveaux individua-
l i s6s (couches  I  d3 ) .

Cependant les chasseurs du Paleolithique sup6rieur
6taient susceptibies d'operer des s6lections dans leur milieu
de vie et d'induire ainsi des biais de repr6sentation, biaisant
alors les reconstirutions pal6oenvironnementales.

Deux hypothdses peuvent donc 6tre retenues afin d'eta-
blir un l ien entre la diversite observee avec I 'environncment:
- Cette plus grande diversite est bien liee d une fluctuation cli-
matique (d€veloppement de la fordt li6 d un r6chauffement du
climat);
- Cette plus grande diversite n'est en fait pas liee ir I'environne-
ment, nrais plutot induite par le comportement des hommes qur
ont 6te des chasseurs plus eclectiques dans les niveaux 2 et 3.

Caract6ristiques pal6oclimatiques 96n6rales

La tentpdrature

Sur I'ensemble du remplissage les temp6ratures connaissent
des variations que les 6tudes sedimentologiques et biostrati-
graphiques permettent de reperer. Concernant les sediments,
la couche C4 montre la part importante de la fraction fine et
des phenomenes de dissolutron qui caracterisent un climat
chaud.

En rupture avec le milieu identifi€ dans la couche C4.
la couche C3 evoque des conditions de tempdrarures ngou-
reuses. Les grains de quartz bi-pyramidaux qui sont integres
i la matrice sablo-l imoneuse pr€sentent des fissures dues au
gel. La faiblesse du couvert arbor6 associd d une tlore de type
glaciaire confirme le diagnostic d'un paleoenvironnement aux
conditions sevdres que la r6colte par I'homme d'une espece
de gen6vrier r6sistant vient renforcer. Au sein de la grande
faune, la pr6sence du renne, du bouquetin, du cheval et de I'i-
sard va dans le sens d'une ambiance froide. La microfaune
avec des especes colonisant de nos jours soit des zones d'al-
titude soit des espaces plus continentaux et la malacofaune
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avec des espaces rupicoles vivant en milieu froid donne une
demidre touche i un pal6oenvironnement aux conditions de
temp6ratures sevires.

La couche C2 reste globalement dans la m6me
ambiance froide m€me si certains indices laissent penser d
I'amorce d'une am6lioration. Ainsi on remarque au sein de la
microfaune I'apparition d'espdces qui 6voluent dans les zones
m6diterran6ennes ou sub-m6diterrandennes.

Dans la couche Cl, les temp6ratures ne doivent guire
s'6carter de celles observ6es dans I'environnement actuel. La
s6dimentologie se caract6rise par I'absence de stigmates
caract6ristiques des dpisodes froids. La microfaune et la
malacofaune sont, dans cette couche Cl, propres aux milieux
m6diterraneens.

Les pricipitations

Comme I'indiquent la part importante de la fraction fine, les
traces de dissolution observ6es sur les grains, les stigmates de
broyage et le fort taux d'illite au sein des argiles, la couche C4
s'est constitu6e sous un pal6oenvironnement humide. La sus-
ceptibilit6 magn6tique confirme ce contexte trds humide.

Dans la couche C3, cette humidit6 semble devenir
moins importante, m6me si certains blocs calcaires pr6sentant
des encro0tements carbonat6s 6voquent une possible humidi-
t6 rdmanente. Au sein de la grande faune, la pr6sence du cerf,
qui est g6neralement associe d une ambiance humide, plaide
sans doute dans ce sens.

Le paleoenvironnement sugg6r6 par les €rudes de la
couche C2 monffe une am6lioration discrdte des paramdtres
climatiques. Parmi ces demiers, l'augmentation de I'humidi-
td est peut-etre le plus sensible. En exoscopie par exemple, les
grains de quartz montrent les stigmates d'un transport 6olien
suivi d'une 6volution en milieu aquatique. La malacofaune
r6vdle la pr6sence d'une espdce Bithynia tentaculata, vivant
aux abords imm6diats des eaux calmes. Le cerf et le sanglier,
parmi la grande faune, confirment une certaine humidit6.

La couche C1 pr6sente un cailloutis d la surface duquel
on n'observe pas de stigmates li6s au transport 6olien mais
quelques plages de dissolution. Ces demidres indiquent une
humidite relative peut-Ctre li6e d des ph6nomenes post-ddpo-
sitionnels. Les r6sultats de I'etude malacogique d6peignent un
milieu arbord clair et frais que confirme la prdsence de
Cepaea nemoralis et Helix aspera.

Enneigement et gel

Totalement absente de la couche C4, I'action de I'altemance
gel-d6gel est particulidrement sensible dans la couche C3. Les
nombreuses hssures visibles dans I'epaisseur de la matrice
argileuse sont r6vdlatrices du ph6nomdne altem6 du gel et du
degel. La flore, domin6e par les Ast6rac6es, est pauvre en
espdces. Elle est caract6ristique d'un paysage classique du

Tardiglaciaire. Parmi la microfaune, le Souslick inf6odd aux
steppes (C. supercil iosus), le campagnol des champs
(Microtus arvalis et Awicola terrestris) vivant en haute altitu-
de, sont des animaux fr6quentant des espaces ou les actions
du gel sont intenses. Patmi la grande faune, le reune, le bou-
quetin, I'isard et le cheval forment un cortdge d'espdces de
contexte arctique. La malacofaune de cette couche evoque
6galement un milieu d tendance froide marqu6e.

La couche C2 semble voir I 'action du gei s'estomper,
m€me si la matrice argileuse montre encore des cassures
nombreuses sans dvolution post6rieure. Cette remarque va
dans le sens d'un adoucissement du climat par att6nuation des
conditions les plus rigoureuses. La grande faune, identique ir
celle de la couche C3, n'indique pas de changement nrajeur.
La microfaune pr6sente un intdressant mariage d'especes f)'oi-
des et d'autres fr6quentant les zones plus m6ditenan6ennes.

Enfin dans la couche Cl. I 'absence de fissures dans la
matrice argileuse et les caractdres extemes des blocs calcaires
montrent que les dpisodes de gel deviennent exceptionnels a
ce stade. Les donn6es biostratigraphiques pr6sentent une
microfaune et une malacofaune 6voluant en milieu temper6.

Vent

Durant les 6pisodes froids, la faiblesse des tempdratures est
souvent associ6e a la presence de vents qui soufflent aux mar-
ges des zones glac6es ou ennetgdes.

La dimension plus ou moins importante du phenomd-
ne venteux peut Ctre mesur6e d I'aide des stigmates que les
surfaces des grains ont enregistr6s. Seules les couches C2 et
C3 ont montr6 un tel processus. Les facettes des quartz bi-
pyramid6s portent des traces de chocs r€sultant d'un transport
6olien.

Pour sa part, la granulom6trie indique, parmi les mate-
riaux de la fraction inf€rieure d 2 mm, un bon tri des mate-
riaux fins. Ce fait est 6galement l ie d I 'action du vent.

Caract6ristiques pal6o96ographiques et pa16o6-
cologiques

Les pal6oenvironnements naturels sugg616s par les diffdrentes
analyses sont de trois types: des paysages rocheux. des
milieux d6couverts et des fonds de vallee.

Il convient de dYff6rencier les tableaux qui relevent des
seuls assemblages naturels (sedimentologique, susceptibilite
magn6tique, palynologique, microfaunique, malacologique)
de ceux inherents d des choix anthropiques (anthracologique,
faunique).

Paysages naturels restituis

Dans la couche C3, la prCsence dans le cortige de la malaco-
faune de Cochlostoma patulum et Chondrina avenacea, espd-
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Figure I. Distributions propos6es respectivement pour le bouquetin, le renne et le cerfdans le pal6oenvironnement.
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ces rupicoles de milieu ouvert, colrespond bien aux espaces
rocheux de I'environnement imm6diat de Ia cavit6. Les pollens
temoignant d'une flore glaciaire appauvrie peuvent provenir
des larges surfaces d'erosion constituant les plateaux domi-
nants de ce paysage (Planal de la Jasse du Mouton, Serre d'en
Mouysset, Planal de I'Achartell). Sur ces zones plates au relief
relativement accident€, les campagnols (Microtus awalis et
Arvicola terrestis) et le Souslick ont pu vivre durant l'6pisode
froid. A I'abri, au fond de la vall6e de la Cassenove, le long du
ruisseau de la Milldre, quelques rares pins pouvaient pousser.

Dans la couche C2, la presence de I'espdce Bithynia
tentaculata, gast6ropode aquatique d'eau douce calme,
6voque la proximit6 d'eaux stagnantes. Le ruisseau des

"..-;-J

10 km
l--l

limite d'etat
. . . . . . . .  l im i te  de  d6par tement

Conques, affluent de la Milldre, qui coule d quelque 20 m en
contrebas de la grotte a pu abriter ce petit animal dans des
vasques d'eau douce au creux des marmites de gdant qui se
succddent au fond de son lit.

Paysages restituis sur la base des actions antltopiques

Ces paysages sont 6voqu6s par le biais des actions de pr6da-
tion de I'homme en direction du milieu veg6tal ou animal. La
pr6sence d'une espdce de gen6vrier identifi6 parmi les char-
bons d'un foyer fait r6f6rence aux activites de ramassage du
bois. Ce v6g6tal robuste est un colonisateur d'espace colli-
n6en. On I'imagine assez bien poussant sur les 6boulis de
pente des reliefs karstiques proches de la grotte.

+

tt4



Couche 3

i

o
(l.

I

o

4

0

1 4

1 2

1 0

- 3 e
;
! A' 6 -
c

4

0

oo_OOOO
Couche 2

ooooo

5 1 0 1 5 2 0

Rang dos espoces

Figure 2. S6quence de cdnogramrnes pour les faunes de la grotte des Conques

La grande fauue permet d'apprdhender des paysages

plus larges que I'homme, au cours de ses qu€tes, a pu parcou-

rir. Le bouquetirr et I'isard, especes speciliquement rupicoles,
ont pu frequenter les falaises qui dominent la vall6e de la

Cassenove et plus loirr le massif des Corbiires orientales (fig.

l). Le cerf hante uIr errvironnement folestier absent de nos
jours du proche euvironnemellt de la cavit6. Aucun taxon dans

I'analyse palynologique n'6voque dans les couches C3 ou

m€me C2 la proximitd ancienne d'un quelconque espace

bois6. On peut donc estimer que cet allimal est le marqueur

d'un envirouneutent plus €loign€ fr'6quent6 par les chasseurs

rnagdal€niens. On estime raisoturablement qu'd une distattce

d'une tretrtaine de kilomdtres eu direction des versants bois€s

du trront Canigou le cerf a pu trouver un dcosyst€nle propice

d sa survie.

Le cas du letrne est assez semblable i celui envisag€
pour le cerf, il fr6quente lui aussi un autre biotope que celui
qui devait exister d l'€poque dans le proche envirounement

de la cavit6. Ce petit ceryid6 est adapt6 aux espaces d6gag6s,

on le conQoit donc mal 6voluant dans le fond des vall€es

karstiques des Corbidres orientales. Il a toutefois pu migrer

le long de la vall6e du Verdouble empruntant l'axe nord-sud
paralldlement d I'espace littoral trds ddgagd ir cette 6poque.

Peut-€tre a t'il ete chass6 dans la plaine du Roussillorl ou

simplement le long de la large bande c6tidre d€gagde par le

recul marin li6 au ph6norndne d'isostasie glaciaire ? Le che-

val et I 'aurochs dependent sans doute des tn€nres l ieux d'ac-

tivit6 cyn696tique.

Synthise des paldoenvironnements

Le remplissage stratigraphique de la grotte des Conques per-

met de restituer l'dvolution paldoenvironnementale des envi-

rons de cette cavit6. La couche C4 montre tous les caracttres

d'une fonnation en milieu chaud et humide. M€me si I 'on

peut ddplorer I'abseuce de date pour cette couche C4' le fait

que I'ot.t ait d6couvert des fiagments datds de plancher stalag-

mitique (C lB) dans sou dpaisseut' llous €ngage i synchrotriser

cet dpisode chaud et humide avec le stade 3 ou 5. Une lacune

stratigraphique lte permet pas de suivre plus ptdcisement Ie

devenir de cet 6pisode chaud et humide.

La couche C3 montre un paysage ouvett au seitt

duquel rdgnent des conditions climatiques rigout'euses. La

date de 14.320 + 140 BP dvoque l'6pisode froid et sec du

Dryas ancien. Sans ruphrre, la couche C2 reflite le nl€me

environnement froid avec une am€lioration sensible' Sa date

de 13.310 + 140 BP correspond dr I ' interstade de Btil l ing

Dans les deux couches, certains indices, telles les zones alt€-

rdes d la surface de blocs ou la pr6sence du cerf, indiquent un

gradient dans I'hurnidit€ de C3 base vers C2 sommet' Il
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conviendra de pr6ciser la part incombant aux phenomdnes
d'alt6ration post-d6positionnelle qui viennent peut-etre biai-
ser la vision d'ensemble. Le tableau dress6 pour le pal6oenvi-
ronnement de la grotte des Conques correspond assez bien d
celui observ6 par Fr6deric Bazile en Languedoc oriental. Cet
auteur y reconnait que "le Tardiglaciaire apparait comme une
periode g6neralement froide, de plus en plus humide, avec un
maximum d'humidit6 vers 12.500 BP." Il interprdte ces don-
n6es comme la preuve de la mise en place "d'un rythme sai-
sonnier plus m6ditenan6en, induisant une p6riode humide
hivernale en saison froide" (Bazile & Monnet-Bazile 2000).
La succession des couches C2 et C3 pourrait, dans ce cas, for-
maliser la mont6e de I'humidit6 au sein d'un dpisode clima-
tique dont les d6buts sont froids et secs.
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C-mche I (louche 2 Couche 3 t-os {n,i&}
Bos Drii l isenius i . l0
9ouus caba l lus 2.88
?eruus elaphus 2.1 |
Qansifer tarandus '76

9us scro{a .10
,aDra Dvrenarca 0.87
iaieo tatarica 0.7 |
\uptcapra ruptcapra 0.01
)ryctolapus cuniculus 1_16
I i te I lus superc il iosus 5 6 7
4nicola sapidus l 2
4micola terreslris 4.78
Talpa europea 1. i0

"-l iomvs ouercinus 4.28
i l t s  s l i s {.26
Microtus agrestis t 9 7
Chiononys nivalis 3.85
Microtus arvalis J . J )

4oodenus sv lva l i cus 3.25
Crocidura russula 2.26

Tableau 2. Distribution des mammifdres (ir I'exception des carnivores et des chiroptdres) dans le remplissage de la grotte des Conques.
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MATERIAUX PROVEI{ANT DE LA
rej 4)

Henry BAILLS et Pierre CAMPMAJO

SERIE CAMPMAJO

Nous avons evoque plus haut les conditions de consti-
tution de cette s6rie. La pr6sence de pieces de faibles dimen-
sions, telles les lamelles n dos (ILld C2: 44 % et ILld C3 =

57,14 %\ indique que le ramassage fut r6alis6 de la fagon la
plus exhaustive possible. Il paraissait diffrcile, par I'etude de
cette seule fraction du mobilier lithique, d'iudividualiser plus
hnement les 2 occupations.

Cet 6tat de fait pourraitjustifier la pr6sentation globa-
le qui en fut faite i ce moment. L'opportunit6 nous fut offer-
te en 1996 de revisiter 60 pidces de la s6rie Campmajo. enco-
re conserv6es au d6p6t de fouilles de Carcassonne. Soucieux
de ne pas ignorer ces mat6riaux, nous les avons exanrin6s
sous I 'angle de la m6thodologie uti l is6e pour I 'ensemble des
objets lithiques des Conques.

Au sein de cette fraction, les produits de debitage font
iargement defaut (18 pidces sur 236). Nous avons pu, par
contre, int6grer les outils dans la mesure oir nous avons 6tu-
di6 42 des 47 outils initialement inventories. Lors du sondage
de 1974, le fouilleur rep6ra les pidces avec un positionnement
tridimensionnel qui nous a permis de les faire figurer dans les
rep16sentations spatiales informatis6es.
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La serie Camprnajo est constitude pal les materiaux rdcolt6s
au cours de la fouille de sauvetage de 1974 (Campmajo
1974). Elle provient de la zone D7 de ce chercheur qui cor-
respond d Ml8 du carroyage de 1992. Elle comprend, en plus
des restes fauniques, un lot de 284 piEces lithiques dont un
percuteur qui ont 6t6 inventori6s et 6rudi6s par D. Sacchi dans
sa thdse (Sacchi 1986).

Pour pr6senter cette industrie. ce demier a conservd la
partition en 3 couches, suivant en cela les observations sftati-
graphiques effectudes lors du tlavail de terrain.

Il est interessant de comparer la constitution de l'6-
chantil lon dresse ir partir du sondage 1974 (tabl. 1) ir son
homologue (tabl. 2) obtenu apres la fouille exhaustive du site.

Certaines diffdrences mdritent d'6tre notdes et inter-
pretees. Ainsi la couche C2 ( 145 pieces) livrerait quantitative-
ment plus de mobil ier l i thique que la couche C3 (117 pidces).
D'un autre cdt6, ia part respective des outils par rappoft e l'et:
fectiftotal de I'indusnie lithique de chacune des couches dif-
fdre significativement, surtout dans le cas de la couche C3
(16,2 % et  20, I  %).

Ces ecarts peuvent trouver leur explication dans le fait
que l'6tude de la serie Campmajo ne prend en compte qu'un
6chantillon (ZoneDT ou M18) du mobilier lithique de cette
cavit6. De plus, les relev6s stratigraphiques de cette premidre
recherche montrent clairernent que le sondage initial a large-
ment concern6 ia couche C2, mais simplement entam6 la cou-
che C3.
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L'ORIGINE DES MATIERES PREMIERES
DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

Sophie GREGOIRE

L'origine des roches utilis6es pour la fabrication de I'outilla-
ge lithique constitue une source de renseignements indispen-
sables pour approcher certains aspects des comportements
humains d la fin du Pal€olithique. Ces 6tudes permeftent la
mise en 6vidence de strat6gies de subsistance, de d6place-
ments, voire d'dchanges r6alis6s au sein d'un tenitoire dorm6.

La fr6quence des depiacements pounait 6galement
6tre pergue grdce ir la quantit6 de roche (en volume) ramen6e
sur le lieu d'habitat.

L'observation des gites exploit6s d'une part, des 616-
ments du debitage d'autre part, renseigne sur les modalit6s
d'exploitation des diffdrentes roches.

Ces r6sultats sont autant d'indications sur les compor-
tements et modes de vie des populations paleolithiques.

L'origine des matidres premieres de I'industrie lithique
des Conques a dejA 6t6 6voqude i plusieurs reprises sous
forme d'drudes pr6liminaires i diff6rents stades dc la fouille
de la cavit6 (Gregoire 1995, 1996; Moigne et al. 1998). Les
r6sultats d6finitifs sont ici pr6sent6s.

Le mat6riel6tudi6

Les objets lithiques pris en compte dans cette 6tude sont uni-
quement les pidces attribuables aux seules couches d'occupa-
tion magdal6nienne, c'est-d-dire les couches C2 et C3 identi-
fi6es dans la cavit6. Seules les matidres premidres min6rales
ayant subi une action de taille ont 6t€ consid6r6es. Nous avons
volontairement ecart6 de cette 6tude les pidces provenant des
couches Cl (protohistorique) et C4 (sterile), dont la position
rdsulte certainement d'un phdnomdne de remaniement naturel
(infiltration d'eau ou terrier d'animaux), ainsi que les pidces
provenant de differentes zones remaniees (surface, couloir,
alcdve, nettoyage de coupe du sondage). Les pidces attribuees
i un niveau d'occupation rep6r6 sont au nombre de 987. Cet
effectifregroupe donc les objets lithiques provenant des cou-
ches C2 et C3.

Etat de conservation du matEriel

Les produits lithiques des couches C2 et C3 sont dans l'en-
semble en bon 6tat de conservation. Les roches taill6es ont
gard€ leur forme, les angles et les tranchants ne sont pas
6mouss6s et leur aspect macroscopique, coloration et texture.
ne semble ni modifi6 ni altdre. On doit cependant faire une
mention sp6ciale pour un sous-type de silex nomm6 SCHTI.
Ce silex est syst6matiquement recouvert d'une patine blanche
totale, souvent 6paisse, qui masque la couleur originelle de la
roche ainsi que sa texture. Cette patine blanche opaque, tres
lisse, donne un aspect de porcelaine aux pidces qu'elle recou-
vre. Elle est le t6moin d'une forte desilicification de la roche
entrainant une perte de poids considdrable. Cette alteration est
le r6sultat de la migration de la silice du ceur de la roche vers
sa surface, provocant la transformation du silex en poudre
blanche. Elle se retrouve sur 388 pidces de I'indusnie magda-
l6nienne et constitue la seule v6ritable alteration au sein de la
s6rie lithique. EIle est d'une part un obstacle d la determrna-
tion du type de silex qu'elle recouvre et fausse d'autre part les
donn6es pond6rales recueillies pour les pidces fabriquees en
silex SCHTI. Toutefois la pr6sence partielle de ce lype de
patine sur des pidces s'av6rant identifiables nous conduit d
penser que cette patine ne se d6veloppe que sur deux types de
silex ciont I'origine a 6t6 identifi6e.

D6termination macroscopique des roches taill6es

La d6termination des diff6rents types de roches presents dans
I'industrie fait apparaitre une grande diversite de matieres
min6rales. En effet, 12 grandes familles de roches sont pre-
sentes (tabl. l).

Parmi celles-ci plusieurs types ont 6t6 distingu6s (tabl.
2). On compte au total 29 sous-types diffdrents (fig. 1).

Les matidres premieres les plus courantes sont les
roches siliceuses s6dimentaires (98 %). Sur un total de 978
pidces, 954 sont en silex ou roches assimil6es fiaspe, lydien-
ne, chail le, calc6doine) (hg. 2:1). Ces roches sil iceuses s6di-

t23



rnatreres Dremreres
nombre de pieces pords en g

TV DES sous  - lY  Des

calcaire CALC 566
qres @ 22.9

gres quartzte
cQl
c{.)6

3.79
1 9 3

q uarlz

QCs
QHl0
QH l0
QH2
QH3
oL9

I
2.48
0.37
2.48
2.77
657

mame schisteuse GM 51.49
tas  De SJ I1 l 8 67 87

Iydienne SL3 5 5 0 8
s i lexte SLXT 7 4.63

ca lcddo ine

SCA LI
SCAL2
SCAL5

I

7
:

0.4 r
I 1.96
)  / d

s  i lex

SCHTI
SCHT3
SCHT4
SCHT5
SCHT6
SCHT9
SCHTIO
SCHTI2
SCHT'I 3
SCHT I4
SCIITI6

188
l l
l 5 l
58

19.1
9
l 4
J

3
l 5

374 t6
t 8 l 2

247 65
t89.42

51.1 55
I  1.54

l t
2.93
37  17
40  12

cha i l le SHA20 t 0 7 7 4
ind etermine i nde t 6 4 l 7 1

Figure I. Effectif et poids des types et sous-types de materiaux
lithiques identif i6s.

mentaires sont r6parties en 12 sous-types diff6rents notds
generiquement SCH'I (t ' ig. 2:3-4), distingu6s les uns des au-
tres sLrr la base de criteres macroscopiques choisis tels que la
couleur, la texture, la nature du cortex. le litage, les zonations
et la patine. Des radioiarites telles le jaspe ou la lydienne ont
et6 utilisees en quantit6 non negligeable, c'est 6galement ie
cas de la calcedoine et la chaille qui ont servi ir la realisation
de quelques pidces l ithiques. Dans certains cas (fig. 2:l), tou-
tes ces roches siliceuses, aux propriet6s physiques sembla-
bles, sont rassembl6es, par opposition avec certaines roches
cristallines ou s6dimentaires, entrainant alors un traitement
tec hnolo gique different.

Des mat6riaux, comme le quartz ou le grds quartzite,
ont 6t6 utilis6s en trds faible quantit6 pour la fabrication de
petits eclats. Des 6l6ments trds rares ont etd taillds dans du
calcaire, du grds et des marnes schisteuses (tabl. 3).

D6termination des provenances des roches par
l' 6tude p6trographique

Des lames minces pour l'6tude pdtrographique ont 6t6 r6ali-
s6es dans certains sous-types de silex de I'indusrrie et dans les
6chantillons correspondants pr6lev6s dans I'environnement
actuel. Cette m6thode comparative a permis de confirmer des
provenances, d6jd envisag6es e la suite de i'approche macros-
copique et d'en infirmer d'autres. La description des critdres

petrographiques se base sur la classihcation de Dunham
(1961) modifide par Charollais et Davaud (1976) en ce qui
concerne la p6trostructure des microfacids. Ce r6f6rentiel
realis6 pour les calcaires compos6s peut s'adapter d la des-
cription d'une roche s6dimentaire telle que le silex qui est
constitu6 d'une matrice ou d'un ciment (silice) et d'dldments
figurds (fossiles, pellets, cristaux de quartz...).

Description p6trographique des silex de l'indus-
trie lithique

Les sous-types de silex reconnus dans la s6rie lithique arnsi
que les radiolarites et la chaille etudies en lame mince au
microscope polarisant permettent de degager, pour la plupart.
des caractdristiques essentielles i la recherche de leur prove-
nance (tableau 4).

Les roches disponibles dans I'environnement actuel

Les ressources dans I'environnement immidiat (zone
locale, de 100 m d 5 km sutour de la grotte)

La grotte est creus6e dans un massif calcaire Barrdmo-Aptien
de I'extremit6 orientale des Corbidres. Les ressources min6ra-
les dans les environs imm6diats de la srotte sont tras limitees.

A environ 500 mdtres de la grotte, du silex est present
en position d6tritique. Il s'agit d'un silex de qualite moyenne,
gris mauve translucide, pr6sentant une patine blanche inegulid-
re. Il semble correspondre au type SCHTI4 pr6sent en trds peti-
te quantit6 dans I'industrie des Conques. Ce mtme silex existe
en position primaire e I km de la grofte vers le sud, dans des
marnes d orbitolines d'ige aptien (gite d'Attrape Counils).

Les grds, les quartz et les grds quartzites peuvent pro-
venir des formations oligocenes de Paziols accessibles d 2 km
de la grotte ou des alluvions de la riviere la plus proche, le
Verdouble, accessible ir environ a km (fig. a).

Un silex est exploitable e 4 km au maximum de la grot-
te, sur les terrasses de cefte m6me rividre au nord du village de
Tuchan (Aude) (fig. 4). Ce silex beige brun d'assez bonne qua-
lite, se trouve en position secondaire sur ces terrasses, sous
forme de rognons de petite taille. Macroscopiquement, il sem-
ble conespondre au fype SCHT6 pr6sent dans I'industrie.

Dans la direction opposee, vers le sud-est, i 5 km de la
grotte, une nouvelle matidre premidre est disponible en gran-
de quantit6 dans un c6ne de d6jection implante au d6bouchd
de ravins qui entaillent le massif des Corbidres m6ridionales
(fig. a) (gite de Montpins, La Joliette). Ces rognons de silex
de qualite trds variable (parfois m6me de chaille) se pr6sen-
tent sous forme de nodules ou de plaquettes de dimensions
modestes (environ 7 d 8 cm de long pour 3 d 4 cm de large).
Ils sont associ6s i des 6lements de d6bitage attribuable au
Moustdrien et au Paleolithique sup6rieur. Le gite en place a
6te reper6 recemment (Gr6goire 1999) e 600 m au nord-ouest
du c6ne de d6jection dans le ravin de la Rapigne. Le silex y

t24



tr Silex et roches
siliceuses

I Autres roches

4 0 0

3 5 0

-. 30()

t : o o
5  t s o

1 0 0

5 0

0

sous- types  de  s i lex

sous- types  de  s i lex

Figure 2. l. Diagramme sectoriel montrant la part des roches siliceuses dans I'ensemble du stock lithique; 2. Zones de provenance des mare-
riaux lithiques des couches C2 et C3;3. Histogramme des effectifs des diff€rents sous-types de silex; 4. Histogramme en pords des diffdrents
sous-types de silex.
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est englobd dans un calcaire blanc a rudistes (Urgonien sup6-
rieur) du Gargasien inf6rieur, sous forne de plaquettes dans le
niveau sup€rieur de la formation et de petits nodules ovoides
dans le niveau sous-jacent. Macroscopiquement ces silex peu-
vent correspondre aux sous-fypes SHA, SCHTI et SCHT4 de
I'industrie magdalenienne des Conques.

Trois sources d'approvisionnement se trouvent a
moins de 5 km de la grotte, c'est-d-dire dans la zone locale,
aussi appel6e (espace domestique 6largi> (Geneste 1985;
Turq 1992), defini comme I'espace dans lequel les hommes se
d6placent rdgulierement autour de leur lieu de vie. Cet appro-
visionnement dans I'espace domestique elargi conespond
incontestablement e l4 types de matieres premidres et a envi-
lon 80 pidces de I ' industrie (f ig. 3:l).

Les ressources dans la zone intermidiaire Ge 5 d 20 knt
autour de la grotte)

Le jaspe SJl4 provient du synclinal .de Villefianche de
Conflent. Il a pu €tre ramass6 soit sur les terrasses pliocdnes de
Vinga (fig. 4), en position d6tritique (a0 km) soit sous forme
de galets dans les alluvions de la T€t, au niveau de P6zilla de
la Rividre ou de Millas, i une distance plus proche de la grot-
te (15 km). La demidre hypothdse semble la plus raisonnable
si I'on considdre la pr€sence, actuellement, de nombreux
galets de jaspe sur les hautes et moyennes terrasses de la T€t.

Les lydiennes SL3 sont presentes i S6gure dans

l'Aude sous les formations du St6phanien, dans le Carbo-
niftre ir environ l5 km de la grone (fig.4).

L'approvisioruement dans la zone intemr6diaire est
inquantif iable en ce qui concerne le silex patind SCHTI,
cependant nous pouvons envisager qu'i l  corresponde a deux
types de matidres premidres le jaspe et la lydienne, (radiolari-
tes), i environ 40 pieces (4 % de I ' industrie l i thique) et a
64,20 g de matrere premidre au minimum (figs. I et 3:l ).

Les ressources de lo zone iloigrrte (uu deld de 20 km)

Des secteurs plus lointains ont fourni la grande majorite des
materiaux exploites. l-es silex SCHTl. SCHI',3. SCH-f4.
SCHT5, SCHT9, SCHT10, SCHTl2 et les calc6doines, pro-
viennent des formations oligocenes cie Roquefort-des-
Corbidres et des formations miocdnes du bassin de Bages-
Sigean (Aude) (fig. a) Plusieurs gites y offrent diff6rents
types de silex. Ils se situent entre 30 et 37 km de la grotte. Les
silex rep6r6s sur ces gites se pr6sentent sous forme de bancs
continus, de plaquettes fines, de petits rognons ou encore sous
forme de gros blocs et de grandes dalles. La qualite de ces
sous-types de silex varie 6norm6ment d'un gite i I'autre ainsi
qu'au sein d'un mdme gite. Parmi eux, un gite semble avoir
jou6 un r6le primordial durant les periodes pr6historiques et
notarrunent au Paleolithique sup6rieur. Il s'agit du gite du
<Roc de Felix> sur la presqu'ile du Doul au nord-est de
Peyriac-de-Mer dans I 'Aude (Gr6goire 2000). Le silex s'y
presente sous forme de blocs et de dalles m6triques, de forme
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Figure 4. Localisation des diff6rents gites de matidres premieres
connus des occupants des Conques: l. Mil las, 2. Pezil la-La-Rividre,
3. Attrape Counils (Tautavel),4. Tuchan, 5. La Cassenove (Vingrau),
6. Montpins, La Joliette (Espir_a-de-l'Agly), 7. Sigean, 8. Ponel, 9.
Roquefon-des-Corbidres, 10. Etang du Doul (Peytrac-de-Mer), ll.
Presqu'ile du Doul (Peyriac-de-Mer).

rectangulaire, soit en filon dans le calcaire miocdne encais-
sant soit sous forne d'accident isol6. Les dalles et blocs sont
visibles i partir de la c6te 35 m jusqu'd la c6te l0 m au des-
sus du niveau de la mer.

Beaucoup d'entre eux sont actuellement empil6s en
bordure de vignes d'oir ils ont 6td extraits. L'aspect du silex
diffbre i chaque bloc ainsi qu'au sein d'un m€me bloc. Tantdt
trds fin et de couleur brun translucide tant6t plus grossier, gris
beige, il presente des aspects macroscopiques trds divers et
trompeurs car I'on pourrait croire, une fois debit6 en mor-
ceaux, qu'il s'agit de silex d'origine totalement diffdrente.
Plusieurs sous-types de silex identifi6s dans I'industrie sem-
blent provenir de ces gros blocs au cortex 6pais, vacuolaire et
tourment6. Les types SCHT1, SCHT3, SCHT4, SCHT9 et les
calcedoines sont presents dans ces blocs.

Les autres gites proches de celui-ci se situent pour la
plupart dans des calcaires lacustres miocdnes (fig.a). Le silex
de Sigean, signal6 par Masson (1984) visible d <Port-Mahon>
par exemple semble correspondre aux sous-types SCHT4 et
SCHT3 de I'industrie.

Le gite du Lac (Gr6goire 2000) offre un silex qui cor-

respondrait plut6t aux types SCHT5 et SCHT4.

Le gite de Portel (Vaquer 1993; Gr6goire 2000)jouxte
les terrasses de la Berre au niveau du lieu dit <Les Mattes>.
Le silex s'y prcsente sous forme de dalles, rl pourrait cor-
respondre aux sous-types SCHT 4 et SCHT l.

Le gite de l'6tang du Doul a l'est de Peyriac-de-Mer
(Masson 1984; Gr6goire 2000), offre des petits nodules et
rognons de silex SCHT5. Enfin le gite de Roquefort-des-
Corbieres (Wilson 1986; Gr6goire 2000), le plus au sud, se
situe dans un calcaire lacustre oligocdne en bordure de
I'Autoroute A9. Le silex reper6 sous forme de bloc plutot
arrondis, parfois de plus d'un mdtre de diamdtre, presente des
aspects diffdrents et peux correspondre aux types SCHTI et
SCHT4. Les types SCHT10,  SCHTl l ,  SCHTi2 et  SCHTI6
exrstent aussi sur ce gite. Ces silex de couleur miel, souvent
zon6s de l'ouge ou de jaune, se pr6sentent sous forme de petits
nodules legdrement dmoussds ou de plaquettes dpaisses (7 i 8
cm d'6paisseur) au coftex crayeux,

Le silex SCHTI3 peut provenir d'un gite plus eloigne,
celui de Fontfroide ir I'ouest de Narbonne dans l'Aude, ir
environ 40 km de la grotte (fig. 4). Ce gite offre un silex
opaque brun noir d zonations rdgulieres form6es de petits
pointi l les plus clairs.

Ce type d'approvisionnement dans la zone 6loi-qn6e
est le plus important de tous. I l repr6sente environ 900 pid-
ces dans I ' industrie (f ig. 2:2), tail ldes dans 12 sous-types
de silex distincts qui sont issus pour la plupart des m€mes
gites.

R6sultat des comparaisons p6trographiques des
roches de I'environnement avec celles de I'in-
dustrie magda16nienne

C'est grice i la comparaison des sffuctures microscopiques et
d une certaine connaissance des ressources min€rales de I'en-
vironnement actuel que ces recoupements ont ete possibles.
Les provenances des mat6riaux lithiques taill6s par les mag-
dal€niens de la grotte des Conques sont assez diverses et sont
situees en grande parlie au nord-est de la grotte. Les ressour-
ces principales sont toutes incluses dans la zone eloign6e de
la grotte, c'est-d-dire d plus de 20 km. Inversement les matid-
res premidres les moins couranunent utilis6es sont r6parties
dans la zone locale (de 500 m i 5 km) et la zone intermddiai-
re (de 5 km e l0 km).

L'origine des matiires premiires par couche

L'individualisation de deux couches distinctes d'un point de
vue s6dimentologique et arch6ologique, rep6r6es durant la
fouille, a permis de mettre en 6vidence deux p6riodes d'occu-
pation rattachables au Magdal6nien supdrieur (C2) et au
Magdal6nien moyen (C3). La pr6sence de ces deux couches
justifie dans le cas pr6sent une 6tude de I'origine de la matid-
re premidre de fagon s6par6e.
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La couche C3

Dans cet ensemble attribu6 au Magdalenien moyen, toutes les
roches pr6c6demment cit6es ont quasiment 6t6 utilisees. Il
semblerait que les ressources de la zone locale soient toutes
exploit6es (fig. 3:2). Les plus repr6sent6es restent cependant
les ressources de la zone 6loign6e. Ne sont cependant concer-
n6es que celles se situant i moins de 40 km. Les gites les plus
proches ont 6te exploit6s (Cassenove, 500 m; Attrape Counils,
I km; les formations de Paziols, 2 km et les terrasses du
Verdouble,4 km). Le srlex SCHTI3 de Fontfroide, par exem-
ple, n'est pas utilisd dans cette couche.

La couche C2

Cette couche a et6 attribu6e au Magdaldnien supdrieur. Les
matieres premidres disponibles dans la zone locale sont qua-

siment absentes de cette couche. Le silex SCHTl4 disponible
ir 500 m de la grotte n'est plus utilis6. Seules les ressources
lithiques des zones au-deli de 7 km semblent explcit6es
intensivement. Un nouveau type de silex apparait, le
SCHTl3, celui de Fontfroide d 40 km environ (fig. 2:l).

Nous pouvons constater une 6volution dans I'exploita-
tion des ressources min6rales de I'environnement de la cou-
che C3 i la couche C2.En effet. dans la couche C3 les matid-
res premidres de provenance locale sont plus nombreuses que
dans la couche C2 orh elles tendent ir disparaitre au profit des
ressources lithiques des zones 6loign6es. Ces demidres voient
leur nombre augmenter sensiblement (fig. 3).

L'industrie de la couche C3, fabriqu6e i partir d'un
panel de roches locales plus foumi que celui de la couche C2,
ddnote un certain comportement opportuniste quant au choix
de la matidre premidre. Ces constatations sont peut-Ctre inh6-
rentes ir la duree d'occupation du site. La quantite d'objets
pr6sents dans la couche (C3) semble t€moigner d'une occupa-
tion saisonnidre de dur6e relativement longue, pendant
laquelle le ravitaillemeut en silex de bonne qualit6 demande
des deplacements cons6quents (de 30 d 40 km) pouvant 6tre
evit6s par un ravitail lement local.

L'industrie de la couche C2 n'a ete fabriqude qu'2t
partir de matieres premieres disponibles au-deld d'un rayon
de 7 km autour du site. Dans ce cas, les choix de matidres
premieres semblent motiv6s par les qualit6s physiques des
mat6riaux (pr6sence des silex de meilleure qualite dans la
zone 6loign6e) et leur abondance sur les gites (presence des
gites les plus importants en volume exploitable dans la zone
6loign6e). L'exploitation semble se sp6cialiser, seuls les
silex lacustres des formations oligocdnes et miocdnes sont
uti l isds. Cette constatation peut €tre la cons6quence d'une
occupation plus brdve de la grotte au Magdal6nien final par
rapport au Magdal6nien moyen, sans phase d'approvision-
nement local. Ce sch6ma refldte aussi une volont6 de n'uti-
l iser qu'un seul mat6riau, le silex, ou des roches aux quali-
t6s physiques 6quivalentes (radiolarite). L' inventaire des
roches utilis6es dans les deux couches met donc en eviden-

ce des diffdrences notables qui debouchent sur deux sche-
mas d'approvisionnement diff6rents. Ces resultats vont dans
le m€me sens que ceux obtenus par l'6tude typologique des
deux couches qui a permis de distinguer deux cultures sen-
siblement diffdrentes,

Conclusions

L'occupation magdaldnienne des Conques montre que la
matidre premidre la plus utilis6e dans I'industrie est le silex,
suivi des radiolarites. Les roches les moins courantes sont les
quartz, les grds et les grds quartzites suivies enfin des calcai-
res et des mames.

Les m6thodes de p6trographie classique ont permis de
rattacher chaque roche de I'industrie lithique d son lieu de for-
mation au sein d'un territoire de 40 kilomdtres de rayon.

Certaines roches provenaient de gites connus (Masson
1984; Wilson 1986; Vaquer 1993), d'autres de gites plus
r6cemment d6couverts (Grdgoire 2000; Barsky & Grdgoire
2001).

La localisation de I'origine de chaque roche utilis6e
pour la fabrication de I'industrie lithique de la grotte des
Conques, d6limite un territoire de circulation autour de la
cavit6 qui ne s'etend pas au-deli de 50 kilomdtres, aucun
materiau r6ellement allochtone n'a ete utilise (fig. 4).

Ce comportement differe de ceux observ6s jusqu'd
pr6sent en contexte pyr6n6en. Les travaux r6cents concemant
ces regions (Aridge et Pyr6n6es centrales) mettent en 6viden-
ce des d6placements sur de longues distances (plus de 100
km) li6s d l'6conomie des matieres premieres (Simonnet
1998; Lacombe 1998; Grdgoire d paraitre). Les roches utili-
s6es dans les industries magdal6nierures des grottes des Egli-
ses, de La Vache et de Rhodes II temoignent de contacts rdgu-
liers avec les r6gions p6rigourdines et bergeracoises au nord
et au nord-ouest, ainsi qu'avec les Corbidres maritimes (gites
miocdnes) et le nord du Tarn (gite du Verdier) (Simonnet
1998). Le Magdal6nien moyen de la grotte du Portel en
Aridge a r6v6l6 des contacts avec la rdgion du Tarn attest€s
par la presence de silex des calcaires de Cordes provenant
probablement des gites oligocdnes du Verdier (Gr6goire
2000). Les industries magdal6niennes de sites d'Enldne et du
Moulin d Troubat comprennent respectivement une quantite
importante de silex allochtones (63.73 % et 27 .74 %o) prove'

nant de r6gions 6loignees des Pyren6es centrales (Nord de
I'Aquitaine, Hautes Landes, Bergeracois, r6gion du Tarn et
Corbieres marit imes) (Lacombe 1998).

Le systdme d'approvisionnement observ6 d la grotte
des Conques se d6marque assez radicalement des autres sites
contemporains, certes situ6s pour la plupart dans un contexte
plus montagneux que celui de I'extr6mit6 des Corbidres.
Puisqu'il semble que les Magdaleniens des Conques aient
port6 leur choix sur des roches plutOt "locales", n6gligeant les
matdriaux situ6s au-deld de 40 km.
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calcarre

gres q uartzte 0 uanz

marne scnrsleuse laspe
lv d ienne s i lelste

ca lced o ine s ilex
cha i l le rndetermin d

Tableau l.

SCHTI I  Sr lexa parrne tota le b lanche (souvent indeterminable)
SCHT3 I Silexgris d zonarions inegulieres
SCHT4 |  Si lexbrun t ranslucide t res f in
SCHT5 |  Si lex manon chocolar  p lus ou moins rranslucide
SCHT6 |  Si lexgr is berge plus ou mcins t in
SCHT9  |  S r l e rg r r sa rnc l us rons
SCHTI0 I  Si lext in pat ine rosd a rouge
SCHTII  I  Si lex f in pat in i  d zonat ions paral ld les rouges
SCHT 12 |  Si lext ln par ine d zonat ions paral le les launesJ  P 4 t o i l r E J  J 4 s ' . s r

SCHTI3  |  S i lexopaque brun  no i rd  zonat ions  sous  cor t i ca les
SCHTI4 |  Si lexgns mauve t ranslucide i i  patrne grenue el  d inc lusions
SCHTI6 |  Si lexrnie l  p lus ou moins f ln opaque ou rranslucide

Sl- lA I  Char l le b lanche crdme a grains grossiers
SJ l l  I  Luspe brun zond rneguheremcnl
Sl-l I Lidrenne noire legdrenenr lissuree

SCALI I  Calcddorne laune
SCA L2 |  Ca lcedo ine  c la i re  opn |gr . . r , .

SCAL5 |  Ca lccdornc  qr rsc

SLXT I Silexjre

Tableau 2.

QC5 |  cr isra l  de roche tacetr t j
Q l t l 0  I  quanz  h \  a l r n
QHI I  quanz blanc la i teuxa veuxtransparents
QH2 |  quanz hl  ahn bleure
QHI I  quanzhlal in gr is  f issLrrc
QL I  quanz la i reux

CQI I  gres quanzi te gr is  verdi t re rntcace d qrarn l in
CQ6 |  gres quanzi te brun i r  grains t lns par lb is a t l lons de quanz

Tableau 3.

Types  de  s i l ex Structure Elemcnts figurds M ic ro l oss r l es Orie ine
SCHTI
SCHT2
SCHT]
SCHT4
SCHT5
SCHT6
SCI{-I9
SCH-I  IO
SCHT I  I
SCHTI2
SCHT I 3
SCHTI4

SHA
SJ I4
SL3

Packs tone
W ackstone
W ackstone
W ackstone
W ac ks tone
Packs to ne

Wacks tone
W ackstone
Wacks tone
W ackstone
Wacks tone
M uds  t one
W ackstone
Packs to ne
Packstone

Pigmentat ion fenugineuse
aucun

Cristauxde calc i te
Pigmentat ion tenugineuse

1'aches d'orydes de l'e r
aucun

Pigrnentat ion I 'enugineuse

aucun
No mb reux min d rau x o paq u es

Cristauxde calc i te
Lrts d 'orydes de t t r
Grains phosphat is

Ddbns d 'ech incdermes

Charoph l  tes .  os t racodes

Charophv  tes .  os t racodes

C h a r o p h v t e s .  c s t r a c o d e s

Charophv tes

S p i c u l e s  d e  s p o n g r a r r e s

Charophv  tes .  os t racodcs .  uas  te i rop t tdcs

a u c u t l

a u c u n

a u c u n

a u c u n

Forarnin it ires

a u c u n

a u c u n

Fantdmes de  rad  ro la r res

I m n n e

l acus t re

Iacus l re

lacus t re

lac u s trc

marine

I a c u s l r e

l

?

nulflne

ronnc

manne o6 las icue

Tableau 4.



Types de s i lex Mi l ieu de lbnnat ion,  Age Lieu de lbrmation Lreu de col lecte
) rs tance g i te -gro t te

e n  k m

SCHTI (2 types)

SCHT3
SCHT4
SCHT5
SCHT6
SCHT9
SCHTIO
SCHTI I
SCHTI2
SCHT I 3
SCHT I4

SHA
SJ I4
SL3

c.O.OZ. SLXT. G. M

Calcaire lacustre tertiarre
et  calcaire mar in secondaire

Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre teniaire

Calcaire mar in d '69e indetennine
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire lacustre tertiaire
Calcaire mann secondaire
Calcaire marin secondaire
Calcaire marin secondaire

Carbon ifire
Divers

Bassin de Bages-Sigean ou Feui l la

Sigean ou Roquelbr t
Bassin de Bages-Sigean ou Roquelbr t
Bassur de Bages-Sigean ou Roquelbn

Tuchan
Roc de Fel ix
Roq uefort
Roquelbrt
Roq ue fb rt
Fon ttiorde

Attrape counr ls et  Cassenove
Montpins,  La Jol iet te

Vl let ianche de Conf lent
Segu re

Bassin versaut  du Verdouble

Bages-Sigean ou Feui l la

Sigean ou Roquetbrt
Bassm de tsages-Sigean
Bassrn de Bages-Srgean
Tenasses du Verdouble

Roc de Fel ix
Roquetbrt
Roquetbrt
Roquelbr t
Font t io ide

A t t r ape  coun r l s  e t  Casseno \e
Mon tp rns .  La  Jo l i e t t e

Millas et Pezilla de la Rrviere
Terrasses du Verdouble

Pazrols ou tenasses du Verdouble

l 0 d 3 7 k m e t 8 k m

l0 ou i l  krn
i0 a .i7 knr
J0 a l7 krn
4 a 6 k m
37 km
l l  km
3 l  km
l l k m
40 km

0 . 5 d  l k m
.1.5 a 5 knr
I5 i r  16 krn

4 k m
2 a l k r n

Tableau
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LES MATERIAUX BRUTS OU PEU AMENAGES

G6rard BATALLA

6tude des supports

Parmi les objets lithiques mis au jour dans le remplissage de
la grotte des Conques, seize supports lithiques ont 6t€ retrou-
ves ainsi qu'une plaquette en grds micassd ir l'aspect tout ir
fait particulier que nous 6rudierons separdnrent.

Sur un total de l6 supports lithiques erudies. 7 sont des
galets entiers, 2 des galets fracrures et 7 sont consid6r6s
cornme <informes> d cause de leur nmuvais 6tat de conserva-
tion (tabl. l). On peut cependant penser qu'au sein de ce der-

nier groupe une d6termination plus prdcise pounait €tre pro-

posde, elle ferait alors ref6rence i leur fonne avant altdration.
On peut avancer que sw les 7 supports infonles, un serait un
galet entier, deux des galets fractures, un autre serait un 6clat.

Les trois derniers, d cause de leur etat pulverulent, garderaient

alors la determination <d'infomresr>. Dans la pr6sente €tude,

les 7 supports qualifids primitivement d'<infornres) ne seront
pas integres dans les d6comptes.

Les mat6riaux utilises appaftiennent soit ir la famille
des roches s6dimentaires soit A celle des roches metamor-
phiques. Les premidres sont repr6sent6es par des calcaires
gris micritiques bioclastiques (3 galets entiers) et des grds-

quartzites bruns albiens (2 galets entiers et 2 fracrur6s). Les

secondes existent sous la forme des quartzites (l galet entier),

des schistes m6tamorphiques albiens (7 supports informes) et

du quartz laiteux (1 galet entier).

Les galets sont peu nombreux dans les couches Cl et

C2 des Conques. Ce sont des pieces informes (COL20C2 l6

et CON20C2 22) respectivement en grds-quartzite, en schiste

m6tamorphique et en quartz laiteux. Tous les autres galets ont

6t6 d6couverts dans la couche C3. Un seul (COREM)' en
position remaniee, n'a 6t6 attribue d aucune couche.

L'6tat de conservation de chacune de ces pidces nous a

apport6 des infonnations sur la succession ch,ronologique des

divers accidents qu'elles ont subis. L'observation minutieuse
montre que les 3 galets en calcaire (COLl9C3 107, CON19C3

ll et CON19C3 15) pr6sentent une dissolution du cortex sur

les parties micritiques de leur cortex et une patine blanchAtre
de d6carbonatation uniform6ment r6partie sur une grande

extension de leur surface. Ces alt6rations caracteristiques
d'une longue exposition des calcaires aux eaux m6t6oritiques
indiquent que leur recolte a d0 €tre realis6e parmi d'anciennes
alluvions fluviatiles conune celles du Verdouble dans la val-

l6e de Tautavel otr abondent de telles formations (Batalla

o.c. ) ,

L'exemplaire entier (CONI9C3 15) en calcaire pr6-

sente sur sa face infdrieure, dans la partie transversale distale
droite, un stigmate isole sous forme d'un petit enlevement.
Celui-ci a subi une action corrosive provoquant une dissolu-
tion superficielle des zones micrit iques. Cette alt6ration asso-
ci6e i une forte d6carbonatation lui a confdre une teinte grrs

blanchitre affectant 6galement le stigmate. L'enldvement est

donc ant6rieur ir I'action des eaux m6tdoritiques et n'est donc
certainement pas anthropique. Il devait exister sur la pidce

avant son transport dans la cavit6 engageant plutdt a envisa-
ger une origine naturelle rdsultant des percussions associees

au transport des galets par la rividre.

Les galets en gres-quartzite brun albien (COKl9C3

02, COK19C3 03, CONI9C3 13 et COREM) presentent

g€n€ralement une formation carbonatde affectant une des

faces. Parce que cet encro0tement est caractdristique d'un
d6pOt en lit de rividre sans dissolution posterieure, nous pou-

vons supposer que ces galets ont ete recoltes sur les berges du
Verdouble. Ils proviennent des alluvions tertiaires de la plai-

ne de Tuchan (Calvet et ul. l99l).

Le galet entier en quartzite (COKI9C3 200) montre
une int6ressante double patine (fig. l). La premidre couvre
I'integralite de la surface de la pidce. Sa couleur marron
rouill6e doit €tre le r6sultat d'un contact avec des argiles t'er-

rugineuses. La seconde de couleur rougeitre se trouve locali-
s6e i certaines zones du cortex. Notre connaissance 96olo-
gique de la r6gion nous a permis de rdcolter in sitr des 6chan-

tillons pr6sentant la m€me coloration rougeAtre. Ils provien-
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Figure L Galet entier en quartzite A double patine

h-l"'--t

Figure 2. I et 2: galet court arrondi ir nombreux stigmates de percus-
sion.

nent de depdts alluviaux tertiaires d niveaux d'ocre rouge
essentiellement localis6s i I'amont du cours du Verdoule sur
le versant sud-ouest de la plaine de Tuchan. Le lecteur notera
que nous attribuons ir ce galet le m6me d6p6t d'origine que
celui des galets en grds-quartzite brun albien. Le fait de cons-
tater que la seconde patine rougeAtre n'ait pas 6t6 alt6r6e par
les eaux du Verdouble, comme c'est le cas des exemplaires
extraits de ces d6p6ts, indique que ce galet a d0 €tre pr6lev6
par les hommes sur les lieux m€mes des coupes des d6p6ts
tertiaires. Enfin un encro0tement carbonatd s'est ult6rieure-
ment produit dans le remplissage de la grotte oblitdrant loca-
lement les deux patines.

Le galet entier (C0D7Cl 5200) prdsente une longueur
et une largeur de 55 mm pour une 6paisseur de 37 mm. Son
poids est de 165 g. Typologiquement il se classe parmi les
galets 6pais courts arrondis d section transversale ovalaire. Le
materiau support est un quartz laiteux blanc portant une pati-
ne d'oxydes femrgineux. Elle semble li6e d un d6p6t post-flu-

viatile et concerne la surface de roulement du galet. Des
galets identiqu€s se retrouvent en abondance dans les d6p6ts
tertiaires de la vall6e de Tuchan ir quelques kilometres seule-
ment de la grotte des Conques.

Le schiste m6tamorphique albien (COMI6C3 12,
coL17C3 02, COL18C3 07, COL20C3 03, COL20C2 16,
COKI9C3 14 et CON2OCZ 22) a souffert de I'importante
humidite regnant dans la cavit€. Malgre la duret6 que les dif-
fdrents m6tamorphismes lui avaient conf6re, il est devenu
friable et pulv6rulent. Cette roche provient soit du bassin de
I'Agly soit de la plaine de Tautavel, oir elle a et6 trds locale-
ment indur6e par pyrometamorphisme.

Le tableau pr6cise les dimensions et le poids de chacun
des galets. Pour les pidces entidres, les longueurs sont compri-
ses entre 178 mm et 60 mm, les largeurs entre l5l mm et 58
mm, les 6paisseurs entre 75 mm et 39 mm. Les poids varient
entre 27 g et 34 g.

Fracturation et percussion

Deux des galets fractures sont en grds-quartzite brun albien.
Ce mat6riau, par sa bonne conservation, pemet l'6tude de sort
mode de fracturation, ce qui n'est pas le cas des galets fractu-
r6s en schiste mdtamorphique albien.

Le galet CONl9C3 13 presente 2 fractures perpendi-
culaires A son grand plan. Le fait qu'elles soient adjacentes
forme un diedre ouver-t. Les 2 fiactures ne pr6sentent pas de
point d'impact et montrent a leur surface une patine identique
d celle qui recouvre le cortex et les ar€tes de fracture. Ces der-
nidres sont 6mouss6es de maniere homogene. Nous avons
constat6 que cette patine n'est pas colnmune aux autres pid-
ces lithiques d6couvertes dans le remplissage des Conques.
Nous lui attribuons de cet fait une origine naturelle.

L'auffe galet l iactur6 COKl9C3 03 se classe morpho-
logiquement parmi les d€bris. L'unique fracture reper6e ne
montre pas de point d'impact. Cependant cette piece presente
un stigmate de percussion sur l'ardte de fracture. Ce stigmate
isol6 a la forme d'un petit eclat dont le point d'impact a modi-
fi6 I'aspect rectiligne de I'ar€te de fracture par encochement
de percussion. Son m€plat terminal s'achdve par une ar€te
aigud montrant de ce fait une discontinuit€ avec la surface du
galet. Ce stigmate r6sulte donc d'un choc post6rieur ir la frac-
turation du galet, choc ayant probablement une origine
anthropique non intentionnelle. Cette hypothese, quant a I'or-
dre chronologique de ces opdrations, semble conltrmde par
I'absence au niveau du stigmate lui-m€me de concr6tions car-
bonat€es pourtant pr€sentes sur le cortex et la fracture.

Le galet CODTCI 5200 montre 14 stigmates de per-
cussion dont 12 sont isolds et 2 prdsentent plusieurs points
d'impact r6sultant de chocs r6p6t6s sur la m€me parlie du
galet (fig. 4). Tous ces stigmates trouvent leur origine sur le
bord p6riphdrique du galet et se prolongent, pour plusieurs
d'entre eux, sur les faces. Ces stigmates sont les empreintes
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des cristaux de quartz d6tach6s par les impacts et ne modifient
pas la morphologie g6n6rale du galet.

Les galets fractur6s ou entiers

On sait depuis longtemps que la rdcolte et I'utilisation de
galets 6tait un comportement habituel de I'homme durant le
Pl6istocdne moyen (Voinchet-Zuili l99l). Ainsi en tdmoigne
leur grande abondance parmi les series lithiques provenant
des sites archdologiques et en particulier dans le remplissage
de la Caune de I'Arago i Tautavel.

Des recherches r6centes ont montr6 que de tels galets
pouvaient soit servir de support i des outils, soit €tre utilises
bruts dans des actions plus ou moins pr6cis6ment identifides.
Si la percussion a pu €fre reconnue, certaines surfaces portant
des stries ou des polis n'autorisent ir formuler que des hypo-
thdses quant i I'identification des actions qui les ont g6ndr6es
(Batalla 1996, 1997).

Au Pal6olithique superieur, la presence de galets dans
les gisements n'est pas exceptionnelle. On remarque que ce
sont alors des mat6riaux diff6rents de ceux utilis6s comme
supports d I'industde lithique courante. Des utilisations leur'
sont reconnues, elles s'appuient essentiellement sur l'6tude
des stigmates que leurs surfaces ont enregistr6s (de Beaune
1997).

La plaquette ir bord am6nage

La plaquette en grds micac6 (CON20C2 5l) a attir6 notre
attention par sa forme et ses dimensions (fig. 3). Pour des

commoditds de lecture, nous avons attribu6 uue lettre (A, B,
C et D) i chacune des faces lat6rales (fig.a).Elle presente un
bord am6nag6 (C) de forme convexe qui s'avdre etre un fran-
chant portant des stigmates de percussion. Cette pidce peut
donc €tre assimilee d un outil tranchant.

On remarque une patine rouill6e localis6e sur la face
d'alteration naturelle exposee aux intemperies (A) qui s'erale
progressivement sur la surface des 2 fractures paralldles au
grand plan de la roche. Ces fractures ont ete, originellement,
des fissures situ6es au niveau des plans de stratification de la
roche. Un encro0tement carbonatd recouvre les fracfures, les
enldvements et les stigmates, il s'est donc forme lors du
sdjour de la plaquette dans le remplissage de la grotte. Tout le
long des 2 ar€tes du contact entre la face (A) et la surface des
fractures paralldles au grand plan de la roche, on note la pre-
sence d'un lusfiage homogdne. La patine rouill6e se supelpo-
se i ce lustrage et se poursuit au niveau des surfaces des 2
fractures. Nous pensons que cet 6mouss6 reldve d'un m6ca-
nisme naturel lie i I'action de dissolution de I'eau aprds infii-
tration entre les fissures associ6es aux plans de stratification.

Cette plaquette mesure 200 mm de long, 130 mm de
larye, 23 mm d'6paisseur et pdse I140 g. Par ses dimensions
et son poids, elle pounait relever du groupe des enclumes (de
Beaune 1989). Cependant I'absence des stigmates caract6ris-
tiques de ce type d'outil permet d'ecarter cette utilisation.

Le choix de la matidre premiere elle-m€me. le grds
micace, n'est pas original puisque prdsent dans I 'environnc'-
ment imm6diat de la grotte. Rappelons qu'd la Caune de
I'Arago, d moins de 2 km des Conques. les hommes ont urili-

Figure 4. Plaquette en grds micacd (face sup6rieure). Sch€ma diacri-
tique des enldvements (E), des retouches (R) et de stigmates (S).

Figurc 3. Plaquette en gris micac6.
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se cefte roche durant pres de 500.000 ans, comm€ support
d'une partie de leur industrie.

Cependant alors que les occupants de I'Arago ont pr6-
lev6 ce mat6riau sous forme de galets ramass6s d quelques
kilomdtres, dans des alluvions, ir I'aval de la formation 96olo-
gique, cette plaquette a pu €tre arrachde aux versants du Mont
Tauch, lieu de son affleurement naturel.

Cet outil montre quafre fractures dont les points d'im-
pact sont absents. Deux sont paralldles au grand plan horizon-
tal de la plaquette, deux autres lui sont perpendiculaires (B et
D) fonnant un diddre droit. Alors que le mode de fracture
s'est produit suivant un plan de stratification pour les deux
premieres, il est avec ondulation pour la fracture perpendicu-
laire opposee ir I'outil (D) et suivant I'axe de d6bitage du bord
am6nag6 pour I'autre (B). Trois de ces fractures sont adjacen-
tes ir la face naturelle (A) et l'autre est perpendiculaire au bord
actif de l'outil (B). Uam6nagement de I'ar€te tranchante et la
fracture situ6e au niveau de la partie opposee de I'outil (D) sont
posterieurs aux deux fractures paralldles au grand plan, mais
antdrieurs d la fracture perpendiculaire au bord am6nag6 (B).

La geom6trie de cette plaquette est d6hnie par une sec-
tion transversale plate longue quadrangulaire et une forme
parallelepipedique. Cette plaquette pr6sente une facture
homogdne de bonne qualit6, am6nagde par seulement trois
enldvenrents unifaciaux contigus. Le bord tranchant d'axe a
subi aprds son d6bitage une fracture perpendiculaire. Le d6li-
ndament du tranchant est convexe, celui de I'ar€te continu et
regulier. Cette derniere pr6sente une orientation paralldle au
plan de sym6trie du support. La longueur de I'arc tranchant
est de 63 mm pour une longueur de corde de 58 mm et une
fldche de 5 mm. Les enldvements sont courts, d profil plat,
6pais en profondeur et semi-abrupts en obliquit6. Ils presen-
tent tous, au niveau de leur extr6mite, des ar€tes terminales
neftes. nais sans pro6minence. Les coups ont 6td portes d par-
tir de la face oppos6e et sont localises sur I'outil au niveau du
bord transversal distal droit. La longueur moyenne des enld-
vements qui am6nagent le ffanchant est de 15 mm, la maxi-
male 6tant de 25 mm. L'6paisseur de l'outil au sommet du
tranchant est de 14 mm. L'obliquit6 moyenne des enldve-
ments, traduisant I'inclinaison du front de I'outil par rapport
au grand plan de la plaquefte est de 5 I o, les enlevements cou-
vrent moins de 1/8 de la surface. Quatre retouches in6gulid-
res sont localisees sur le bord amenagd' de la plaquette. Deux
sont situ6es sur I'outil et deux lui sont contigu€s. Les premid-
res sont des retouches isol6es, les deux autres sont des retou-
ches contigu€s en encoche. Deux sont abruptes, une sur6lev6e
et I'autre plate. Leurs longueurs sont comprises entre 9 et 13
mm. Trois des retouches ont leur origine au niveau des plans
de fracture de la plaquette et la quatridme sur le bord am6na-

96 de i 'outi l.

La destination des quatre retouches est sur le bord
am6nag6, dont une a sa destination sur le bord tranchant d'un
enldvement. En conclusion, la retouche a fortement r6gulari-
sd le tranchant amenag6 par les enldvements.

Le bord tranchant de la plaquene pr6sente quatre stig-
mates de percussion. Ils sont tous isol6s, deux ont la forme de
petits 6clats, les autres sont des brisures ou des empreintes de
d6bris. Ces cicatrices r6sultent d'une action qui a concernd
exclusivement le tranchant de I'outil, action ayant g6n6rd des
impacts assez r6p6titifs et violents pour les causer malgr6 la
duret6 du mat6riau. Les deux stigmates en forme de petit eclat
ont des longueurs comprises entre 19 et 20 mm (longueurs
mesur6es dans I'axe de la percussion), les deux autres en
forme de brisure montrent des longueurs comprises entre l8
et 24 mm. Ces dimensions restent trds voisines ce qui nous
engage i penser que les percussions qui furent i leur origine
participent d'un travail plut6t r6p6titif. Il apparait 6vident que
I'artisan a eu comme souci I'amenasement d'un bord tran-
chant r6gularis6.

L'observation macroscopique nous a permis de remar-
quer sur le tranchant de cette plaquette les traces d'un travail
que nous avons reconnu comme int6grant des percussions
relativement fortes 6tant peut-effe i I'origine de la fracture
tronquant le tranchant (B). L'6tat actuel de nos connalssances
ne nous permet pas d'6tre plus precis quant i la fonction de
cet outil atypique qui appartient au fonds cornmun des chro-
nocultures p16historiques.
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L'INDUSTRIE LITHIQUE EN QUARTZ

D6borah BARSKY

L'industrie lithique provenant des couches C2 et C3 des
Conques a 6t6 majoritairement r6alis6e en silex et roches assi-
milees. Elle comprend cependant quelques rares t6moins
d'une activitd de d6bitage du quartz (16 pieces). Nous prdsen-
tons ici une itude de ce mobilier (tabl. I ).

D6termination de matiire premiire et lieu de rdcolte

Malgr6 le faible effectif indiqu6, il est intdressant de noter que
sur les l6 pidces inventoriees,6 types de quartz diff6rents ont
et6 exploit6s.

Un premier type correspond au quartz laiteux (QL9) [ ].
Ce quartz est disponible en abondance sous deux formes, en
galets dans les lits des cours d'eau d proximit6 imm6diate de
la groffe (Verdouble ou ruisseau de Vingrau), en filon au sein
des schistes ir Ia base de la s6rie g6ologique de la vallee de
Vingrau.

Plus propice d la tail le, un second groupe associe 4
vari6tes de quartz translucides d hyalins. I l s'agit d'un
quartz bleute (QH2), d'un gris f issur6 (QH3), d'un autre
blanc (QHl). Tous ces quartz translucides abondent en
position d6trit ique dans les l its des diff6rents cours d'eau
locaux. I ls affleurent naturellement ir Segure ou ir Vinga,
entre l0 et 40 kilomdtres de notre gisement. Le cristal de
roche (QC5), quant d lui, provient de la r6gions de Tuchan,
A environ 5 km.

Approche typologique du mobilier

Cet ensemble en quartz est majoritairement compos6 d'6clats
non retouch€s, au d6triment des d6bris (14 pidces sur 16).
Nous interpretons cette proportion comme I'indice d'une cer-
taine habiletd du tailleur, malgre les contraintes li6es d un
mat6riau imprdvisible. La pr6sence d'6clats de petite taille

[] Les codes renvoient au rif6rentiel €labor6 par L. Wilson pour les indus-
tries de la Caune de I'Araeo.

(<20 mm) nous engage d penser que les op6rations de taille
ont pu avoir l ieu dans la cavit6 elle-m€me. Cependant la
carence en pieces ir residu cortical (un seul eclat ir talon pr'€-
sentant des traces de cortex) pourrait indiquer que les ,ealets
originels ont 6t€ pr6par6s d I'exterieur de la grotte. Contrai-
rement i ce qui a pu ressortir de l'6tude de la plupart des
industries en quartz d'autres gisements, les fractures sont ici
exceptionnelles (seulement 2 petits 6clats sont casses).

Les 6clats, en plus de leur petite taille. sont courts et
6pais. La longueur moyenne est 22.8 mm, la largeur 20.8 mm
et l '6paisseur 7.8 mm. Notons que le plus grand dclat mesu-
re 58 mm x 34 mm x 23 mm. Un seul porte une retouche
secondaire irr6guliere, marginale et directe localisee sur la
partie distale du meplat lateral droit de I 'eclat (018-019
RAV/8).

La plupart des faces inf'6rieures des eclats pr6sentent
une convexit€ bien marqu6e ainsi qu'un point d'impact net.
Ces stigmates nous invitent d opter pour i'hypothise d'un
ddbitage sans intermediaire au percuteur dur. L'angle d'ecla-
tement est compris entre 90o (c'est la plus grande frdquence)
et I l7o. La pr6sence d'un 6crasement sur le mdplat oppos6 au
talon tdmoigne de I'utilisation possible du d6bitage bipolaire
sur enclume.

Le nombre maximal de n6gatifs d'enldvements ante-
rieurs visibles sur la face sup6rieure des 6clats est de 5 (lon-
gitudinaux unipolaires, orthogonaux ou entrecrois6s) et la
plupart des talons sont lisses (un est r6duit, un autre est cor-
tical).

Ces indices nous paraissent traduire une prdparation
limitde durant les op6rations antdrieures au debitage.

Conclusions

M€me si le quartz 6tait un mat6riau ais6ment disponible, il
semble que la grande difficulte, voire I'impossibilit6 d g6rer
une technique de taille destinee i obtenir des produits lamel-
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laires explique peut-ehe son indigence au sein de I'industrie
lithique des Conques. Le quartz, en tant que support de taille,
est souvent rar€ dans les gisements magdal6niens, les hom-
mes lui ayant en rdgle g6ndrale, preferd Ie silex. Il parait
hasardeux de proposer une explication i sa seule pr6sence:
tentatives experimentales ou authentique volont6 de produire
des outils destin6s i des tdches definies ?
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LES MOBILIERS LITHIQUES:
du mat6riau i I'outil

Henry BAILLS
avec la collaboration de D6borah BARSKY et Brigitte DENIAUX

Les recherches mendes sur Ie site des Conques ont livre un
total de 1259 pieces lithiques, parmi lesquelles 1224 parais-
sent devoir Ctre directemenl associ6es d I'activit6 de d6bitaee
(tabl. l).

Ces derniires regroupent: des ddbris rdsultant de
I'operation de taille (284 pieces soit 23.2 %), des produits
bruts dont les dimensions autorisent un classement en eclats
(280 pieces soit 22.9 %), lames (60 pidces soit 4.9 %) et
lamelles (252 pieces soit 20.6 ?o), mais egalement des outils
plus ou moins 6labor6s (255 pieces soit 20.6 7o). Il convient
d'y ajouter des nucl6us (32 pidces soit 2.6 %) et des chutes de
burin qui resultent de la mise en forme ou des reaffutages suc-
cessifs des biseaux (61 pidces soit 5 %).

La plus grande partie (80.7 9i,) de ce materiel lithique
provient des couches C2 et C3 telles qu'elles furent reconnues
au cours du sondage Campamjo 1974 et confirm6es durant la
fouille de sauvetage 1992 et 1994.

Cependant, un certain nombre de pieces r6suitent
d'une localisation plus impr6cise. M€me si leur appartenance
i I'occupation magdal6nienne du site ne semble pas devoir
€tre mise en doute, le fait qu'elles aient 6t6 decouvertes en
position remani6e nous a contraint d ne pas les prendre en
compte dans la suite de notre 6tude. Elles proviennent: soit du
sommet du remplissage, ensemble nornme <surface> (24 pie-
ces), soit de zones de remaniement tel I'alcdve terminale (25
pieces), le couloir d'entree (48 pieces), ou du tamisage des
sddirnents r6sultant de l'dboulement des coupes du sondage
Campmajo (38 pieces). Quelques rare s objets ( l0 pieces) pro-
vierulent d'une zone i I'aplomb de la lumidre (zones Ol8 et
Ol9). La stratigraphie reconnue en ce lieu montre un ph6no-
mene de ravinement des occupations magdaldniennes. Dans
ce demier endroit, la diff6renciation entre les deux couches
est devenue impossible d'autant que les vestiges semblent
avoir subi des deplacements vers la paroi, effet visible au
niveau de la zone Nl8 en particulier. Nous avons 6galement
dcartd de notre 6tude des objets decouverts dans la couche
protohistorique Cl (82 pidces), m€me si I'on peut raisonna-

blement penser qu'ils proviennent. pour partie au moins. plu-
t6t de la couche C2 sous-jacente. C'est enhn le cas d'un
ensemble de 9 pidces d6couvert dans la couche C4. Le fait
que cette dernidre formation soit archdologiquement sterile
nous amdne i penser que ces objets appanierment ir la couche
C3 sus-jacente. Nous ne les avons donc pas intdgr6s dans nos
comptaSes.

Un lot de 36 objets en pierre ne semble pas relever des
operations de d6bitage stricto sensu (tabl.2). Il s'organise en
4 ensembles morphologiques. Des pidces aux formes genera-
les arrondies igalet, bille), d'auffes aux contours pius anguleux
(bloc), des 6lements caractens6s par leur faible taille et leur
qualitd colorante (nodule d'h€matite ou d'ocre) enfin un spd-
cimen unique d I'aspect aplati (plaquefte). Ces objets different
non seulement par leur silhouette, mais egalement par le min6-
ral qui les compose. On trouvera une 6tude detaill6e de ces
mobiliers dans le chapitre "Matdriaux bruts ou peu am6nag6s".

Plein ddbitage et chaine operatoire: similitude
entre les produits des couches C2 et C3

Un effectif de 28 nucl6us entiers ou fragment6s a 6t6 mis au
jour dans les couches C2 et C-l des Conques. Ils repr6sentent
2.83 % de la totalit€ des produits lithiques. Ces nucl6us se
pr6sentent, dans la majorite des cas, comme des supports
n'autorisant plus la poursuite de la taille. Ils se caractdrisent
alors par des dimensions r6duites indiquant un fort degr6
d'exploitation (dimensions moyennes entre 25 mm et 3 I nrm)
qui nous permeftent de les considdrer comme 6puis6s, les opd-
rations de maintien et de percussion s'avdrant impossibles
dans ces conditions. Leurs mesures assez peu dispers6es don-
nent une morphologie standardis6e courte et 6paisse (tabl. 3).
Ils prdsentent 6galement une grande similitude morpholo-
gique dans la mesure oir la majorit6 d'entre eux (70 %o) sont
pyramidaux (tabl. a).

De forme et de r6alisation identiques, ces nucleus
pyramidaux apparaissent comme le resultat d'un sch6ma op6-
ratoire relativement complexe visant i produire des lamelles
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dont la longueur n'excedait que rarement 30 mm. L'artisan
d6gageait, dans un premier temps, une surface plane faisant
fonction de plan de frappe. Cette dernidre pouvait Otre am6na-
gee i partir d'enldvements, ou parfois d'une simple fracture.
A partir de ce plan de frappe unique s'organisait une s6rie
d'enldvements periph6riques i tendance cenfripdte. Ce proc6-
d6 fagonnait une extr6mit6 conique caract6ristique (fig. 1:1).
Occasionnel lement, faute peur€tre d' une maitrise suffrsante
du geste technique, l'artisan obtenait au lieu de I'extr6mit6
punctiforme attendue, un plan de frappe secondaire ou une
cr€te. Cette dernidre pouvait alors faire fonction de nouveau
plan de frappe pour des enldvements oppos6s au plan de frap-
pe principal (f ig. l:2).

A terme, lorsque I'exploitation a 6t6 pouss6e ir son
maximum, ne subsiste qu'un rdsidu epuis6 assez informe.
C'est le cas d'un nucldus cylindrique allongd dont les negatifs
d'enldvements montrent qu'il faut le considdrer dans son 6tat
initial comme unipolaire. Les produits recherch6s furent ici
des micro-lamelles.

Le d6bitage bipolaire a 6t6 moins pratiqu€ que celui uni-
polaire pyramidal. Quatre nucl6us reldvent de ce schema op6-
ratoire. Soit par fracture corticale ou non, soit par enldvements,
le tailleur amenage 2 plans de frappe opposes. Ces surfaces
sont par la suite exploit6es, en altemant les plans de frappe de
fagon opportuniste et en utilisant les nervures des enldvements
anterieus comme guide des enldvements successifs (fig. l:3).

Signalons dgalement un unique nucl6us de forme
cubique d enldvements multidirectionnels. Cette technique,
assez differente de celles pr6c6demment employ6es, vise plu-
t6t I 'obtention d'6clats que de lamelles (fig. l:4). Des impera-
tifs directement lies d la qualit6 du materiau ont pu influer sur
les choix strat6giques du tailleur. C'est sans doute le cas d'un
autre nuclius qui, d cause de ses nombreuses inclusions cal-
caires, porte des enldvements multidirectionnels ir caractdre
apparemment anarchique. Cet 6tat de fait semble n'avoir eu
pour but que d'eviter les zones d'alteration.

Un certain nombre de pidces (tabl. 5) portent encore
des surfaces corticales (10.2 %). L'extension variable de ces
plages r6siduelles permet de positionner ces produits dans la
chaine des 6tapes du d6bitage. Ainsi certaines pidces dont I'a-
vers pr6sente entre 80 % et 100 o% de cortex et dont le talon
est cortical peuvent €tre considerdes comme d'authentiques
€clats de d6corticage (Brdzillon 1968:94). De tels produits
existent dans les couches C2 etC3 mais s'avdrent rares ( 1 .06 %).
Presentant des plages de cortex moins 6tendues, d'autres pid-
ces correspondent A des stades plus tardifs dans la suite chro-
no-technologique de la chaine opdratoire.

Ces 6clats d'6pannelage sont ainsi directement li6s soit
i la mise en forme du nucleus, soit d la production d'6clats,
lames et lamelles. On peut penser que I'operation de d6corti-
cage ayant 6td plus ou moins par.faite, certains enldvements
aient alors emport6 des zones rdsiduelles de cortex dont les
faces sup6rieures conservent les traces. Les pidces qui mon-

ffent des zones de cortex dont I'extension est inferieure d50%
peuvent entrer dans cette cat6gorie. Elles repr6sentent, d elles
seules, 75.2 7o des pidces i r€sidu cortical et sont donc les
plus nombreuses au sein de ces dernidres.

La face sup6rieure des pidces d6bit6es porte-gen6rale-
ment les cicatrices des enldvements antdrieurs. Etablir un
d6compte de ces dernidres peut donner des indications sur l'6-
tat d'exploitation du nucleus. Qu'ils soient 6clats, lames ou
lamelles, les produits du plein debitage presentant plus de 5
enldvements sont rares (entre 3 o/o et 4 Yo) (tabl. 6). D'un autre
c6t6, les autres classes de 0 d 2 et de 3 i 5 enldvements
regroupent la majorit6 des pidces (46 % et 49 %). Que prds de
la moiti6 des produits lisibles montre la pr6sence de 3 a 5
enldvemeuts nous semble aller dans le sens d'une exploitation
plutdt intensive du bloc de matiire premiere.

Un certain nombre de lames et lamelles a crete (20 ptd-
ces) (f ig. 1:8, f ig. 2:19,25, 26 et ftg.3: l6) donnent des indi-
cations sur la technique de ddbitage employ6e (tabl. 7). Ainsi
la rdalisation d'une cr€te latdrale, comme stade pr6liminaire ir
l'obtention de produits laminaires, semble avoir €td mairrisde
par les tailleurs magdal6niens des Conques. Les faibles
dimensions de certaines lamelles d cr€te (28.6 mm) indiquent
que cene technique a pu 6tre employee soit sur des blocs de
matidre premiere naturellement petits. soit colnrne operation
intercurrente visant d rectifier les ar0tes de nucl€us dejd large-
ment exploites.

Les stigmates de taille (tabl. 8) que sont les ondula-
tions, les esquillements et les lancettes sont difficilement
rep6rables sur notre echantillon. Peu souvent visibles, rare-
ment accuses, i ls sont le si-qne d'un debitage peu agressif
caract6ris6 par une percussion indirecte d intermediaire tendre
(bois v6g6tal ou animal).

Les talons montrent une nette prEdominance des for-
mes lisses et r6duites. de 30 % ir 40 % (tabl. 9).

Le fait que les talons diedres et facettds soient peu
repr6sent6s (moins de l0 %) au detriment des formes lisses ou
r€duites peut Ctre interpr6td comme une marque de la volont6
des tailleurs de ne pas amenager les plans de frappe. Cette
stratdgie est peut-efie ?r mettre en relation avec la faible taille
des rognons de matidre premidre. Cependant si les plans de
frappe montrent peu ou pas de pr6paration, le geste d'abrasion
de la corniche au niveau du iront de debitage reldve d'une
pratique courante. Il s'agit pour le tailleur de se debarrasser
d'un surplomb de matidre pouvant s'av6rer g0nant lors des
percussions ult6rieures.

Les dimensions des supports bruts de d6bitage indiquent
des produits aux dimensions plut6t standardis6es (tabl. l0). Ce
ph6nomdne est assez net en ce qui conceme les lames et lamel-
les. Pour celles-ci, on remarque des 6carts types assez faibles,
m€me si certaines pidces peuvent sembler hors norme (fig. 5).

Ainsi la lame type est une pidce de 48 mm de long
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environ et l8 mm de large, la lamelle type ayant 24 mm de
long et l0 mm de large (tabl. l0). Concemant le debitage
laminaire, un certain nombre de travaux exp6rimentaux
r6cents ont affrne notre cormaissance des strat6gies mises en
Guvre par les tailleurs pr6historiques. Les resultats obtenus
vont dans le sens d'une non-d6pendance n6cessaire entre lon-
gueur et largeur des lames (Gallet 1998). On sait aujourd'hui
que <le constat de cette double homog6n6it6, supposant la
mise en Guvre et la maitrise de deux processus inddpendants,
montre que nous sornmes en pr6sence d'une technologie de
haut niveau, associant conception et 16alisation>>. Certes, cetle
standardisation a pu €tre induite par les dimensions souvent
reduites des blocs de matidre premidre, elle n'en demeure pas
moins une marque visible de la volont€ des tailleurs magda-
l6niens de ce site. Les angles lies i I'operation de d6bitage, de
chasse et d'6clatement, montrent des valeurs sensiblement
egales (80-90o pour les angles de chasse et 90-100'pour les
angles d'eclatement) (figs. 6 et 7).

Ces inclinaisons entrainent des produits d6bit6s aux
faces sensiblement paralldles, morphologie qui permet d I'ar-
tisan d'esp6rer d6tacher des pidces plutdt longues. Le fait que
I'angle de chasse avoisine 90o pourrait indiquer, selon M.
Gallet (o.c. p. 78), que nous aurions affaire d une percussion
indirecte. Dans un tel cas, I'abaissement moins rapide du plan
de frappe permet une limitation de la diminution des lon-
gueurs tout au long du d6bitage, ce qui autorise une produc-
tion plus homogine et plus nombreuse de lames.

Le debitage des roches siliceuses reconnu sur la base
des mobiliers lithiques des couches C2 et C3 des Conques
s'inscrit facilement parmi les moddles dont nous disposons
pour les derniers grands chasseurs du Tardiglaciaire.

Aprds r6colte de la matidre premidre sur les gites
respectifs (voir "L'origine des matieres premidres
lithiques"), les op6rations de premidre mise en forme du
nucl6us ont, au moins partiellement, eu lieu dans la cavit6.
La presence d'6clats d'dpannelage rep6res dans le stock
lithique va dans ce sens. La rdalisation du plan de frappe est
faite par d6calotage du bloc, la tailleur n'am6nageant pas, en
rdgle g6nerale, sa surface. La direction gdn6rale des enldve-
ments est donn6e, en ce qui concerne les produits laminaires,
par la technique de la cr6te laterale. Le caractdre peu accen-
tud des stigmates inherents ii la percussion, les caract6ris-
tiques des angles de chasse et d'6clatement, les dimensions
des produits plaident en faveur d'une percussion indirecte
avec intermddiaire tendre.

La d6couverte d'un chasse-lame en bois de cerfrenfor-
ce la probabilit€ d'une utilisation ciu bois animal pour ce t'?e
d'op6ration.

A terme, la rep6tition des enldvements suivant la tech-
nique 6voqu6e aboutit i un nucldus de forme pyramidale qui
sera abandonn6 lorsque sa taille en rend le maintien impossi-
ble ou lorsque les enldvements demontrent des dimensions
trop reduites.

Cette chaine op6ratoire a pu €tre occasionnellement
contraride par le fait que tous les rognons ne presentent pas les
caract6ristiques esperees pour la taille: morphologie, texture,
enclaves ont ainsi pu entraver les op6rations. Les autes tlpes de
nucl6us d6montrent quelquefois I'am6nagement d'un second
plan de frappe, soit oppos6 au premier (nucl6us cylindrique),
soit de direction differente (nucl6us bipolaire orthogonal) soit
encore par d6bitage plus anarchique (nucl6us globuleux).

La d6couverte de quelques rares pidces esquillees (fig.
2:32) (IEsq/C2: 5.1 o/o et IEsq/C3: 3.2%) [1] nous amdne i ne
pas 6carter I'hypothdse d'une occasionnelle percussion bipolai-
re sur enclume. (Demars & Laurent 1992:94). A intervalle
regulier, le tailleur abat la corniche de fagon i maintenir une
certaine orthogonalit6 entre les plans de frappe et d'6clatement.

Il semble bien que les magdal6niens des Conques aient
atteint une bonne maitrise de la technique du ddbitage des
roches siliceuses et ce en d6pit d'une matidre premidre relati-
vement indigente. L'analyse des diverses 6tapes de la chaine
operatoire permet d'y recoruraitre la volont6 des artisans de
produire des pidces d tendance laminaire ou lamellaire tout en
exploitant au maximum la matidre, puis en conservant aux
produits debit6s des caractdres morphom6riques standardises.

La forte similitude observee entre les caractdres que
nous avons 6tudies nous invite d avancer qu'il n'y pas de dif-
f6rence rep€rable dans la strategie de taille des roches siliceu-
ses entre les couches C2 et C3. Il reste cependant int6ressant
de relever les proportions respectives des €clats d'une part,
des lamesilamelles d'autre part. Pour la couche C2, les
lames/lamelles (34.2 %) dominent les eclats (26.8 %). Cette
tendance se retrouve en C3, mais de fagon moins nette
puisque les 6clats repr6sentent 28.48 % du d6bitage et les
lames/lamelles 29.61 7o. Au vu de ces donn6es, on peut pen-
ser que le d€bitage de C2 est i tendance plus laminaire/lamel-
laire que celui de C3.

Les outils (212 piices)

Un effectifde 212 pidces provenant des couches C2 et C3 cor-
respond d la d6nomination d'outils rdpertori6s dans la liste-
type de Sonneville-Bordes et Penot (Sonneville-Bordes &
Penot 1954, 1955 et 1956) (tabl. 14). Nous excluons de ce fait
les produits pr6d6termin6s qui ont pu 6tre utilis6s bruts de
debitage sans qu'aucune retouche ne leur soit appliquee. Il
convient cependant de ne pas 6carter la possibilit6 pour ces
pidces d'une 6ventuelle utilisation au m€me titre que les outils
(Leroi-Gourhan 1988:309).

Nous parait relever de cette cat6gorie un certain nom-
bre de lames et surtout de lamelles brutes que leurs caractires
morphologiques invitent d regarder comme des produits de
ta i l le  e labor6s ( f ig .  1:10;  f i9 .2:16,21; f rg.3:10-11,  13-14,  17-
18; fig. 4:19-23, 27 -28).
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Les pieces de plus grande longueur pourraient peut-
€tre relever de cette classe et donc €tre consid6r6es comme
d'authentiques outils (fig. 4:27). Nous proposons cependant
de ne conserver que les 212 outils reconnus comme tels dans
la liste-type.

Les grattoirs (15 pidces)

Typologiquement les grattoirs simples sur 6clat sont les plus
abondants (69.2 %). Ces pidces sont en rdgle g€n6rale 6pais-
ses. Plus rarement, les supports de ces grattoirs simples peu-
vent €ffe retouch€s. Ces demiers sont alors soit des dclats A un
bord am6nagd (15.4 o/o), soit des lames retouch6es sur les 2
bords (15.4 %) (frg.4:17). Tres occasionnellement, dans le
cas d'un grattoir i museau, le front peut Ctre d6gag6 par deux
encoches iat6rales (frg. 4:16). I l existe egalement un unique
exemplaire de grattoir en dventail (frg.2:29\.

La comparaison des frequences des diff6rents types de
grattoirs met en 6vidence la nette pr6clominance, dans ies
deux couches C2 et C3, des formes simples ou atypiques.
Dans certains cas, le support pr6sente des am6nagements sous
forme de retouches des bords. Le grattoir en 6ventail ou il
museau demeurent exceptionnels. Il en est de m€me de l'am6-
nagement de certaines faces de nucl6us en grattoir solrlmalre
(fig.2:34). Les indices respectifs des grattoirs des couches C2
et C3 n'indiquent pas de diffdrence notable (lGl2llC2:8.62 et
IG/C3:6.49) (tabl. I 3).

Les burins (26 pidces)

La classe des burins comprend 26 piices, largement domin6e
par les formes did&es (IBdr:61.5) [3]. Parmi ces dernidres,
celle droite est ia plus abondante (fig. l:5-7; frg.2:36; f ig. 3:1,
l2), mais il existe egalement des exemplaires d6jet6s (fig.

2:3 i ,  35) ,  d 'angle ( f rg.  3:2,9)  ou mul t ip les ( f ig .  1:11) .  Le
morphotype sur troncature retouch6e constitue la deuxieme
classe des burins la plus fr6quente (lBt':27) [4]. Son effectif
est nettenlent moindre, que celui des burins diddres (26.9 %)'
La troncature y pr6sente des d6li6naments vart6s: oblique
(hg. l:11), concave (frg. 3:8), convexe (fig. 4:16). Enfin la
demidre classe est celle des burins plans (11.6 %) (fig. 2:18:
frg. 3:3).

La presence de nombreuses chutes (6.5 % du d6bitage
des couches C2 et C3) va dans le sens d'une fabrication des
burins sur site. Parmi ces produits du d6bitage, on distingue
les chutes premiires (40.8 %) et les recoupes (50.2 %). Les
chutes premidres montrent que la rdalisation de I'outil a eu
lieu dans la grotte, les recoupes sont le signe des r6affutages
successifs destinds d redonner du taillant au biseau. Dans un
certain nombre de ces pidces (18.7 %) le coup a emport6 une
portion variable de bord pr€alablement retouch6. Il peut s'a-

[2] lG: indice de gmttoirs.

[3] IBdr: indice de burins diddres restreint.

[4] IBtr: indice de burins sur troncature restreint.

gir de r6emploi d'outils qui ont et6 amenag6s en burin dans un
second temps.

On ne remarque pas de diff6rence notable entre la
composition typologique des burins provenant des couches
C2 etC3. Dans les deux cas, les burins diddres sont les plus
nombreux (IBdVC2:60 et lBd'lC3:62.5) representent plus de
la moiti6 de I'effectif, les burins sur fioncature (IBr/C2:30 et
IBt'lC3:25), puis les burins plans suivent dans I'ordre
decroissant.

Deux burins ont 6t6 observes en microscopie electro-
nique ir balayage [5]. Le premier est un burin diddre droit
r6alis6 sur lame de section triangulaire. Un retouche directe,
ordinaire amincit partiellement le bord droit pres du talon (fig.

2:36). Le pan droit du diedre montre des traces d'abrasion
indiquant un travail du biseau perpendiculairement d la direc-
tion du grattage. Ce pan constifuerait ainsi la face d'attaqr"re
lors de l 'uti l isation (fig. l1:1). Comme I'a remarque M.
Dauvois (Dauvois 1977), I'autre pan du burin repr6sentant la
face de d6pouille pr6sente alors de tins esquillements et I'ar6-
te du diidre s'en trouve microdentel6e. Cette denticulation,
lors du grattage de matieres dures animales, produit des inci-
sions i fond aplati et micro-relief. Ce type d'esquil lements
fonctionnels de la face de d6pouil le est visible sur le pan gau-

che d'un autre burin diedre droit r6alis6 sur petit eclat retou-
ch6 (fig. 1l:2) que nous avons observ6.

Les outils multiples (3 pidces)

Les pidces r6unissant plusieurs outi ls sont trds exceptiomel-
les au sein de I 'outi l lage des Conques. Dans les 3 cas repdr6s.
l 'obJet composite associe un burin d uu atttre outi l. C'est alors
soit un grattoir (f ig.2:33-34; hg. 3:15). soit une lame tron-
quee ( f ig .  3:7) ,  so i t  un pergoi r  ( f ig .  1:13) .

Les pergoirs (14 piices)

Cette classe regroupe i parite 6gale d'authentiques pergoirs

identifiables d leur pornte d6gag6e par retouches (frg. 2:17.
20, 30) et des becs plus grossiers (fig. 2:23). On remarque
6galement quelques rares micropergoirs r6alises sur des sup-
ports lamellaires.

Un pergoir a 6te observ'6 en microscopie elecn'onique
(fig. 2:20). C'est un outi l r6alis6 sur une lamelle dont seule la
partie distale est am6nag6e par une retouche hmitee. L'ar€te

dorsale de la lamelle montre, ir 5 mm de I'apex, des microes-
quillements form6s aux d6pens de I'enldvement droit (fig.

11:3). On peut interpr6ter ces stigmates corrune le resultat

d'un mouvement de rotation effectu6 dans le sens des

[5]  Le microscope ut i l is6 est  I 'XL30 ESEM Phi l ips de I 'UMR 5590 du CNRS
(Tautavel) dans lequel les objets sont observds, sans preparalion prealable ni

metallisation. Dans ce type d'appareil "environnemental", les oblets sont

dispos6s dans des conditions de vide degrade et d'hydratatron qui assurent lettr

bonne conservation, I'ionisation des molecules d'eau par les dlectrons secon-

daires conduisant au signal qui sera amplifi6 pour la r6alisation des images.
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Figure 5. Longueurs en mm des produits de d6bitage (iclats, lames
et lamelles). La marque carrde indique la position de la moyenne.

aiguilles de la monfre, sens qui est celui habituellement adop-
te par un uti l isateur droitier.

L'orrtillage d bord abattu (l piice)

La couche C2 a l ivr6 une pointe ir soie realisee sur support
laminaire (frg. 4:24). Sa longue soie est degag6e par une
retouche directe abrupte. Quelques retouches portees sur le
bord droit appointent le limbe. Sans 6tre une authentique
pointe de Teyjat. I'exemplaire des Conques s'en rapproche
sensiblernent.

Les piices tronquies (4 piices)

Quelques rares pidces ont 6t6 sectionnees par ffoncature. La
retouche directe et abrupte donne au d6lin6ament de leur fion-
cature une or ientat ion obl ique ( f i9 .2:22,28;  f ig .4:12) .  Les
supports sont larnellaires (3 cas) ou laminaire (1 cas).

Les piices retoucl ies (l 3 pi)ces)

Les retouches de ces pieces concement, dans la majorit6 des
cas. un bord unique (92 %) (fig. 3:4-5; hg. 4:26\ et trds rare-

ment les deux bords. On ne remarque pas de pr6ference mar-
quee pour la localisation sur I'un ou I'autre des bords. Les
supports sont pour moiti€ de I'effectif (53.8 %) des lames,
I'autre moiti6 6tant soit des lamelles (23 %) soit ce que nous
avons identifi6 comme des eclats (23 %), la fragmentation ne
perrnettant quelquefois pa5 d'€tre plus pr6cis dans la determr-
nation du support. M€me si ces pidces sont morphologique-
ment incompldtes (61 7o sont brisees), elles se caract6risent
par leur grande dimension en regard de I'ensemble des indus-
tries du site. L'abattage du bord se fait par le biais d'une
retouche directe, souvent ordinaire et marginale.

Les piices d enceche (ll piices)

Nous regroupons dans cette classe les pieces ir encoches (9
pidces) (f ig. l:12) et les denticulees (2 pidces). Des eclats
entiers ou bris6s servent souvent de supports i de tels objets
('73 %J,les lamelles et les lames 6tant nettement moins fre-
quentes (27 %).

Les pilces esquillies (B pidces)

Caract6ris6es par leur forme subrectangulaire, les pieces
esquillees sont prdsentes, mais rares au sein de I'industrie des
Conques (frg. 2:32). Elles sont dans tous les cas portdes par'
des 6clats, le plus souvent larges et entiers.

L'ontillage lamellaire ( I l7 pieces)

Nous associons sous cette appellation, et suivant la typoiogie
Sonneville-Bordes et Penot, les lamelles tronqu6es d dos ou
non et les lamelles ir dos, denticul6es ou non.

Les lamelles tronqu6es (4 pieces)

Ces pidces se caract6risent par leur fabrication sur des sup-
ports lamellaires de petites dimensions, leur longueur exce-
dant rarement 20 mm (fig. 4:10). La retouche de leur tronca-
ture est directe ir inclinaison le plus souvent abrupte. Il peul

Figure 6. Diagramme
ddbit6s.

des angles de chasse des produits
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Figure 7. Diagramme en radar des angles d'6clatement des produits
d6bit6s.

t49

llrt

en radar



cependant exister des variantes i retouche ordinaire, voire
couvrante. Le d6lineament de la troncature est en s6n6ral
droit.

Les lamelles ir dos tronqu6es (28 pidces)

La troncature qui sectionne ces pidces rappelle, par ses carac-
tdres de direction et d'inclinaison celle des lamelles brutes
tronqu6es. Elle est en rdgle g6nerale directe et abrupte. Le
d€lin€ament est souvent droit (fig. 2:5, 8, l0; fig. 4:9), plus
rarement concave ou convexe (fig. a:ll). Ces pidces sont
assez frequentes dans les couches C2 et C3 (ILdt/C2:13.8 et
ILdVC3=13) [6]. Dans 62.5 % des cas en C2 et 45 %o enC3.
l'amenagement du dos conceme exclusivement le bord droit
de la lamelle. Le dos d gauche demeure, quant i lui, rare (25 Yo
en C2 et  l0  % en C3).

Certains exemplaires en C2 ou C3 montrent un angle
dositroncature obtus bien marqu6 (fig. 2:5, 8, 10-11). Ce sont
alors de v6ritables lamelles scaldnes au sens ou Tixier ies
entend: <lamelle ayant un bord abattu rectiligne, une tronca-
ture plus ou moins oblique lui faisant suite en formant un
angle au sonunet bien marque> (Tixier I 963: I I 3). La pr6sen-
ce d'un talon r6duit permet d'orienter morphologiquement
ces pidces, la troncature sectionnant alors la partie distale (fig.
2 :8 .  l 0 -11 ) .

Il existe 6galement des lamelles a dos tronqudes dont
I'angle form6 par le dos et la troncature d tendance i s'adou-
cir, l'oire d disparaitre. On passe alors insensiblement d la
pointe d dos courbe (fig. 2:15) ou au segment de cercle (fig.
2:3; frg. 4:8). Bien que rares, ces formes ont 6t6 identifi6es
dans les 2 couches (l cas en C2 et2 cas en C3).

Les lamelles i dos (83 pidces)

Elles constiruent, dans les 2 couches, I 'outi l le plus largement
repr6sente (fig. 2:2, 4, 6-7, 9; f ig. 4:l-6, l3-15). Lorsqu'elles
sont entidres, les lamelles d dos montrent une forte variabilite
dans leur longueur. Il existe ainsi des exemplaires hypermi-
crolithiques (fig. 4:7) et d'auhes aux dimensions plus impor-
tantes (fig. 4:15). Cet hdt6romorphisme peut 6tre interprete
corrune le signe d'utilisations diff6rentes. Dans leur grande
majorit6 (83.1 %), elles ont 6t6 ddcouvertes bris6es et dans
50.6 % des cas c'est la partie m6sio-distale qui a 6t6 retrouvde
alors que la partie m6sio-proximale I'a 6t6 dans seulement
19.2% ( tabl .  l l ) .

S'il s'av6rait qu'une telle situation ne soit pas forruite
et si ces outils etaient tout ou partie d'une arrnature. on pour-
rait avancer I'hypothdse que ces fragments ont ete ramen6s
sur le site fiches dans les carcasses des animaux abattus.

Le choix du bord concern6 par I'abattage n'indique
pas de pref6rence av6r6e. La fr6quence du double dos est int6-

ressante (35.7 % en C2 et 14.7 % en C3) car elle pourrait etre
I'indice d'un glissement morphologique de la lamelle d dos
vers la pointe vraie \frg.2:2,4, 9, l3). Ce ph6nomene serait
plus sensible dans la couche C2 (tabl. l2).

Deux lamelles d dos ont fatt I'objet d'une observation
en microscopie 6lectronique. L'une d'elles est brisde d ses 2
extr6mit6s (fig. 1l:4-5). Malgre cette amputation qui nous
prive de I'appr6ciation exacte de la longueur de la pidce, ce
rype d'outil frappe par ses faibles dimensions, voire son
nanisme. Le bord droit pr6sente une retouche directe abrupte
frdquente sur ces objets. Les enldvements sont adjacents et
nettement marques. Les conchoides de percussion sont pro-
fonds (fig. I l :4). Le bord gauche pr6sente une microdentrcu-
lation de I 'ar€te r6sultant d'une sene de microesquil lements
sans doute lids d une contrainte de travail. Morphologi-
quement, ces enldvements sont plats ou rasants et affectent
faiblement la matiere dans son 6paisseur (f ig. l1:5).

L'autre lamelle d dos est tronqude. On y retrouve des
stigmates identiques ir ceux reperes sur I'exemplaire plecd-
dent. Le bord gauche prdsente des microesquillements rasants
qui onr provoque une denticulation fine de I 'ardte (fig. I l :6).
Ces enldvements de contrainte ne peuvent 6tre conlbndus
avec la retouche abrupte directe du dos (frg. ll:8). Sur cer
exemplaire, on peut remarquer d la jonction du dos et de la
troncanrre, une s6rie de microfissures dont I'origine reste it
pr€ciser: stigmates l ies a I 'operation de debitage ou contrain-
tes induites par un ffavail sp6cifique (fig. l1:7).

L'observation des caractdres des microesquillements
affectant les bords bruts des lamelles i dos devraient perrner-
tre de preciser les mouvements qui les ont engendrees et, de
fagon plus hypothetique, la matidre travaillee. Dans ce domai-
ne, I 'apport de la microscopie electronique devrait se releler
conrne determinant.

El6ments de comparaison entre les mobiliers
l i thiques des couches C2 et C3

Malgre un 6cart important dans I'effectif entre les mobiliers
des couches C2 et C3 (256 pieces en C2 et 672 pieces en C3).
il nous a paru int6r'essant de tenter de mettre en evidence
quelques particularit6s qui pourraient permettre de caracteri-
ser chacun des 2 ensembles.

Au niveau des indicateurs li6s aux operations de piein
ddbitage, on ne reldve pas de diff6rence significative. La chai-
ne op6ratoire restitu6e donne I'impression d'un comportement
identique du tailleur face ir la succession des dtapes conduisant
du bloc brut de matidre premiere d I'outil acheve. Rien dans
les stigmates 6rudi6s, ni dans les produits bruts ou elabores. ne
r6vdle I 'emergence d'un nouveau savoir taire dans la couche
C2 par rapport ir Ia couche C3. La percussion indirecte utili-
sant un punch interm6diaire est celle qui semble la plus pro-
bable en se basant sur le caractdre peu accus6 des stigmates et
sur la standardisation des produits obtenus. Tout au plus peut-
on dire que l'6cart entre les frdquences des lames/lamelles et[6] lLdt: indice de lamelles i dos rronquees.
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Figure 8. Diagramme

lOn

rayonnant des frdquences des principaux outils des couches C2 et C3

Figure 9. Diagramme cumulatif des fr6quences des outils des cou-
ches C2 et C3.

des 6clats s'amenuise au Droflt des seconds en C3.

L'observation des fr6quences de certains outils engage
cependant d constater certaines diff6rences. C'est le cas des
produits ayant servi de supports aux divers outils. Il ressort
que, dans la couche C3, les r6alisations d'outils sur lamelles
sont sensiblement plus fr6quentes qu'en C2 (IOUC2:51.7%
et IOI/C3=65.6%) I7l, alors que, comme constat6 plus haut, il
y aurait proportionnellement davantage de lamelles en C2
qu'en C3 aprEs le debitage.

Les indices des principaux outils: burins, grattoirs,
outils multiples, pergoirs et lamelles A dos indiquent, ir partir
de C3 vers C2, quelques €volutions (tabl. 13).

On remarque globalement une augmentation des fr6-
quences de certains types d'outils. Cette tendance est particu-
lidrement sensible chez les burins, sans que cet accroissement
soit imputable ir un type particulier. Il en est de m€me pour les
pergoirs et de faEon moindre pour les grattoirs. Paralldlement

ris',,,,, t 'ro; ;;; ;,,;;,; 'r;;r;.; ;, ;quences des
outils des couches C2 et C3.

se marque une r€gression des fr6quences des lamelles a dos
(denticuiees et tronqu6es incluses) qui passent de 54.6 '7u

(rldic3) i 37.e3 % (ILdtc2) 181.

Les diagrammes cumulatifs des fr6quences (figs. 9 et
10) montrent la grande similitude que l'on perqoit entre les 2

s6ries lithiques des couches C2 et C3. On note cependant une
diff6rence sensible au niveau du taux des pergoirs (n"24 it26).
Leur plus forte pr6sence enC2 (IPlC2 = l2.l) qu'en C3 (lP/C3
:4.6) [9] est responsable du l6ger d6crochement obsen'abie.

Enfin, en bout de s6rie, I'outillage lamellaire marque
1'6cart le plus fort entre les 2 couches, particulidrement sensl-
ble surtout au niveau des iamelles dr dos (n' 85 e 87). Le fait
d'int6grer le poids statistique des outils sur lamelles provoque
1'6crasement graphrque des courbes. Les diagrammes dela-
mellis6s (fig. 10) meftent en 6vidence de fagon encore plus
nette I'analogie qui existe entre les 2 s6ries lithiques.

Notre approche typologique des productions lithiques

[8] lLd: indice de lamelles ir dos.

[9] IP: indice de pergoirs.

I 9 f! ft 1l t, t9 l l  !t al aJ & Jl f lt 6a 63 1t ntcli l  1l t l  tt l l  3! i9

[7] IOI: indice d'outils sur lames ou lame'lles.
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Figure Il. l. Traccs d'abrasion sur pan droit de burin; 2. Esquillements fonctionnels sur face de ddpouille d'un burin; 3. Microesquillements
prds de l'apcx d'un pcrgoir; 4. Conchoide de percussion sur bord retouch6 de lamelle i dos; 5. Enldvements plats rasants sur bord non retou-
chi de lamclle ii dos; 6. Denticulation fine du bord non retouch6d'une lamelle ir dos; 7. Microfissures li6es ir des contraintes de d6bitaee; 8.
Detail de la retouchc directe du dos d'une lamelle ir dos.
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des Conques corrobore la difficult6 rencontree par les typolo-
gues A diff6rencier les phases moyenne et sup6rieure du
Magdalenien pyren6en. Sur la base du seul mobilier des deux
couches des Conques, il faut reconnaitre que, comme I'avait
remarqu6 Jean Cloffes "l'outillage lithique ne varie gudre
d'un stade d I'aute". (Clottes 1989).
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APPROCHE STATISTIQUE PROBABILISTE
DES PRODUITS LITHIQUES

Samir ABDULFFATAH

L'objet de ce travail est d'appliquer les tests statistiques aux
proportions respectives des groupes d'outils des deux couches
C2 et C3 du site magdal6nien des Conques. Nous nous inter-
rogeons alors sur I'existence d'une difference:
- s'agirait-il de la m6me indusnie ou alors de deux industries
diff6rentes ?
- ces differences sont-elles significatives ou non ?

Le test d employer pour cette situation est le test de
comparaison des deux dchantillons d'industries de C2 et C3.

Applicabilit6

Les deux conditions suivantes sont n6cessaires:
- I'effectiftotal doit €tre supdrieur ou 6gal i 40;
- aucune valeur ne doit pas 6tre infdrieure ou 6gale i 5.

Soit l'hypothdse H0 "il n'y a pas de diff6rence signifi-
cative" et calculons la probabilitd de rejeter cette hypothdse
(tabl. l).

Prdsentation du test

On appelle effectif theorique T le quotient suivant: (total ligne

x total colonne) / (effectiftotal) (tabl. 2).

La comparaison entre les effectifs th6oriques et obser-
ves est I'objet du test qui se calcule conune ci-apres:
X'=I(effectif observ6 - effectif th6orique) / (effectif total).

Le nombre de degr6 de liberte "ddl":(nombre de ligne
- l) x (nombre de colonne - 1) est le nombre d'informations
donn6es par l'6chantillon. La probabilit6 associ6e au r6sultat
est foumie par le test de 1' donnant les probabil ites d'€tre
d6passees.

Interp16tation

Lavaleur0.T,obtenue ci-dessus d I 'aide du tableau de X2, est
la probabilite de rejeter I'hypothdse H0. Donc il y a 70 '1,i, de
chance d'avoir une diff6rence entre les deux couches C2 et
c3.
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L'INDUSTRIE EN MATIERE DURE ANIMALE

Anne-Marie MOIGNE et Henrv BAILLS

L'industrie en matidre dure animale des Conques se conpose
de 20 pieces dont 7 proviennent de ia couche C2 et 13 de Ia
couche C3. On sait I'importance reconnue d I'industrie osseu-
se pour la p6riodiosation en phases du Magdalenien. C'est
pourquoi en ddpit de leur faible effectif. nous prdsentons cou-
che d couche les mobil iers 6manant des 2 couches maqdale-
nlennes.

Les mobiliers de la couche C2 (7 pidces)

Deux tronqorls pris dans la perche d'un bois de cerf appartier.r-
nent peut-Ctre i un objet que nous avons identifi6 comme un
chasse-lame (frg. 1:1,4). Un des fragments porte les stigma-
tes de percussions au niveau de sa partie proximale. La ccu-
che C2 a egalement l ivre la partre mesiale d'une baguette
demi-ronde (fig. 1:6). Elle se caract6rise par un f0t ir bords
paralleles et une section plano-covexe. Les faces supdrieure et
inf6rieure sont inom6es. Les dimensions de cette piece (lar-
geur: 10.5 nrm et dpaisseur: 4.5 mm) s'accordent assez bien
avec les standards des baguettes demi-rondes connues d ce
jour (largeur moyenne: 11.5 mnr et o : 2.6 epaisseur moyen-
ne = 6 mm et  o :  1 .5)  (Barge-Mahieu 1992).

Nous avons 6galement reconnu une embase distale de
harpon (fig. 1:17). cette demiere pr6sente un amenagement
par une augmentation bilatdrale du f0t par une protub6rance
de prohl convexe (Julien 1982). M. Julien remarque que "les
harpons ir 2 rangs de barbelures pr6sentent presque toujours
un systdme bilateral de r€tention, les harpons a une seule ran-
g6e, un systdme unilat6ral" (o. c. p.72). Si I'on se r6fere d i'e-
volution typologique des harpons propos6e sur la base de la
stratigraphie de I'abri Morin en Gironde, on constate que les
moddles d 2 rangs de barbelures et protub6rances trapdzoida-
les apparaissent dans la couche A-IV attribu6e au
Magdal6nien VI (Deffarge et al.1974). On peut donc avancer
I'hypothdse que l'embase des Conques appartiendrait A un
harpon i 2 rangs de barbelures. Cependant un objet entier pr6-
sentant une forte analogie avec notre exemplaire a 6t6 recon-
nu par Th. H6l6na dans la couche 5 (Magdal6nien sup6rieur)
de la grotte de la Crouzade (Aude). D. Sacchi (Sacchi

1986:161) y voyait "une figuration anthropomorphe, voire
fdminine". Le doute subsiste donc cuant d la nature m€me de
cet objet 6nigmatique.

Dans Ia classe des objets perforants. on drstingue ,3
extremites de sagaies ou poingons (fig. l:- j. 12, 14). t. 'une
d'elles est peut-€tre une pointe i base taillee et rompue de
type Belvis. Les autres appartenaient ir des sagaies i ffit de
section cylindrique (nol4) ou ovalaire (n"12)

Les mobil iers de la couche C3 (13 pidces)

La partie mesiale d'une aiguille provient de la couche Cl. Il
s'agit d'un fut i bords rectilignes paralldles (fig. 1:7). Sa sec-
tion ronde incite ir penser que le trongon etudi6 se situe plut6t
dans la partie m6siale de I'aiguille, ou bien distale si I'extr6-
mit6 apicale s'averait en rupture de pente avec les bords
( Stordeur-Yedid I 979).

Une pidce (fig. l:8) prdsente deux encoches paralldles
obliques qui ne sont pas sans rappeler la technique de mise en
place des barbelures des harpons bilat6raux i barbelures
anguleuses (Averbouh et al. 1995). L'etat fragmentaire de
cette piece ne perrnet pas d'€tre plus prdcis quant d sa nature
exacte.

Un total de 9 6l6ments reldve de la famille des sagaies
lato sensu. Les parties proximales montrent deux tlpes d'em-
manchement. I l s'agit soit du biseau simple de sagaies ir bords
subparalldles (fig. l:2, 10), soit de base conique pour celle i
bords convergents (fig. 1:9).

Comme pour la couche C2, il existe plusieurs extremi-
t6s distales fractur6es d proximit6 de l 'apex (fig. l:13, l6). I l
existe dgalement quelques rares eldments m6siaux. Mention
speciale doit €tre faite d'une sagaie amputde de sa base (fig.
1:11). Son extr6mit6 mousse i section ronde se prolonge par
un f0t de section quadrangulaire portant deux rainures paral-
ldles sur la face sup6rieure. Le bord gauche presente des inci-
sions apparemment anarchiques, pour lesquelles il est impos-
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Figure I.  Couche C2.1,4: chasse-lame;6: baguette demi-ronde; 12, l4: sagaies; 3: pointe i  base mAchonn6e; 7: harpon. Couche C3. 5: tube
d6.cor6;2,9-l  I ,  13, l5-16: sagaies; 8: harpon ?; 7: aigui l le; l8: os travai l l6. Matrdre: 1,4: Cervus elaphus; 5: chrisaetos; 7: os; 2-3, 6, 8-l  8:
Rangifer tarandus.
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sible en macroscopie de trancher entre des marques intention-
nelles ou des stigmates lies d la fabrication. Si I'on se r6fdre d
la p6riodisation de Breuil, ce type de sagaie i section qua-

drangulaire et rainures lat6rales serait caract6ristique du
Magdal€nien II. En Aquitaine, il est contemporain des phases

moyennes du Magdal6nien , entre 15.000 BP et 13.500 BP
(Djindjian et al. 1999). L'exemplaire des Conques trouve
donc des homologues dans les territoires voisins. Il faut
remarquer qu'un autre fragment d'armature ddcouvert aux
Conques pr6sente une section d tendance quadrangulaire (frg.

l:15). Certaines sagaies provenant de la couche 7
(Magdal€nien moyen) de la grotte Gazel dans I'Aude mon-
trent 6galement de telles sections.

Il existe enfin quelques pidces d d6nomination douteu-
se. Nous avons assimil6 I'une d'elles ir une extr6mit6 proxi-

male de pointe d base mAchonnde (fig. l: l5), I'autre pr6sente

des traces de fagonnage par polissage (fig. l:18). Relevant
d'une position stratigraphique moins precise, un fragment
d'os pneumatique (cubitus de vautour) pr6sente des incisions

rythm6es (fig. l:5). Elles s'organisent sur une face en deux
s6ries de stries obliques transverses, sur I'autre en deux grou-
pes de stries longitudinales discontinues. Cet objet a etd
d6couvert en deux fragments recoll6s a posteriori. L'un pro-
vient de la couche C2, I'autre C3, mais dans la zone N19 les
2 couches ont tendance i se biseauter et leur individualisation
reste trds difficile. Il trouve des homologues dans la couche 5
(Magdal6nien sup6rieur) de la grotte de la Crouzade (Aude) et
dans la couche 4 (Magdal6nien sup6rieur) de la Cauna de
Belvis (Aude). Ils sont d'ordinaire consider6s comme des
6tuis pouvant faire fonction de r6ceptacles d aiguilles'
Comme le remarquait M. Cr6mades, des d6cors identiques
d6monffant des formes d'organisation de I'espace analogues
peuvent formaliser des relations existant entre groupes inter-
r6gionaux (Cr6mades 1996). Sans 6carter radicalement la
possibilit6 d'6volutions similaires dans des territoires 6loi-
gnds, il convient peut-Ctre de privil6gier I'hypothdse de
contacts pour des occupations globalement synchrones 6vo-
luant dans des espaces proches. Au niveau de la th6matique,
l'exemplaire des Conques se d6marque de celui de Belvis
(figuration animalidre) et de la Crouzade (stries perpendicu-
laires d I'axe de la pidce). L'association d'incisions longitudi-
nales et transversales est pourtant une composition connue du
corpus artistique du Magdal6nien pyrdn6en. On la remarque
ainsi ir la grotte de Gourdan (Haute-Garonne) oi elle orne
6galement un os d'oiseau.

ftude macroscopique de quelques piices en
matiire dure animale

L'observation de quelques pidces en matidre dure animale d la
loupe binoculaire (grossissement x6,3 et x10) montre des
stigmates 1i6s soit au processus de fabrication, soit ir leur uti-
lisation, soit enfin d leur d6coration.

Ainsi parmi les traces inh6rentes au processus de fabri-
cation, les enldvements de matiire visant au d6gagement des
deux protubdrances de ce que nous avons identifi6 comme

une embase distale de harpon (fig. l:17) sont nettement visl-

bles (fig. 2:4). Cependant on comprend mal les motifs qui ont

amen6 I'artisan d excaver sym6triquement la matidre, op6ra-

tion non indispensable dans le cas de protub6rances d'un har-
pon mais qui trouve plus de sens s'il s'agissait de d6gager du

corps l'6bauche de bras d'une sculpture anthropomorphe.

Un fragment de bois de renne, r6sidu caractdristique
de la technique du double rainurage, montre des traces de

d6coupe i I'aide d'un burin. Les facettes trac6es dans le cor-
tex montrent des microstriures paralldles correspondant aux
microfossiles silicifi6s et aux lephisphdres qui forment les

microdenticulations de I'ar6te du burin. A partir de l'hypothd-
se que "chaque combinaison est sp6cihque d'un 6tat du bord
actif d un moment donn6", C. Fritz a nomm6 ces marques
"codes-barres". Elle postule que, th6oriquement, chaque trace
est caract6ristique d'un burin et d'un seul (Fritz 1999).

Un fragment de bois de renne porte plusieurs traces de
fagonnage. L'6paisseur de I'os compact (8.5 mm) semble
indiquer que cet objet a 6t6 pr6lev6 dans I'epaisseur de la per-

che. Il pourrait, d notre avis, s'agir d'un trongon terminal de
baguefte d6tachee par la technique du double rainurage au

burin. Ce fragment se placerait ainsi i I'un des points de jonc-

tion des 2 rainures, endroit oir la baguette devrait se ddsolida-
riser du bois. La face interne montre quelques traces discrdtes
de spongiosa. Un grand sciage (Scl) subvertical (80') [l]
forme un mdplat suivant I'axe longitudinal de la pidce. Un
second sciage (Sc2) d 56o d6termine la pointe en venant cou-
per le premier sciage. Enfin, un troisidme et dernier sciage
(Sc3) d'angle 38o donne d cette pidce une forme globalement

triangulaire. Cette op6ration finale a 6t6 ex6cutee i partir de
la face inteme de I'os compact. Elle a 6t6 r6alis6e a posterio-
ri et n'entre pas dans le sch6ma de fabrication de la baguette,
mais vise seulement i la sectionner. Ce demier sciage n'a pas
int6gralement trongonne I'epaisseur du bois, la rupture d6fini-
tive a eu lieu par flexion en faisant reposer le bois sur un
billot. La table externe de I'os compact montre les stigmates
de cette rupture forcee. Cette enigmatique pidce triangulaire
pourrait correspondre ir une 6bauche opportuniste de sagaie.

Un trongon de perche de cerf que nous avons assimile
d un chasse-lame (fig. l:l) pr6sente une s6rie d'incisions
basales nettement visibles (fig. 2:l). Elles s'organisent per-
pendiculairement au grand axe de la pidce et sont li6es ir I'o-
peration de trongonnage de la perche. Une profonde incision
paralldle au bord gauche est sans doute le r6sultat du travail
de d6coupe longitudinale de celle-ci.

La grande sagaie d section quadrangulaire (fig. 1:1 l)
montre des traces de deux types. Deux rainures ir section en U
courent longitudinalement sur la face dorsale de cette piece
(fig. 3:1). Elles sont le r6sultat du passage d'un burin dont le
biseau travaillerait perpendiculairement i I'axe de la pidce.

I I ] Les mesures d'angles sont prises d partir du plan rit'6rence constitud par

la face exteme de I'os compact.
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Figure 4. l: fragment d'extr6mit6 de baguette en bois de renne
(fente de dessiccation post-ddpositionnelle et "code bane" du tran-
chant du burin); 2: changement de direction du mouvement du burin
(agrandissement xl0).

Ce type de trace se remarque assez fr6quemment sur les faces
des longues sagaies de section quadrangulaire et pose le pro-
bldme de sa finalit6: d6coration, fonctionnalit6 ou marque
culturelle. Sur notre exemplaire, les deux flancs, mais princi-
palement celui gauche, monffent des s6ries de fines stries.
Elles s'organisent en faisceaux de lignes sub-paralldles et ont
6t6 trac6es avec un instrument au tranchant effild comme
celui que pr6sentent les produits aprds le plein d6bitage. Les
aftaques des traits montrent que ces derniers ont 6t6 r6alis6s
en une seule fois de l'extr6mit6 distale vers la base de I'obtet
( f i g .3 :2 -3 ) .

tique d'oiseau (fig. 1:5) reldvent de la m€me technique de
r6alisation que celles observ6es sur la sagaie quadrangulaire.
Ces stries paralldles, relatiyement 6quidistantes, ont 6t6 tra-
c6es par un tranchant brut et efficace. Elles ont 6t6 rdalisdes
d'un seul jet, sans passages r6p6t6s.

Conclusion

Malgr6 une faiblesse num6rique certaine, les pidces qui com-
posent I'industrie en matidre dure animale de la grotte des
Conques s'intdgrent bien dans ce que nous connaissons du
corpus mat6riel du Magdal6nien aquitano-pyr6neen.
Typologiquement, les sagaies i biseau simple ou double, la
baguette demi-ronde, I'aiguille, le harpon correspondent i la
panoplie banale de ces grands chasseurs de la f,rn des temps
glaciaires. Certaines constantes paraissant exclusivement
li6es au processus de fabrication pourraient se r6v6ler cornme
des marqueurs culturels discrets. C'est peut-Ctre le cas de la
sp6cialisation de certains outils. Par exemple, le sciage se dif-
f6rencie de la gravure non seulement par I'intensit6 des forces
appliquees mais 6galement par un mouvement de va et vient.
Le burin est ainsi affect6 aux tAches de sciage et trongonnage,
la lame, lamelle ou 6clat bruts de debitage i la grawre.

Concernant les th6matiques d6coratives, on retrouve,
au-deli de particularismes locaux de faible amplirude, la
grande unit6 culturelle du Magdal6nien. Le cas du d6cor d'in-
cisions rythmdes sur os pneumatique d'oiseau que I'on repe-
re dans plusieurs sites de I'aire pyr6n6enne en est sans doute
un bon exemple. C. Fritz, sur la base de l'6tude d'un large
corpus de gravures, note que "les groupes magdal6niens
devaient €tre assez isolds pour ddvelopper certains particula-
rismes, mais entretenir des contacts suffisants pour rester dans
le courant d'une expression graphique commune" (Fritz
1999:204\.
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LA PARURE ET SES SUPPORTS

Henry BAILLS

Les couches C2 et C3 ont livr6 quelques rares 6l6ments de
parures (tabl. 1). Leur effectif peu 6leve nous a encourag6 d
traiter globalement ces piEces sans distinction entre les 2 cou-
ches. Certaines ont 6t6 consid6r6es comrte d'authentiques
prdces d'ornementation, tel est le cas des pendeloques ou des
perles. D'autres sont des objets qui ont pu dtre r6colt6s altn de
servir de supports d des colifichets. Les tests de coquillages
fossiles ou actuels peuvent €tre interpr6tes dans ce sens.

Les pendeloques en st6atite

Il s'agit de 3 pendeloques fabriquees en steatite. Une provient
de la couche C2, les deux autres de la couche C3 (fig. 1:5-6).
Ces pidces presentent entre elles une telle sinrilitude que nous
pensons qu'elles peuvent provenir du m6me ensemble orne-
mental: collier ou autre. Leur morphologie perrnet de les clas-
ser dans le type I des pendeloques elliptiques et subtrlangu-
laires, tel que defini par Barge (Barge 1982). Ces objets sont
"ovalaires et comprennent 2 longs c6t6s convexes et 2 c6tes
courts convexes 6gaux". La technique de fabrication indique
un fagonnage de 2 meplats par usure, puis perforation bico-
nique du trou de suspension. Se pose le probldme de I'ige reel
de ces 3 6l6ments de parure. On sait que ce type de pende-
loque est frequent dans les milieux s6pulcraux du N6olithique

final (cultures de Ferridres et de V6raza) et du Chalcolitlique
(culrure de Fontbouisse) en Languedoc. Il a pu y perdurerjus-
qu'ir I'Age du Bronze debutant. Les roches vertes, et plus spe-
cifiquement la st6atite, ont 6t6 largement utilis6es dans les
Pyr6n6es-Orientales (Roscian et al. 1992). L'approvision-
nement a pu 6tre facilit6 par la pr6sence de nombreux gise-
ments dans le proche environnement: gites de la r6gion des
Embullas en Conflent et de Reynds en Vallespir, distants de
40 km.

Dans ces conditions, on ne peut dcarter I'hypothdse
d'un ddplacement ir partir de la couche Cl.

Les 3 exemplaires des Conques se distinguent pourtant
de leurs homologues n6olithiques par leurs dimensions. Leur
longueur de 8 mm est trds nettement inf6rieure au standard
des pendeloques n6olithiques (entre l5 et l7 mm). L'appar-
tenance de ces pieces ir la culture magdalenierure m6rite de ne
pas €ne 6cart6e car on connait une sdrie de 8 oblets sembla-
bles provenant des fouil les de V. Brun (1864-1865) dans I 'a-
bri Lafaye au pied du chAteau de Bruniquel (Aveyron). Dans
ce gisement, la longueur de ces objets varie de 8 a 12 mm,
dimensions qui correspondent i nos exemplaires. La matidre
support identifide semble 6tre 6galement la steatite (Ladier &
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en rnrn
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2 5
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3
2
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I
4

4 . )

coq u i l le
c oq u i l le
coq ur l le
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coq u r l le

coqui l le fossi le
coqur l le fbssi le
coqur l le tbssi le

D T U I

b ru t
brut

us ure et perloration
usure et pertbratron
usure et  perforat ion

brut
bnr l
Drut
0ru(

tiagrnnr de test br0le
Gltc inens sp
Glycimeris sp.

pendeloque el l ip t ique
pendeloque elhpt ique
pende loque  e l l i p t i que
Capulus hugar icus

.ly'r,rilus sp
Terebrutula tbsstle
Terebrutnla fosslle

COM22 R
coM20c2 r0

coltTc3
COM2ICS
coM20c2

loD7c2 1984
:oD7C32t26
coD7c32t27
coD7c3 2128

Welt6 1994). Ces auteurs considdrent que I'occupation de I'a-
bri Lafaye, comme celle voisine de Plantade, reldve d'une
phase plus ancienne que celles de Fontalds et Courbet, peut-
€re Magdal6nien moyen.

Les coquilles subactuelles

Deux coquilles proviennent de la couche C2. L'une d'elles
(fig. l:l) est un fragment de valve de Glycymeris 6rod6 par
l'action naturelle des vagues. La forme generale et I'abrasion
des bords de fracture ont pu rappeler I'action anthropique.
C'est peut-€tre la raison premiere de leur r6colte en bord de
mer. Un autre objet semblable a 6t6 retrouv6 en position rema-
ni6e (fig. 1:2). Provenant de la couche C2, un fragment de
coquille a subi I'action du feu. Trop d6grad6, on ne peut deter-
miner pr6cisement ir quel type de coquillage il appartient. Le
sondage Campmajo a livrd un Capulus hungaricus de grande
taille (fig. t:7), espdce connue durant le Pl6istocdne sur les
cotes mdditenan6ennes (Taborin 1994).

Les coquillages fossiles

Y. Taborin a egalement 6tudi6 une Terebratula fossile (fig.
l:3) d6couverte dans la couche C3 du sondage. Il s'agit d'un
gasteropode fossile que l'on retrouve dans les calcaires urgo-
niens encaissants. Un aufie specimen a 6t6 d€couvert lors de
nos travaux dans la couche C3 (fig. l:a).

Conclusions

M6me si le doute subsiste sur la validit6 de la position strati-
graphique de certaines d'entre elles, les panrres d6couvertes

montrent une volont6 de I'homme d'utiliser, pour ce type
d'objet, les ressources locales. Qu'elles soient min6rales (fos-
siles, roches) ou vivantes (coquillages) les matidres premiCres
proviennent d'un environnement proche. La st6atite, nous I'a-
vons d6jd dit, pourrait provenir des gites de la zone est-plre-
n6erure. Son approvisionnement aurait alors n6cessit6 des
d6placements inf6rieurs d 50 km. La t6r6bratule fossile a 6t6
pr6lev6e dans les environs immediats de la grotte, Ia pr6sen-
ce de ce gasteropode ayant 6t6 souvent signal6e en position
detritique au sein des placages argileux qui tapissent les fonds
des vall6es des Corbidres. Le Capulus et les fragments de
tests roulds montrent une fr6quentation de la zorre littorale.
Les coquilles fossiles ont pu 6galement 6veiller l'intdr€t des
chasseurs magdal6niens. Rien cependant ne permet d'affir-
mer que la parure etait leur seule destination, des strat6gies de
hoc pouvant egalement €tre envisagdes.
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LES VESTIGES MATERIELS DOAGE PROTOHISTORIQUE
DE LA GROTTE DES CONQUES

Henry BAILLS et Pierre CAMPMAJO

P16sentation

Nous regroupons dans cette partie un lot de piices qui reld-
vent des temps protohistoriques et plus sp6cifiquement des
debuts de I'Age du Bronze. Il s'agit de iiagments de c6ra-
mique et d'6lements de parures. Ils ont 6t6 r6colt6s soit d la
surface du remplissage soit dans I'epaisseur de Ia couche C1.
Il faut cependant preciser que certains d'entre eux ont 6t6
ddcouverts d la base de la couche Cl dans une formation

caillouteuse A vides interstitiels, limitee ir la zone Ml7, que

nous norrunons C2b. Queiques objets de petite taille, comme
les 6l6ments de parures, ont pu percoler jusqu'au plus profond

des couches magdal6niennes C2, voire C3.

Les mobiliers c6ramiques

L'ensemble du stock ceramique (27 pidces) presente, si l'on excep
te la pidce COM2IC3 126 qui est rut fragnrent de tuile subactuelle,
une grande homogendite (tabl. 1 ). I1 s'agit de tessons d'une epaisseur

moyenne de l0 mrrq pouvant attein&e 12 mm au niveau du fond du
r6crpient. t a couleur de la surface exteme monte une dominante
bnur rouge, celle de la face interne est grise. Le faible nombre de tes-
sons et leurs caractdres morphologiques nous incitent d penser que

nous avons affaire aux fragments d'wr unique recipiat.

Quelques 6lements caracteristiques permettent d'ap-
procher la forme de cette poterie. Le tesson COMlTC2bl 102
indique un fond aplati. Le rebord (fig. 2:l) pr6sente une ldvre
subhorizontale et un cordon digite courant paralldlement d 6
cm sous le bord. Une anse en ruban, s6par6e de son support.
nous renseigne sur le type de prehension (fig.2:2).

Ces fragments de ceramique nous pennettent de pen-

ser que ce recipient appartient au type vase globuleux d profil

en S et fond aplati. La pr6hension y 6tait g6ndralement assu-
r6e par 2 anses en ruban diameffalement opposdes, la d6cora-
tion consistait en une ligne de digitations sur cordon rappor-
t6. Son diamdtre A I'ouvernrre 6tait de 130 mm.

o
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Figure I. Rdpartition spatiale des fragments de poterie.
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Figure 2. l: fragment de bord de r6cipient ir cordon digit6; 2: anse
en ruban;3: perle discoide plate en calcaire blanc:4: valve de
Cardiunt edule L.

De telles cdramiques sont bien connues car elles ont
6t6 rep6rees dans de nombreuses cavites des Pyren€es-
Orientales. Nous ne mentionnons ici que les principales.
L'une d'elles, la grotte des ChAtaigniers, se situe d moins de
500 mdtres des Conques (Guilaine et al. 1968). Les autres
sites s'ouvrent dans les Aspres (grofte de Montou) et en
Fenouillddes (grotte de Belesta) (Claustre 1992). Enfrn il faut
citer, sur le plateau cerdan, la colline de Llo qui est un habitat
de hauteur en plein air (Campmajo 1980). Dans ces gise-
ments, les vases e profil en S et cordon digit6 ont 6t6 decou-
verts dans des contextes arch6ologiques rattaches culturelle-
ment i I'Age du Bronze ancien. Les dates C14 qui position-
nent chronologiquement ces occupations s'dchelonnent entre
2200 et 1700 BC. en donn6es calibrees.

Nombreux sont les auteurs qui, d la suite d'Audibert
(Audibert et al. 1959; Guilaine 1972) considdrent ces r6ci-
pients comme les preuves mat6rielles de contacts avec la civi-
lisation rhodanienne de I'Age du Bronze ancien. Il reste enco-
re aujourd'hui d mesurer la part reelle de ces liens dans la
constltution des cultures du Roussillon. Il semble dvident que
les d6buts de I'Age du Bronze sont, pour la region qui nous
occupe, des temps de rupture au cours lesquels s'essouffle le
vieux fond neolithique.

Les 6l6ments de parure

Qu'ils soient perles ou pendentifs, les 6l6ments de parure sont
g6n6ralement des objets caract6rises par leurs faibles dimen-
sions. Nombreuses sont donc les observations de terrain prou-
vant les deplacements de ces pidces dans l'€paisseur des rem-
plissages arch6ologiques. Ces perturbations trouvent trds sou-
vent leur explication dans des d€.sordres d'ordre naturel ou
anthropique. Les 2 6lements trouv6s dans la couche C1 des
Conques n'ont vraisemblablement pas 6chapp6 d ce ph6no-

@3
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mdne ce qui nous impose de considdrer leur positionnement
stratigraphique avec la plus grande prudence. Toutefois leur
d6couverte avant eu lieu dans la couche Cl, nous les conside-
rons comrne synchrone des autres mobiliers de cette forma-
tion. Le premier 6l€ment de parure est une valve entiire de
cardium (Cardium edule L.) brute (fig. 2:4). Ses dimensions
indiquent qu'il appartenait ir un inciividu tresjeune (tabl. 2).

Sa recolte a pu s'op6rer le long du littoral sableux ou il
est encore trds fr6quent. On peut se poser la question de savoir
si ce bivalve a 6t6 rdcoltd vivant ou si son test seul a €td prele-
ve sur le bord de la plage. En I'absence de stigmates cor-
respondant i une ouverture forc6e de la coquille, nous pen-
chons pour un ramassage sur la plage aprds mort de l'animal.
Les trds faibles dimensions vont esalement dans ce sens.

Le second el6ment de parure est une perle discoide
plate du tvpe I de la classification Barge (Barge 1982). Elle
est fabriqu6e en calcaire blanc (fig. 2:3). Sa forme discoide
est obtenue par polissage, son trou de suspension montre une
perforation de type biconique. Nous r6f6rant i la position sha-
tigraphique de ces objets lors de la d6couverte, nous admet-
tons donc que ces 6l6ments de parure accompagnent le nrobi-
l ier ceramique de la couche Cl.

Force est de constater que rien ne permet d'€te trds affir-
matif en ce qui conceme leur Age. En effet, tant la matiere pre-
midre choisie (coquille, calcaire) que la technique de fabrication
(polissage et double forage diam6tralement oppos6) se retrou-
vent inchangees depuis le Pal6olithique superieurjusqu'i la hn
de I'Age du Bronze au moins. M€me si dans les Pyrendes-
Orientales. le calcaire arrive en effectifassez lorn derridre le talc
et la serpentine, il reste un des mat6riaux les plus utilises dtuant
le N6olithique et I'Age du Bronze. On compte entre 11 et 15
objets de cette matidre dans le departement (Roscian et al. 1992).

I

fA, @
i t  l . t

va
I

r

172



Uoccupation protohistorique: essai d'interprEtation

La couche Cl a donc livr6 un lot de 27 tessons appartenant
trds certainement A un vase globuleux i profil en S associ6 d
2 6l6ments de parure. Au sein de cette couche C 1, les vestiges
anthropologiques sont rares: une premiere molaire infdrieure
droite et un os du tarse. Cette association rappelle un contex-
te sepulcral €voquant I'inhumation individuelle. Les cavit6s
restent, durant les premiers temps de I'Age du Bronze en
Roussillon, le lieu privil6gi6 du d6pdt des defunts.
L'inhumation collective, A I'exemple du Neolithique final et
du Chalcolithique, demeure certes [a pratique funeraire la
plus repandue (grotte de Montou d Corbere-les-Cabanes,
grotte de Can-Pey ir Montferrer). On reconnait cependant de
fagon plus exceptionnelle des inhumations individuelles
(grotte du Collier i Lastours dans I'Aude). Les donnees de la
recherche ne permettent pas d'elucider les raisons profondes
qui ont presidd au choix de I'inhumation individuelle ou col-
lective. Si I'hypothdse d'une sepulture unique merite d'Ctre
retenue, on peut se poser la question du lieu de son ddp6t pri-
mitif dans la grotte. La r6partition des tessons est d cet 6gard
r6velaffice dans la mesure oi I'on peut postuler qu'une
concentration maximale signe I'implantation de la s6pulture
(tabl. 3; f ig. l).

La zone Ml7 qui compte plus de 57 %o des tessons
semble correspondre i la localisation originelle. Elle est
situee au d6bouch6 du couloir dans la salle demere la protec-
tion du gros bloc stalagmitique des zones M15 et Ml6.

La fr6quence d6croissante des fragments c6ramiques
de la zone Ml7 vers lazone terminale M21 indique un bris
avec d6placement de la partie m6diane de la cavit6 vers le
diverticule final. La pr6sence en M I 7 de la formation caillou-

teuse C2b identifiee comme un blocage n'est pas sans 6vo-
quer une structure de couverture destinee d prot6ger le corps.
Il reste difficile de se prononcer sur le r6le ddvolu au r6ci-
pient: vase offrande ou ume fun6raire. La destruction puis la
dispersion de I'ensemble s6pulcral est certainement le fait des
animaux fouisseurs dont les fouilles ont montr6 I'importante
action dans la zone terminale M21 etM22.
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Tableau /. Inventarre des fragments de poterie de la couche Cl.
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LES VESTIGES ANTHROPOLOGIQUES

Marina HUE et Jean Louis GRILLET

La fouille 1994-1996 de ia grotte des Conques a liwe deux restes
humains. Ils proviennent de ia couche C I qui formait le sommet du
remplissage. Ces vestiges anthropologiques faisaient certalnement
partie d'un ensemble sepulcral en association avec une poterie.

Etude de la pi ice COLIgcl RI0339

Cette piece a ete determin6e comrne un cuboide droit (ng. l).
Son 6tat de conservation est bon, malgre une partie manquan-
te sur la zone laterale de la face superieure. Il est de petite
tail le: sa longueur est de 32.10 mm, sa largeur est de 24.70
mrn et son epaisseur est de 18.78 mnr. Nous donnons a tttre
de comparaison les mesures effecfudes sur deux cuboides
droits des individus du sarcophage de St. Medard (Charentes

Maritimes, fouil le Ch. Vernou; Hue 1998; tabl. 1). I ls sont
dates du lVeme siecle aprds J.C. et appartiennenl respectlve-
ment e un sujet masculin et f6minin. Nous pr6sentons 6gale-
ment les mesures des cuboides du site de Can-Pey (Pyrenees-
Orientales. fouille H. Baills; Chaddaoui 1994; tabl. 1).

Le cuboide des Conques appartient ir un individu enco-
re jeune car les caractrires sont peu marquds. Le processus cal-
can6en est quasiment absent, la face articulaire de la face
m6diale qui regoit le cun6iforme lat6ral est peu marcu6e et le
sillon du tendon peu prononcd.

Seule la tuberosit6 en face plantaire, permettant I'in-
sertion des ligaments, est tout ir fait developpde. Nous notons
enfin que, sur la face ant6riettre, les deux protubdrances
siru6es de part et d'autre de la surface articulaire, au point
d'articulation des m6tacarpiens IV et V sont absentes.

Nous pouvons donc penser que vu sa petite taille et
son ossification non termin6e, ce cuboide appartient ir un indi-
vidu jeune, probablement adolescent.

Etude de ta pidce COREM VA/2

Il s'agit d'une dent humaine appartenant i un adulte. C'est
une premidre molaire inf6rieure droite cod6e 46 dans la
nomenclature dentaire. La racine mdsiale est fractur6e
(fracture post mortem). Les dimensions m6sio-distale et ves-
tibulo-linguale sont consign6es dans le tableau 2.

Les dimensions, exprim6es en l/10 de mm, semblent
inf6rieures aux norrnes du Ndolithique, cependant il faut tem-
p6rer cette affirmation en raison de i'usure trds importante de
la couronne qui en diminue les mensurations. Cette usure cor-
respond i I'indice 2 de Brabant, c'est-d-dire que la dentine est
partiellement mise d jour. Il n'y a pas de carie. On peut dire
que I'individu auquel elle appartenait avait plus de 20 ans.
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LE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES DE LA
FOUILLE COMME OUTIL DE COMPREHENSION DE

L'ORGANISATION DE LOESPACE HABITE

V6ronique POIS

Les informations recueillies au cours des forrilles sont dor6na-
vant enregisr6es sur informatique. Le site des Conques est
venu enrichir la base de donnees "Materiel Paleontologique et
Prehistorique" en 1995.

La base de donn6es 6'Mat6riel Pal6ontologique
et Pr6historique"

La Base de Donn6es "Matdriel Pal6ontologique et
Prehistorique", creee en 1986 d I'initiative de H. de Lumley,
a 6te developp6e ir I'aide du Systdme de Gestion de Base de
Donn6es Relationnel UNIFY fonctionnant sous le systdme
d'exploitation LINIX (Fruitet et ul . 1989\. Ce sy'stdrne permet,
a I 'aide du langage d'intenogation SQL, I 'extraction de don-
nees (Pois 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

La Base de Domees "Mat6riel Paleontologique et
Prehistorique" regroupe de nombreux sites frangais et 6tran-
gers (Espagne, Italie, Grdce. Ethiopie, Maroc. Chine,
Gdorgie, Indonesie).

Intigration du site des Conques

Rappelons qu'il existe un canevas initial pour I'ouveffure
d'un nouveau site et que celui-ci repose sur les conventions
suivantes: les transversales sont d6nommees par des chiffres
et sont orient6es ouest-est et les longirudinales sont ddnom-
m6es par des lettres et sont orient6es sud-nord. Le point ori-
gine est donc fix6 en bas et d gauche du plan ainsi dessind.

Sur le site des Conques, les repdres 6taient diff6rents.
Il a donc 6t6 necessaire, une fois la saisie des camets de
fouille termin6e, de retranscrire les coordonn6es x et y al'tn de
pouvoir proceder i la visualisation des projections d'objets
sur des plans verticaux.

Les donnees sont ainsi pr6sent6es de t-agon homogene
avec I'ensemble des sites enregistr6s dans la base de donnees
"Mat6riel Paleontologique et Pr6historique". Cette 6tape 6tait
indispensable pour la suite de notre 6tude. De plus, elle per-

met a un autre utilisateur de travailler avec transparence sur
les donn6es des Conques, sans avoir d se soucier de la conver-
sion des coordonndes initiaies.

Interpr6tation arch6ostratigraphique

L'interprdtation arch6ostratigraphique repose sur l'6tude des pro-
jectlons d'objets sur des plans verticaux. Par intenogation de la
base de donnees, et grAce aux logiciels de visualisation Arcprof
etArcdes (Canals 1993), il est possible de restituer, en statigra-
phie, I'ensemble des objets coordorur6s lors de la fouille.

Arcprof et Arcdes pemlettent l'un et I'autre la visuali-
sation des projections d'objets, mais avec des fonctions diffe-
rentes. Arcprof permet I'affichage de coupes transversales,
longitudinales et de plans. Il dessine les objets sous forme de
points. Une fonction pr6cieuse du logiciel: le clic de souris sur
un objet permet I'affichage, dans une fen€tre, des informations
du camet de fouille; cette fonction est particulidrement utile
pour I'attribution manuelle des sols d'habitat. Arcdes permet
dgalement la visualisation des coupes et des plans. Il offre une
fonction diffdrente: il permet d'avoir les objets en volume,
sous forme d'une boite correspondant aux dimensions de I'ob-
jet (L x I x e). Cependant, Arcprof comme Arcdes ne permet-
tent pas d'avoir d I'ecran une 6chelle des Z (profondeur des
objets), ce qui ne facilite pas la lecture des coupes. De plus,
I'echelle est al6atoire lors de I'impression sous Arcdes; elle
d6pend de la taille de la fen€tre de visualisation i l'6cran.

Les projections d'objets sur des plans verticaux sont
r6alis6es r€gulierement avec une d6coupe differente selon les
gisements. Le choix est effectue en fonction de la richesse en
mat6riel arch6oiogique et du pendage des couches.

Etude des projections d'objets sur des plans verticaux

Les pro.jections d'objets sur des plans verticaux ont 6t6 r6ali-
s6es tous les 25 cm, soit 4 coupes par bande fransversale et
par bande longitudinale. Ci-aprds, le d6compte des objets sera
donn6 pour chaque bande; par contre seule une des coupes
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transversales et une des coupes longitudinales (la plus carac-
t6ristique) illustrera le texte.

La catdgorie <faunes> comprend les restes osseux, les
restes osseux br0l6s, les esquilles, les esquilles br0lees et les
dents. Celle des industries correspond aux outils, au ddbitage
et aux galets. Les <autres>> correspondent principalement aux
pierres, mais aussi aux charbons, coquilles, etc.

Transversale 16 (tabl. l)

La transversale l6 comporte deux zones qui ont livr6 des res-
tes arch6ologiques, la plupart d'entre eux ayant 6t6 retrouves
en Ml6. Deux niveaux arch6ologiques, ir tbrte densit6, sont
nettement visibles. Ils conespondent ir la couche C3 de la
fouille. La faune est bien repr6sent6e alors que les industries
et les pierres (autres) sont peu nornbreuses.

Transversale l7 (tabl. 2)

Comme pour la transversale 16. seules les zones L et M sont
repr6sentees. Elles renferment un grand nombre d'objets
rdpartis en deux niveaux diff6rents, correspondant i la couche
C3 de la fouille. Comme pour la transversale pr6c6dente, les
restes osseux et dentaires sont les Dlus nombreux.

T'ransversale 18 (tabl. 3)

La bande l8 est repr6sentee par les zones L, M et N. Le mat6-
riel arch6ologique est abondant et se r6partit dans 4 unites
archeostratigraphiques distinctes qui correspondent aux cou-
ches C2, C3 et C4 de la fouille. Les faunes et les industries
lithiques sont en proportion 6gales, les pierres en fort petit
nombre. Par rapport aux deux transversales pr6c6dentes, les
industries lithiques sont plus abondantes. Les proportions ont
doubl6, voire davantage alors que la faune est moins bien
representee et que la quantit€ des <autres> reste stable.

Transversale 19 (tabl.4; f ig. l)

La bande 19 est repr6sentee par les zones K, L, M et N. Le

r o t  r t
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mat6riel arch6ologique est abondant. Comme en bande 18,
quatre unites arch6ostratigraphiques peuvent Otre mises en
6vidence qui conespondent aux couches C2, C3 et C4 de la
fouille. La faune est majoritaire par rapport aux industries
lithiques.

Transversale 20 (tabl. 5)

La bande 20 comprend les zones L, M et N. Le matdriel
arch6ologique est abondant. Trois unites arch6osfiatigra-
phiques sont bien individualis6es. Elles correspondent aux
couches C2 et C3 de la fouille. La faune est abondante. de
mdme que les pienes alors que les industries lithiques sont
peu repr6sent6es. L'association faune/pielres est il noter.

Transversale 21 (tabl. 6)

Seul le carr6 M2l a livre du matenel archeologique. Toutefois
il faut rester prudent quant e l'6tude de cette zone car elle a
6t6 fortement perturbee par I'activitd de renards.

Longitudinale K (tabl. 7)

Seule la moiti6 de la zone Kl9 a livr6 du materiel arch6olo-
gique oir deux niveaux peuvent etre individualises.

Longitudinale L (tabl. 8)

La longirudinale L comprend les zones Ll6 e L20. Trois uni-
tes archeostratigraphiques peuvent 0tre mises en dvidence.
L'unitd supdrieure se d6tache nettement de celle sous-jacente.
Elle est pauvre en mat6riel archeologique et correspond d la
couche C2 de la fouille. Les deux autres unit6s correspondent
i la couche C3 de la fouille. Elles renferment beaucoup de
mat6riel archeologique. Il faut noter que I'unite la plus basse
renferme le plus grand nombre d'objets avec une forte
concentration en zone Ll9.

Longitudinale M (tabl. 9; fig.2)

La longitudinale M est la plus longue du gisement. Elle s'e-
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Figure 1. Projection des objets arch6ologiques en transversale 19, de 50 d 75 (o: faunes, *: rndustries lithiques et.: autres).
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tend de Ml6 e M2l. Cinq niveaux peuvent €tre individuali-
s6s. De bas en haut: un niveau trds pauwe, deux niveaux frds
riches et denses par endroit. un niveau pauvre et un demier
niveau ne comprenant que quelques objets. Ils correspondent
respectivement aux couches C4, C3, C2 et Cl de la fouille.
Cette coupe est la seule oi les cinq niveaux arch6ologiques
sont visibles.

Longitudinale N (tabl. l0)

Les zones concern6es sont N18, Nl9 et N20. A noter tou-
tefois que Nl8 n'a l ivr6 que trds peu d'objes. Trois unit6s
archdostratigraphiques se d6gagent qui correspondent aux
couches C3 et C2 de la fouil le. Comme pr6c6demment les
deux niveaux inf6rieurs sont les plus riches alors que le
niveau sup6rieur ne renferme que peu de mat6riel arch6o-
logique.

En paralldle avec les projections d'objets realisees
d partir de la nature des objets d6termin6e sur la fouille
(os, dent, industrie) des coupes verticales sp6cifiques ont
et6 faites pour infirmer ou confirmer les limites des unit6s
arch6ostratigraphiques mises en 6vidence sur les premid-
res. L'ensemble des coupes transversales et longitudinales
a 6t6 r6alis6 pour les espCces fauniques (mat6riel osseux et
dentaire), pour les outils lithiques et le d6bitage, enfin
pour les matieres premidres utilisees pour la fabrication de
I'outi l lage.

Le travail d'individualisation des unit6s arch6ostrati-

i - r
I

graphiques termin6, la digitalisation des limites sup6rieure et
inferieure de chaque unit6 a 6te r6alisee. Cette 6tape permet
d'alimenter le champ <sol> de la base de donndes et, par
cons6quent, la r6alisation des plans de repartition du materiel
archdologique pour chaque sol mis en evidence.

En effet, d chaque unite stratigraphique un nom de sol
a etd attribue; il est constitud de la lettre S pour sol et d'un
chiffre. Sur la longitudinale M, il est possible de distinguer les
5 sols mis en evidence (frg. 3).

La correspondance soVcouche d6nomm6e i la fouille
est la suivante:
- Sl ne renferme que quelques objets. Il correspond d la cou-
che Cl de la fouille.
- 52 est pauvre en mat6riel arch6ologique. Il conespond i la
couche C2 de la fouille.
- 33 est riche en mat6riel arch6ologique. Il conespond d ia
couche C3 de la fouille.
- 54 est riche en matdriel arch6ologique. Il correspond i la
couche C3 de la fouille.
- 55 est trds pauvre en mat6riel arch6ologique. Il conespond
i la couche C4 de la fouille.

L'etude des projections longitudinales et transversales
d'objets sur des plans verticaux, et leur recoupement enffe
elles, a permis de degager les limites des diff6rentes occupa-
tions humaines. Il est alors possible de restituer en plan les
diff6rents sols d'habitat, d'6tudier la r6partition des vestiges
et d'essayer de comprendre I'organisation de I'espace habit6.
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Figure 2, Projection des objets arch6ologiques en longitudinale M, de 76 e 100 cm (o: faunes, *: industries lithiques et .: autres)

Figure 3. Les 5 sols mis en evidence sur la longitudinale M, de 0 d 25 cm (o: launes, *:  industr ies l i thiques et.:  autres),
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Etude de I'espace habit6

L'6tude de I'espace habite de la grofte repose sur la restitution
en plan des habitats pr6historiques. L'obtention des plans de
repartition spatiale n6cessite plusieurs 6tapes, toutes aussi
importantes les unes que les autres.

La premidre 6tape consiste i digitaliser les limites
infdrieure et superieure des sols d'habitat mis en evidence. Le
matdriel utilis6 est une table ri digitaliser connect6e d un
micro-ordinateur equip6 du logiciel Didger fonctionnant sous
Windows. Pour chaque coupe, les limites des sols d'habitat
sont digitalisees et sauvegarddes dans un hchier.

La deuxidme 6tape est l'exportation des fichiers dans
un format reconnu par le logiciel Detsol (Canals 1993). Il est
alors possible de visualiser la projection d'objets sur un plan
vertical et les limites des sols d'habitat. Le logiciel permet
alors I 'obtention d'un fichier contenant pour chaque objet
son sol d'habitat d'appartenance. Un fichier 'erreur'est 6ga-
lement constitue qui renferme les objets oir un sol d'habitat
n'a pu Ctre d6fini.

La troisidme 6tape est celle de la mise A jour de la base
de donnees. En effet, grice aux fichiers contenant la relation
objeVsol d'habitat, le champ 'sol'de la base de donn6es va
pouvoir €tre comp16t6. Par ailleurs, le fichier 'erreur' va €tre
trait6 manuellement afin que tous les objets soient atfribu6s d
un sol d'habitat.

La demiere 6tape est la restitution en plan du matdriel

arch6ologique. Par interrogation de la base de donn6es, il est
dor6navant possible de visualiser les plans de repartition spa-
tiale de I'ensemble du materiel recueilli pour un sol d'habitat
ou d'une espdce animale ou d'un type d'outil i dos afin de
procdder d l'6tude pal6oethnologique du gisement.

Etude des plans de ripartilion spatiale

Les sols 1,2 et 5 ne sont pas pr6sent6s. En effet, outre le fait
qu'ils soient pauvres en materiel archeologique, ils sont rema-
ni6s et, par cons6quent, ne permettent pas d'aborder I'habitat
de la grotte au moment de leur mise en place.

Par confre, les sols 3 et 4 sont riches en matdriel
archeologique avec respectivement 3794 et2719 objets coor-
donn6s.

Le sol 53

Le sol 53 (fig. a) s'etend des bandes 16 d 2l et K d N. Il ren-
ferme 3794 objets qui se r6partissent en 66 Yo de faune,2l o/o

d'industrie lithique et 13 %o de divers.

Sur le devant de la grotte, en zones Ml6, M17 et Ll7,
une forte concentration en materiel arch6ologique est bien
nette. Celle-ci s'explique par la presence du bloc qui agit
conune une barriere et favorise I'accumulation des objets en
cet endroit. En zone Ml8, on note un€ pr6dominance des
industries lithiques sur la faune et la pr6sence des quelques
rares pierres. Les galets, au nombre de 4, sont localisds prds
de la paroi ouest de la cavit6.
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Figure 6. Plan de r6partition des pierres sur le sol 53.

La r6partition des espdces met en 6vidence deux zones
de concentration: la premidre en Ml6iM77 etla seconde en
MI9A420/NI9AI20 (frg. 5). Les pidces en matidre dure ani-
rnale comme les os br0l6s sont concentr6s dans la zone derrid-
re le bloc. Les espdces repr6sent6es en 53 sont le lynx, le san-
glier, le cerf, le renne, le cheval, le bouquetin, I'aurochs, le
chamois et le lapin.

La rdpartition des outils et du d6bitage est semblable d

celle de la faune et prdsente les deux memes zones de concen-
tration d'objets. Cependant, il faut noter que les lames et les
lamelles sont plus nombreuses en MITA{I8 et que, dans I'en-
semble, c'est dans I'axe de la grotte que les outils sont les
mieux repr6sent6s tandis que le d6bitage est omnipresent avec
toutefois une concentration plus forte denidre le bloc.

La repartition des matidres premidres n'apporte qu'un
6lement int6ressant: la concentration des pieces en jaspe der-
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ridre le bloc. Sinon le silex domine nettement et les autres
roches (lydienne, quartz, schiste, chaille, ocre) sont trop rares
por-rr €tre signifrcatives. A noter que le morceau d'ocre reEou-
v6 sur ce sol est, comme les pidces en matidre dure animale et
les os br0l6s, localis6 juste derridre le bloc.

La distribution des pierres est, quant d elle, fort bien
d6termin€e. Ces dernidres sont presentes dans deux secteurs:
I'un situ6 d I'entr6e de la grotte juste denidre le bloc et I'au-
fie au fond de la cavit6 (fig. 6).

Le sol 54

Le sol 54 (fig. 7) s'6tend des bandes 16 d 2l et K d N. Il ren-
ferme 2719 objets qui se r6partissent en 56 o/u de faune,24 o/o

d'industrie lithique et20oh de divers.

Deux zones de concentration en materiel arch6olo-
gique sont bien nettes: I'une i I'entr6e de la grotte et I'autre,
en forme de L, en zones Kl9, Ll9, Ml9 et M20.
Contrairement au sol 53, I'accumulation d I'entrde de la grot-
te n'est pas gener6e par la pr€sence du bloc.

La faune, I'industrie et les pienes sont r6parties de
fagon homogdne sur le sol. Les rares galets sont situ6s dans la
niche que forment les carr6s Kl9 et L19. Les os br0l6s sont
principalement rdpartis en K19 et Llg. Il est interessant de
noter qu'd la fouille des traces de la pr6sence d'un foyer ont
6t6 mises en 6vidence en L20. Les deux pidces en matidre
dure animale ont et6 retrouv6es dans la m€me zone. M20. e
trds peu de distance I'une de I'autre.

Les espdces animales repr6sent6es en 54 sont le san-
glier, le ceri le renne, le bouquetin, la saiga, I'aurochs, le cha-
mois et le lapin. A noter que la zone MlS ne renferme aucun
reste (fig. 8).

La r6partition des outils et du ddbitage est prdsente sur
toute la surface du sol avec toutefois une zone de concentra-
tion dans la niche. Le d6bitage est toujours majoritairement
repr€sentd (74 %) mais il faut noter I'abondance des lamelles
(10 %) par rapport aux autres types d'outils. Notons egale-
ment que les grattoirs (4 %) sont localises en L19

Les matidres premidres sont toujours reprdsentees par
une trds forte proportion de silex (90 %) par rapport aux
jaspes (4 Yo), aux chailles (2 ok), aux lydiennes (l %), aux
quartz (l %). Une pidce en schiste, une autre en calcaire, une
autre en grds-quartzite et un morceau d'hdmatite repr6sentant
les 2 %o restants. Quant aux pierres, elles sont dispers6es sur
I'ensemble de la surface de 34, sans zone de concentration
particulidre.

Conclusion

L'etude des projections d'objets sur des plans verticaux et
leurs recoupements ont permis de mettre en evidence 5 sols
d'habitat, trds proches de la subdivision des couches arch6o-
logiques. La correspondance est la suivante: Ia couche Cl
renferme le sol 1, la couche C2 le sol 2, la couche C3 les sols
3 et 4, et la couche C4 le sol 5.

Deux sols (53 et 54) peuvent €ne pris en conrpte pour
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essayer de comprendre I'espace habit6 par les Magdaleniens
dans le site des Conques.

Si I'on compare 53 et 54, il apparait que leur surface
est identique, mais la r€partition du mat6riel arch6ologique
diflEre d'un sol e I'autre. En effet, le sol 53 monte une zone
de concentration en mat6riel arch€ologique A I'entree de la
grotte du fait de la pr6sence du bloc; ce phenomane n'est pas

visible pour 34 qui, lui, pr6sente une zone de concentration
dans la niche (Kl9 - L19).

Au niveau de la nature des objets, il faut noter, pour les
2 sols, I'association des objets en matidre dure animale avec
les ossements br0l6s. Pour 54, ces objets sont situ6s prds de la
zone M20 oir, i la fouille, les restes d'un foyer ont 6td mis en
6vidence.
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faunes (7o industries (% aulres (rilo Nombre d'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 5 62 l 0 28 29
tranche de 26 d 50 68 9 120
t ranche de 5l  a 75 68 l l 2l 200
t ranche de 76 d 100 7 l 9 174

Total 523

Thbleau 1. Rdpartition du matdriel archeologique de la transversale l6

faunes (o/o industnes (9o autres (o/o Nombre d'obiets
t r a n c h e d e 0 d 2 5 t o ) a 169
tranche de 26 d 50 /o 6 8 258
tranche de 5l  a 75 72 8 t0 l 7E
tranche de 76 a 100 74 6 l 0 49

Total 654

Tableau 2, Repartition du mat6riel arch6ologique de la transversale I 7

faunes (% industr ies (% autres (9'o Nornbre d'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 5 >2 36 t2 t32
tranche de 26 d 50 4 l 50 o

t ranche de 51 a 75 40 5 l 9 t26
tranche de 76 ir 100 45 l8 l 7 87

Total ,f68

Tableau 3. Rdpartition du mat6riel arch€ologique de la transversale 18.

l 'aunes {o'o industr ies (7o autres (96 Nombre d 'obiets
t r a n c h e d e 0 d 2 5 52 J ) l l t70
t ranche de 26 a 50 49 2't 24 2 J I

t ranche de 5l  a 75 55 2'l l 8 138
tranche de 76 d l0( 60 l 9 2l 206

Total 971

Tableau r'. R6partition du mat6riel arch6ologique de la transversale | 9

faunes (%) rndustnes (0z6)autres (% Nombre d 'obiets
tranche de 0 ir 25 52 t6 32 203
tranche de 26 d 50 59 I 5 26 188
tranche de 5l  i r  75 59 I 20 156
lranche de 76 ir l0C 6l l 4 23 t29

Total o / b

Thbleau 5. R6partition du matdriel arch6ologique de la transversale 20.

t 'aunes (o/o' lnd us tries (70 autres (96 ) Nombre d 'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 5 < e 9 J J J J

tranche de 26 a 50 64 9 27 22
t ranche de  5 l  d  7 i 15 I J l l 6
tranche de 76 d 100 72 20 8 25

Tota l 96

Tableau 6. Rdpartition du mat6riel arch6ologique de la transversale 2l



faunes (o/o industries (% autres (7o Nombre d'obiets

tranche de 0 ir 25 0 0 0 0
tranche de 26 i 50 100 0 0 3
tranche de 5l ir 75 69 20 l l ) t

t ranche de 76 a l0( 40 38 22 60
Total 100

Tableau 7. Rdpartition du matdriel arch6ologique de la longitudinale K.

launes (7ol industnes (% autres (?ir Nombre d'obiets
t r a n c h e d e 0 d 2 5 45 JC z l t03
tranche de 26 ri 50 50 40 l 0 t26
t ranche de 5l  d 75 52 153
tranche de 76 i r  100 6l t 8 l 9 J+:

Tota l 625

Tableau 8. R6partition du materiel arch6ologique de la longitudinale L.

fhunes (96 industnes (% aulres (70 Nombre d 'obiets
t r a n c h e d e 0 a 2 i ) / 25 l 8 582

tranche de 26 d 50 b ) 22 I J 6t2
t ranche de 5 I  i r  75 oz l ) 2l 578
tranche de 76 ?r 100 oz t7 2 l 367

Total 2t39

Tableau 9. R6partition du matdriel arch6ologique de la longitudinale N'!.

taunes (%) industr ies (o,oaut res  (90 Nombre d 'obiets

t r a n c h e d e 0 a 2 5 67 l 8 120
t ranche de 26 a i0 J I 20 t&
t r a n c h e  d e  i l  a  7 5 72 I J t5 I  J J

t ranche de 76 a 100 64 l 8 85
Total 502

Tableau /0. Rdpartition du mat6riel archdologique de la longitudinale N,



LE MAGDALENIEN DE L'EST PYRENEEN:
PROBLEMES DE CULTURE MATERIELLE

Henry BAILLS

Espace et cadre chronologique

Nous avons entendu par "Est pyr6n6en" une acceptation 96o-
graphique large int6grant la moiti6 orientale de la zone axiale
montagneuse mais 6galement ses pi€monts septentrionaux et
m6ridionaux. Administrativement cet espace regroupe, sur le
versant nord les d6partements frangais de I'Aridge, de I'Aude,
des Pyren6es-Orientales, au sud les provinces espagnoles de
Huesca, Lleida, Tarragone, Barcelone, Girone, Castell6n. De
fagon ponctuelle, des cornparaisons ont 6te 6tablies sur la base
d'un domaine geographique 6largi au Languedoc oriental ou
aux cornmunautes de Valence, Aragon, Andalousie.

L'aire que nous avons d6limit6e nous a permis de dres-
ser une liste de 38 sites dont les occupations reldt'ent, en l'6-
tat actuel de nos connaissances, de la culture magdalenierme
dans ses phases moyenne ou sup6rieure (fig. l). Elles appar-
tiennent ainsi d la fourchette chronologique large de 15.000 d
11.000 BP (frg.2).Il existe cependant dans I'espace consid6-
re plusieurs autres sites magdaldniens, cette liste ne pr6tend
donc pas i I'exhaustivitd.

Le tableau dress6 permet de remarquer que les sites en
grotte sont majoritaires (65 %), les abris et les gisements de
plein air repr6sentant respectivement l8 %o et 15 %. D'un
autre c6t6 on sait que dans de nombreux cas, seules les occu-
pations en grotte ont autoris6 des approches pal6oenvironne-
mentales et des datations absolues. Souvent r6duits d leur
outillage lithique, les sites de plein air ne prdsentent pas tou-
jours les conditions de fiabilit6 sufftsantes. Ces carences ont
largement contribu6 d perp6tuer I'image essentiellement tro-
glodytique attach6e d la culture magdal6nienne dans les
Pyr6n6es. Il existe pourtant nombre de gisements de plein air
pour lesquels on a quelque certitude quant i leur appartenan-
ce au Magdal6nien, cette attribution chronoculturelle 6tant
facilit6e par I'aspect typ6 des industries de cette civilisation.

La culture mat6rielle

Les s6ries lithigues repr6sentent la fraction la plus importan-
te des vestiges archdologiques constituant le corpus 6tudi6.

Leur approche se prdsente donc comme essentielle d la com-
prehension du Magdalenien. L'outillage y est, de fagon inva-
riante dans le Magdal6nien moyen ou sup6rieur, majorrtairc-
ment r6alis6 sur support laminaire ou lamellaire (Demars &
Laurent 1992). L'industrie lithique de la grotte des Conques
ne deroge pas d cette constante, on y note les indices suivants:
IOL [1] lC2 = t0.3 % ou IOLI [2] tC2 = 5r.7% et IOLIC3 =

ll.6 % ou IOLliC3 : 65.1 %.

Parmi le stock des outils, les burins, les grattoirs et les
lamelles i dos constituent les 3 groupes dominants, justifiant

ainsi que notre 6tude de la culture materielle se fonde d'abord
sur leurs fr6quences respectives dans les divers gisements.

Les couches C2 et C3 des Conques montrent des indi-
ces de burins (IB t3l lcz: 17.24o/o etIB1C3 = 10.39 96)
sup6rieurs ir ceux des grattoirs (IG [4] lC2 = 8.62 % etlGlC3
: 6.49 %). Ce caractdre semble propre au Magdalenien en
gen6ral et d celui des Pyr6nees en particulier. Cette propor-
tion apparait comme une constante que I'on remarque dans
I'ensemble des sites nord pyr6n6ens et languedociens occi-
dentaux (Les Eglises, Rhodes II, Belvis, Canecaude, Gazel)
(tabl. 1).

Occasionnellement, l'6cart entre les 2 indices peut se
r€duire corxre cela semble 6tre le cas ir la grotte de La Vache
Salle Monique (IG = 15.55 % et IB = 16.31 %).Il reste diff i-
cile d'interprdter cette situation, on peut evoquer soit un ecart
d'ige entre les sites soit la manifestation mat6rielle d'une
activit6 specifique.

Parmi les burins, le type diedre (IBd l5l lC2: 10.34 %
et IBd/C3 = 6.49 %) est en rdgle g6n6rale plus fr6quent que
celui sur ffoncatue (IBt [6] lcz : 5.17 Yo et IBI/C3 = 2.6 %).

[ ] Indice d'outils sur lames.

[2] lndice d'outils sur lamelles.

[3] lndice de burins.

[4] Indice de grattoirs.

[5] lndice de burins diddres.

[6] Indice de burins sur troncature.
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NP Nom & site (l l-aalisation (2) Tvn(3 Chronoculture (4) couchc &trtion
I Canecaude F .  Aude G M . M . cI c'- 14 230 * 160 BP.
2 Csznl F.  Aude U- M.M. c7 c'- 15 070 + 270 BP.

3
F .  Aude G

M.M L J

M.S C6

Bize - Petite G F .  Aude U
M . M . L Z

M . S , L J

4 La Crouzade F. Aude G,
M . M L )

M.S c3

5 La Vache F. Aridge G.
M . S /.') c ' '  1 1 6 5 0 * 2 0 0 8 P
M.S , c'- 12 540 * 105 BP
M.S . C4 c'- 12 850 + 60 BP.

6 [.e Ponel F.  Anese G NI.M c'- 12 760 * 60 BP
7 Tuc d 'Audoubert F Anege G M , M c ' -  14150+  160  BP .

8 tnlene F. Anege G. M , M . sal le du fond

c ' '  12900+ l40BP
c 'o  134oo+ loooBP
qra 13 9gj + l2o BP.
c'o 12 3oo + l5o gp.

o Rhodes Il F.  Anege M,S . F5
c'-
C , O

c t o

2100+ l50BP.
2 250 + 200 BP
2300+ l50BP.

l 0 bs Eglises F. Aridge G M.S .
c ' -
c 'o

I 800 + 500 BP
29[0+220B.P

I I [€ Fontanet F.  Andge G. M.M.
c'' t2770+ 428P.
ct4 l3 8l o + z4o BP.

t ) Belv is F.  Aude G M.S . c3 c" 12270L2808P
I J UGiI F.  Aude M,S .

t4 L.es Conq ues F. Pyr. Onent G
M.S . C2 c ' -  13350*  l40BP.
M.M, L J c'- t4 320 + 90 BP.

I La Teulera F. Fyr. Orient. P ,A , M S .
t 6 [r Harpon F P Y Onenl G M S
t a Rec del  Peniat F. Pv Orient P.A M . A .  o u  M . M
l 8 Trou SoufTleur F. Pv Onent M . S
l 9 Cau de les Guilles E. Girone G M . . S ,
2A Bora Gran E. Grone M , S c ' -  1 1 4 7 0 + 5 0 0 8 P .
2l Conra d'lnfem E Grone M , S
22 Sant  Bene l E. Grone P.A M . M
l ) Can Carrieua E. Barcelone P,A M , S

a l Le Parco E L le ida G

M . M NVll a XII
Nvrr-c l3 720 *
NVII-Cr4 l4 o4o +

Nxt-cr4 14 3oo +

IO BP
40 BP
50 BP

M.S . NVI d NII
NVI-C'-  l3 9501
NIV-Cr4 l2 9oo*
NII-cr4 lo 390 +

50 BP
]O BP
OO BP.

2 i Forcas I E.  Huesca M-S
c l 3 C'' 12620*320P}.
c l 4 c'- l3 010 * 380 BP

zo Fuente del  Trucho E Huesca
N I

M , S NII

27 Chaves E. Huesca
M-S . LZA C '' 12 020 * 350 BP

M . M LZD
c ' '  1 2 9 5 0 * 7 0 8 P
c'o 12 660 + 70 BP

28 [a Pei>rera d'Alfds E. Lleida M . S
29 Font Voltada E. Tanagone E,G c ' '  10920+ BP.
30 La Granadella E Tanagone G M . S
J I Hon d'en M arq uet E. Tarragone P.A E,G

Els Colls E. Tarragone M . S
c' '  l0 950 + 120 BP
TL 13 000 + 1000 BP

J J LAut'eri E. Tanasone M.S .
J+ Hort de la Boouera E. Tarraeone P.A M , S
35 El Boix E Tarraeone M , S
l6 h  Mal lada E. Tanagone c M M

Figure L Caractdres des sites de l' Est pyrdneen relevant de la culture magdalenienne. ( I ) Les numdros renvoient d la carte de r€partition des
sites; (2) F: France, E: Espagne; (3) G: grotte, A: abri ,  PA: plein air;  (4) MA: Magdal€nien ancien, MM: Magdal6nien moyen, MS:
Magdal6nien sup6rieur, EG: Epigravett ien m6ditenan6en, A: Azi l ien.
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Figure 2. Datation Cl4 et dpisode climatique des sites de I'Est pyr6n6en de culture magdaldnienne

Les repr6sentations des 2 types de burins, diddres ou
sur troncature, peuvent s'6quiiibrer coulme c'est le cas sur le
site de plein air de la Teulera ir Tautavel (IBd = 26.02 % et IBt
= 26.02 %), ce ph6nomdne demeurant exceptionnel (Sacchi
le86) .

La superiorite des burins de type diddre sur les grat-
toirs nous parait une constante discriminante du Magdalenien
dans la mesure oir les r6gions plus meridionales de la cote
m6diterran6enne espagnole (Valence, Murcie et Andalousie)
ne montrent pas un tel tableau (tabl. 3). On remarque que ces
sites, globalement synchrones avec ceux concernds par notre
cadre g6ographique, pr6sentent de plus forts taux de grattoirs
au detriment des burins. C'est le cas au Parpall6 (IG : 38.12 %
et 55.33 % lB :25 yo et 12.79 %), d la Cueva de Nerja (IG :

12.8 7o et l0.2 % lB = 15 2% et 13 .9 %), au Tossal de la Roca
(lG : 6.7 %o et lB : 6 %), d la Mallada (IG = 29.6 o et IB --

t4 %).

Les lamelles d dos, quand les sites ont fait I'objet d'un
ramassage minutieux, presentent des pourcentages 6lev6s,
entre 30 o/o et 50 Yo. Les microlithes g6om6triques, comme les
triangles scaldnes, sont rares, entre 0 Yo et 2 7o, le cas de
Belvis (6.74 %) faisant exception.

Reste que, comme le soulignait Dominique Sacchi (o.
c., p. 144), "certaines lamelles i dos fronqu6es obliquement,
meritent le nom de lamelles scaldnes, et sont typologiquement
trds proches des veritables triangles". Nous avons, pour notre
part, accept6 la caract6risation qu'en fait Jacques Tixier "c'est

surtout par sa silhouette que la lamelle scaldne est caract6ris-
tique: talon entidrement ou en partie conservd, ce qui la diff6-
rencie fondamentalement des triangles scaldnes, bord abattu
rectiligne, troncature oblique rectiligne formant un angle
obtus (rarement droit) avec ce bord abattu" (Tixier 1963: I l5).
Sur cette base nous n'avons pas reconnu d'authentique trian-
gle dans I'industrie des Conques mais seulement des lamelles
scaldnes et des lamelles i dos tronqu6es.

Ces caractdres propres au lr{agdalenien pyr6n6en se
retrouvent dans certains sites du versant sud oriental (tabl.2).

Cette continuit6 culturelle fut remarqu6e, dds le d6but
du siecle, sur le site de la Bora Gran d'en Carreres i Serinyd.
La riche industrie osseuse ori I'on notait la pr6sence de har-
pons d un ou deux rangs de barbelures, de sagaies d biseau
simple ou double et d'aiguilles rappelait celle des sites mag-
dal€niens pyren6ens (Rueda 1987). Plus precis6ment, on pou-
vait y remarquer des th6matiques d6coratives identiques i cel-
les reperdes en Languedoc. C'est le cas des protub6rances
agrdmentant les bords de grandes pointes de sagaie qui sont
connues dans les occupations du Magdal6nien moyen de
Gazel ou de La Crouzade. Un harpon d double rang6e de bar-
belures et protub6rances basales trouve son homologue dans
I'exemplaire de la grotte de l'Oeil i Puilaurens. Le d6cor de
stries altern6es paralldles qui orne le biseau de certaines
sagaies est 6galement frdquent dans le Magdal6nien du ver-
sant nord oriental des Pyr6n6es. L'industrie lithique considi-
r€e dans sa globalite confortait 6galement "l'impression trds
magdaldnienne" qui se ddgageait de I'observation du mobilier
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(IG = I 1,34 %, IB : 34.66 % et IBd : 25.26 %). Certes I'an-
ciennet6 de la fouille pouvait laisser planer un doute quant au
reel synchronisme des mobiliers. On h6sitait alors entre plu-
sieurs occupations atftibu6es successivement au Magdalenien
moyen puis superieur ou bien une seule attribuable d une
phase r6cente du Magdal6nien. Ces r6flexions permirent i
Narcis Soler de conclure que "tout consid6re, le materiel de la
Bora Gran ressemblait beaucoup au Magdal6nien frangais et
qu'il etait certainement aniv6 d Serinyi i un moment avanc6
de son 6volution, i travers les Pyrenees" (Soler 1976:156).
L'industrie lithique pr6sentait 6galement un fort pourcentage
de pidces microlithiques (lamelles d dos tronqu6es ou non et
pointes diverses) associees i des microburins. Certaines pid-
ces, qualifi6es de triangles, ressemblent aux lamelles scaldnes
de Sant Benet (Soler 1995) ou de la Coma d'Infem (Soler
1980). Pour notre part, il nous semble que nous avons affaire
dans le cas de la Bora Gran ir des lamelles scaldnes, leur
morphologie diffdrant sensiblement de celle des triangles
authentiques. Narcis Soler avait d6jd not6 cette diff6rence en
precisant que "les triangles de la Cova del Filador ne mon-
trent pas de parall6lisme avec Sant Benet, ce sont de vrai tri-
angles, souvent isocdles, i 3 angles bien taillds et plus petits"
(Soler 1995:64). Le m€me auteur, sur la base de la caracteri-
sation des lamelles scaldnes, vieillissait considerablement les
industries de Sant Benet et de la Coma d'Infem en les consi-
d6rant comme ant6rizures i celle de la Bora Gran (Soler
1995). Aujourd'hui cette hypothdse semble admise par les
chercheurs de la Catalogne espagnole qui voient dans les
gisements de Sant Benet et de la Coma d'Infem des occupa-
tions attribuables ir une phase moyenne du Magdal6nien pr6-

c6dant le Magdalenien superieur de la Bora Gran (Fullola el
al. 1990. Les lamelles scaldnes de la Bora Gran, comme cel-
les de Sant Benet ou de la Coma d'Infern, se diff6rencient
donc des triangles 6pipal6olithiques. Les lamelles scaldnes
ont quelquefois et6 remarqu6es dans des occupations du
Magdal6nien moyen est-pyr6neen comme d Canecaude,
Gazel ou aux Conques. Mais elles y sont souvent moins nom-
breuses que les lamelles ir dos tronquees. C'est leur grande
frdquence, associee i la technique du microburin, qui semble
faire la sp6cificit6 des sites espagnols de la Bora Gran, de
Sant Benet et de la Coma d'Infern.

Les recherches se poursuivant encore au Parco, nous
ne cormaissons pas les caract6ristiques statistiques definitives
de sa serie lithique. Cependant certains 6l6ments figur6s pro-
venant des couches inf6rieures (couches XIII d VII) trouvent
des homologues dans les gisements du versant nord pyr€neen.
Nous pensons que les nombreuses lamelles ir dos et burins
diddres vont dans ce sens. Cette ressemblance se trouve ren-
forcde par la typologie des pieces en matidre dure animale:
sagaie ir biseau double, aiguille qui sont manifestement d'o-
b6dience magdalenienne. Cependant plusieurs microburins
figur6s (Fullola 1997:308) m6ritent d'6tre regard6s comme le
signe de relations avec la r6gion de Valence. Ces produits de
debitage sont en effet plut6t rares dans I'aire nord pyr6n6en-
ne durant les phases moyenne et supdrieure du Magdal6nien.
D'autre part, au Parco toujours, le faible 6cart enregistrd enffe
les burins et les grattoirs des couches inf6rieures (IB :9.9 %

et IG = 8.5 %) invite d ne pas 6carter d'hypoth€tiques contacts
avec la faqade sud mediterraneenne iberique.

Caractires sp6cifiques du Magdal6nien de l'Est
pyr6n6en

La caract6risation de l'dmergence puis de l'€volution de la
culture magdalenienne dans I'espace large que nous avons
fixd pose plus de questions qu'elle ne g6ndre de reponses.
Loin des zones reconnues comlne gen6tiques, tel I'espace
franco-cantabrique, la belle homog6n6it6 magdal6nienne
s'estompe au contact des cultures locales. Ce phenomdne
d'acculturation n'est pas propre au Magdal6nien, toutes les
cultures d large sphdre d'influence y sont confront6es. Cefte
"hybridation" du Magdal6nien est vraisemblablement le cas
de figure que I'on constate dans les territoires larges du
Languedoc et de Catalogne. Cette situation explique, au
moins partiellement, les difficult6s rencontr6es par les prehis-
toriens ir identifier une 6volution ad6quate qui prenne en
compte les caractdres r6currents des cultures autochtones et
les nouveaux appolts sp6cifiquement magdaldniens.

Nombreuses sont les appellations associant d un stade
du Magdal6nien un qualificatif 2r connotation spatiale. Il en
est ainsi du Magdal6nien ancien mediterran6en type Parpallo
(Arua 1988) ou Magdal6nien initial (Cacho 1989) de la cdte
valencienne ou bien du Magdalenien moyen mediterran6en
type Fontgrasse du Languedoc oriental (Bazile 2000). En fait,
dds ses phases initiales, le Magdal6nien qui apparait cornme
une culture intrusive dans ces contr6es, semble s'enrichir
d'outils qui peuvent provenir d'un fond local. Ce ph6nomdne
peut 6tre mis en 6vidence jusque dans des regions pourtant
limitrophes des zones g6ndtiques. On I'a rdcemment note en
Tarn et Garonne avec le Magdal6nien ancien i lamelles d dos
de la couche 20 de I'abri Gandil ir Bruniquel (Ladier 2000).
Sur ce site un magdalerrien ancien ( 16.070 r 160 BP et 16.950
+ 360 BP) d'obedience trds aquitanienne associe au fond clas-
sique des microgravettes et des pointes d dos atypiques.

De son c6t6 Januz Koslowky estime que certains sites
de I'Espagne m6ditenan6enne montrent des mobiliers qui
"semblent Ctre I'effet d'un d6veloppement local du fond epi-
gravettien avec une influence magdal6nienne" (Koslowski
1989).

Cette opinion rejoint le mod6le propos6 par Fr6d6ric
Bazile qui, en Languedoc oriental, identifie un "Magdalenien
qui se serait m6nag6 des zones de contact avec les populations
m6diterran6ennes conune I'Episolutr6en-Salp6trien" (Bazile
2000). Ce dernier chercheur propose l'6mergence, i I'ouest
du Rl6ne, d'un Magdal6nien moyen original dit de type
Fontgrasse r6sultant d'une rupture de l'unit6 culturelle ir par-
tir d'un Magdal6nien ancien 6volu6 type Lassac. Sur la base
des dates radiocarbones des gisements du Bois des Brousses
(15.800 + 300 BP) et de Laroque II (16.200 t 400 BP), le
Magdal6nien type Fontgrasse semble "bien cal6" autour de
16.000 BP. Le Magdal€nien moyen renouerait, pour au moins
une partie du Languedoc oriental, avec une certaine unit6 cul-
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turelle sous une forme plus classique. L'occupation du couloir
de Laroque II pourrait 6tre le t6moin de cette pouss6e relati-
vement tardive du Magdal6nien moyen classique (13.100 +

300 BP). La phase sup6rieure du Magdal6nien perpetue I'uni-
td culturelle constat6e au stade pr6c6dent.

En Languedoc occidental, et dans I'Aude plus sp6cifi-
quement, Dominique Sacchi a reconnu un Magdal6nien evo-
luant en 3 phases successives (Sacchi 1981). Leurs cultures
mat6rielles montrent qu'elles sont proches des "foyers d'6-
mergence aquitains". La chronos6quence de cette r€gion
d6buterait durant I'interstade de Lascaux par un Magdal6nien
ancien ou Badegoulien meridional d raclettes et lamelles d dos
que I'auteur diff6rencie sur la base d'un rapport burins-grar
toirs largement domin6 par les premiers. Au cours du Dryas I
et du Bdlling, le Magdalenien, sous sa forme moyenne ou
"classique" d6montre des liens 6troits avec son proche homo-
logue aridgeois. Cene rerurque s'applique 6galement au
Madagenien sup6rieur qui lui succdde sans changement nota-
ble. Duant I'Alleriid et le Dryas III, un Epimagdal6nien per-
p6tue les taditions mat6rielles de la culture magdalenienne
mais annonce deji l'Azilien par une proportion non n6gligea-
ble de pointes d dos courbe.

On peut se poser la question de la place du Roussillon
et de ses zones p6riphdriques parmi ces diff6rents sch6mas de
diffusion du Magdalenien vers les rivages de la Mdditerrande.
Dans ses grandes lignes, le moddle audois semble pouvoir
€tre applique d ces r6gions. On peut cependant constater que,
dans l'6tat actuel des recherches, on ne connait pas de traces
indiscutables de la pr6sence d'un Badegoulien m6ridional en
Roussillon. Il semblerait donc que ce facids qui montre pour-
tant une avanc6e jusqu'en Languedoc oriental (les Piles
Loins, Camparnaud) via la vall6e de I'Aude (Lassac, La
Rividre, Bize) n'ait pas atteint le Roussillon. Le Magdal6nien
moyen tlpe Fontgrasse stricto sensu n'a pas non plus 6te
rep6r6 m€me si le site de plein air du Rec del Penjat ir Vingrau
a autoris6 ses inventeurs i associer les deux s6ries lithiques
(Martzluff& Abelanet 1990). Ces rapprochement: se fondent
sur la grande part tenue par les lamelles d dos et leur nantsme.
Cependant cette hypothdse mdrite confirmation, le gisement
catalan compte certes, comme son homologue languedocien
des raclettes partielles, il s'en 6cane toutefois par I'absence
des caract6ristiques pointes d cran court et lamelles d retouche
inverse qui font I'originalitd du Magdal6nien moyen m6ridio-
nal tel que I'a defini Fr6d6ric Bazile (Bazile 1989). En l'6tat
actuel, I'hypothdse qui pourrait faire du type Fontgrasse un
"anc€tre potentiel" du Magdaldnien du Rec del Penjat m€rite
d'6tre confirm6e sur des arguments arch6ologiquement plus
solides.

Le Magdalenien moyen du Roussillon se rattache,
comme I'avait remarque Dominique Sacchi, d la seconde
pouss6e de cette culture depuis son foyer aquitano-canta-
brique vers la Mediterranee. L'industrie en matidre dure aux
artefacts trds caract6ristiques et aux nombreuses lamelles i
dos fiouve des homologues dans les sites audois (Gazel,

Canecaude) ou ari€geois (Enline, Tuc d'Audoubert). Les

lamelles scaldnes formalisent peut-6ue une filiation avec le
Magdalenien moyen de Dordogne. La date de la couche C3
des Conques montre bien qu'i partir de 14.500 BP, probable-
ment durant l'dpisode rigoureux du Dryas I, ce Magdal6niot
moyen "classique" atteint la c6te roussillonnaise. Au cours de
I'am6lioration de Biilling, I'intensification du peuplement est
le fait du Magdaldnien supdrieur qui multiplie les implanta-
tions tant en grottes qu'en plein air (grottes de I'Oeil, du Trou
Souffleur, station de la Teulera ...). A nouveau, il convient de
remarquer I'impression de forte parent6 avec leurs homolo-
gues audois (Belvis) ou ariegeois (Les Eglises) qui dmane des
industries de cette phase finale du Magdalenien en
Roussillon. La date de la couche C2 des Conques place ce
moment vers 13.500 BP. Il semblerait qu'un Epimagdalenien
face suite au Magdal6nien sup6rieur, mais les faibles s6ries
d'outils de la Grotte Noire i Tautavel (13 outils) ou du Pas
Eshet ir Opoul (52 outils) ne permettent pas d'6tre trds affir-
matif. Concemant sp6cifiquement le Pas Estret, ses fouilleurs,
dans une publication plus r6cente, evoquent plut6t "un
Magdalenien tris mal type" (Martzluff & Abelanet l99l).
Parmi la faune, I'absence du renne est en coh6rence avec les
observations faites dans les couches 6pimagdaldniennes de
Gazel.

Entre Pyr6n6es et bouches de l'Ebre, on retrouve glo-
balement le m€me processus de p6n6tration du Magdal6nien
qu'en Roussillon et Languedoc. Concernant les manifesta-
tions les plus anciennes, on ne remarque pas d'indices pro-
bants de la pr6sence de l'dquivalent du Magdal6nien ancien
ou Badegoulien m6ridional. Certes on connait. plus au sud
dans la province de Valence, le Magdal6nien ancien m6diter-
ran6en (MAM) de la s6quence du Parpall6 qui. faute de date
radiocarbone, laisse planer le doute quant a son anciennetd.
J.E. Aura le situe entre 16.500 et 14.000 BP (Aura 1997). l l
succ6derait dans ce cas sans discontinuitd aux niveaux 6piso-
lutrdens (17.900 t 340 BP). Frangois Djindjian, contestant les
dates obtenues pour I'Episolutreen, evoque une lacune strati-
graphique et le pense ant6rieur a 17.000 BP Il serait alors
contemporain du Badegoulien frangais (Djindjian 1999). Il
nous semble cependant que I'existence de raclettes, pr6sentes
en nombre seulement dans I'horizon le plus r6cent (MAN{
type B), ne devrait pas engager ffop fermement d vieillir ce
Magdal6nien ancien du Parpall6. Les dates propos6es par J. E.
Aura permettent de ne pas dcarter un possible synchronisme
avec le Badegoulien meridional de Lassac (16.750 + 250 BP)
ou mdme, comme I'envisage Fr6d6ric Bazile (o. c. p. 134), sur
la base de "parent6s troublantes" de le faire coincider avec le
Magdaldnien moyen fype Fontgrasse. L'absence de dates, tant
pour les horizons du Parpall6 que pour I'occupation de
Fontgrasse, fonde ces rapprochements sur les seules analogies
rep6rees dans les industries lithiques respectives. Aucune
autre frace d'un Magdal6nien d6butant n'a 6t6 rep6ree dans
I'aire que nous avions fixde.

Le stade moyen du Magdal6nien est mieux reprdsentd
et montre, comme son homologue du versant nord-pyr6n6en
et de I'Aude de fortes affinitds avec le foyer franco-canta-
brique. Quelques gisements implant6s en bordure sud de la
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chaine ont livr6 des industries fypiquement magdal6niennes
bien cal6es autour de 14.000 BP (Le Parco, Chaves). Ils m6ri-
tent d'€tre regard€s comme les temoins d'une p6n6tration de
cette civilisation par la vall6e de I'Ebre ou par les voies litto-
rales. Plus au sud, I'occupation de la Cova Matutano (IV) doit
relever du mOme phenomdne de diffusion du Magdal6nien en
p6riph6rie imm6diate des plaines c6tidres. Reste le cas des
gisements de Sant Benet et de Coma d'Infern qui pr6sentent
des taux 6lev6s de lamelles scaldnes obtenues par la technique
du microburin. Dans un premier temps Narcis Soler leur attri-
buait un Age 6pipal6olithique (Soler 1976), une r6vision
r6cente de leurs mat6riaux (Soler 1995) les a consid6rable-
ment vieillis. Faute d'une date radiocarbone, sur la base de la
seule typologie lithique, plusieurs chercheurs de Catalogne
espagnole les regardent aujourd'hui comme relevant d'une
phase moyenne du Magdaldnien (Fullola et al. 1996). En
Aquitaine ces lamelles scaldnes, associ6es aux triangles, se
ffouvant en abondance dans le Magdalenien moyen, la tenta-
tion €tait donc grande de vieillir les deux gisements catalans.
Il est vrai, comme nous I'avons dit plus haut, que les lamelles
scaldnes ne peuvent Otre assimil6es aux triangles 6pipal6oli-
thiques, leur presence au sein de la couche C3 des Conques
donne peut-0tre un argument de plus d cet dge ancien. Le stade
supdrieur du Magdal6nien connait une vdritable multiplication
des sites pour lesquels I'appartenance d la culture magdale-
nienne ne laisse pas de place au doute (Bora Gran, Matutano,
Forcas I, Chaves...). Cependant dans cette grande unit6 cultu-
relle certains sites denotent car ils manifestent des r6currentes
6pigravettierures jusqu'd des 6poques relativement taridives, tel
semble €tre le cas de I'abri de la Font Voltada i Sanal (10.920

BP). Cette situation demande i 6te v6rifi6e par des s6ries
lithiques plus abondantes et des dates plus nombreuses.

En conclusion nous tenons d souligner que nous mesu-
rons les limites de notre corpus documentaire et combien sont
provisoires nos approches. Les travaux de Dominique Sacchi
et de Fr6d6ric Bazile montrent qu'un Magdalenien ancien de
type Badegoulien recent a atteint la cdte du Golfe du Lion,
poussant jusqu'd la rive droite du Rh6ne. Il a pu, mais cela
reste encore i d6montrer formellement, intervenir dans la
gendse du lr{agdal6nien ancien m6diterraneen du Parpall6
assimilant le vieux fond 6pisolutr6en local. Cependant faute
de jalons, on ne pergoit pas trCs clairement le cheminement le
long des c6tes de ce courant que I'on ne repdre toujours pas
aujourd'hui en Roussillon. Peut-€tre faut-il alors entrevoir
une autre voie comme celle de la vall6e de I'Ebre et envisager
de possibles relations avec le Badegoulien de la c6te canta-
brique ?

De part et d'autre de cette zone de p6n6tration, sa
fusion avec les entites locales semble avoir gen6r6 des cultu-
res originales d influence territoriale limit6e. Le Magdal6nien
de type Fontgrasse en Languedoc oriental ou le Magdalenien
ancien mdditerran6en du Parpall6 peuvent relever de ce mou-
vement. De fagon un peu d6calee dans le temps mais toujours
par le passage du seuil de Naurouze, une nouvelle impulsion
magdal6nienne plus vigoureuse touche tout le Languedoc, le
Roussillon et franchit les Pyren6es. Les gisements magdal6-

niens moyens audois de Canecaude, Gazel, ceux nord-cata-
lans des Conques C3, ou sud-catalans du Parco, de Sant Benet
et de Coma d'Infern se rattachent certainement i ce mouve-
ment. A terme, la demidre pouss6e 6largit le domaine d'i*
fluence du Magdal6nien: Belvis dans l'Aude, Les Conques
C2, le Trou Souffleur, la Teulera dans les Pyr6n6es-
Orientales, la Bora Gran , le Parco, en Catalogne sont les
jalons de cette avanc6e.

Dans I'approche du processus dynamique du
Magdal6nien dans le Nord-Ouest du bassin m6diterran6en, le
Roussillon et ses r6gions satellites ont quelquefois fait figure
de parents pauvres. Le site des Conques confirme qu'il n'y a
pas de "vide magdal6nien" dans cet espace et laisse m€me
supposer que la p6ndtration des Magdal6niens a dt s'y effec-
tuer plutdt pr6cocement. Il reste certes d conforter cette vision
par l'6tude de plusieurs gisements permettant la restitution
des pal6oenvironnements et I'obtention d'un faisceau de dates
radiocarbones.
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Tableau 2. Principaux indices lithiques des sites magdaldniens de Catalogne et d'Aragon (Espagne).
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Tableau 3. Principaux indices lithiques des sites magdal6niens de Valence et d'Andalousie (Espagne),
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I LA DYNAMIQUE DE DIFFUSION DU MAGDALENIEN

DANS LOEST PYRENEI{EN

Henry BAILLS et Josep Maria FULLOLA i PERICOT

Le franchissement des Pyr6n6es: recensement
des hypothises et des argumentaires

L'etude du Magdal6nien dans les Pyr6n6es frangaises est aussi
ancienne que celle de son homologue de Dordogne. Le foi-
sonnement des sites et des r6alisations artistiques tant mobi-
lidres que parietales n'est certainement pas etranger d cet int6-
r€t t6t manifeste. Le groupe magdalenien pyren6en se carac-
tdrise par une forte unit6 que I'on peut interpr6ter comme la
preuve d'un systeme complexe de relations s'6tant d6velop-
p6es d l'6chelle de la chaine montagneuse et d ses marges.
Plusieurs moddles ont 6te propos6s pour justifier cette unit6.
Celui de Bahn (Bahn 1982) 6voquant l'6mergence de sites
d'agr6gation, vdritables lieux d'6change, a le m6rite d'attri-
buer une logique d ces d6placements expliquant ainsi la forte
entitd culturelle du peuplement magdal6nien pyr6neen. Se
cantonnant d la partie frangaise des Pyr6n6es, Clottes structu-
rait spatialement ce Magdal6nien en trois concentrations
organis6es d'ouest en est. D'abord le groupe landais ou pyr6-
n6en atlantique, ensuite le groupe ari6geois ou pyr6n6en cen-
tral, enfin "i I'est, quelques habitats dispers6s dans l'Aude et
les Pyrendes-Orientales" (Clottes 1989).

La dynamique de I'implantation magdal6nienne est-
pyr6n6enne merite peut-6tre d'€ne reconsid6r6e sur la base
d'une aire g6ographiquement 6largie, au moins d l'6chelle des
deux versants de la chaine. M€me si certains chercheurs fran-
gais ont envisag6 le processus d'introduction du Magdal6nien
en P6ninsule Iberique par les "couloirs" ouest et est, il est plu-
t6t pergu corrune une epiph6nomdne se deroulant hors du grand
domaine magdalenien europ6en (Delpech & Lenoir 1996).

Il revient aux chercheurs espagnols, soucieux de com-
prendre le processus d'dmergence du Magdalenien en
Catalogne et Pays Valencien de porter un regard diff6rent en
soulignant que I'ancierurete des dates des gisements du ver-
sant sud serait la marque d'un ph6nomdne rapide (Utrilla
1996). Les Pyr6n6es n'apparaissaient plus alors comme une
barridre qui fut long6e via la M6diterran6e, mais comme un
obstacle d franchir par ses passages les moins diffrciles.

Suivant cette probldmatique, la morphologie g6n6rale
de la chaine encourage d regarder I'est pyr6n6en, au m€me
titre que son pendant atlantique, corune une zone de permea-
bilit6 vers les basses terres du pidmont espagnol. L'axe cons-
titu6 par les vall6es de la Tdt et du Sdgre a ainsi 6te present6
corune une voie de communication de minime difficult6
(Utrila &Mazo 1996; Utrilla 1996). Selon cette hypothese,
le franchissement du col de La Perche d l58l m constituerait
le passage culminant de cette voie (Fullola et al. 1995). La
voie de pdn6tration, globalement subparalldle aux Pyr6n6es,
constitu6e par la vall6e de I'Ebre a 6t6 envisag6e comme
relais vers la Meseta (Utrilla 1996). Enfin I'un de nous
(J.M.F.) (Fullola 1997) reconnait la grande facilit6 du passa-
ge littoral Le Perthus/Port-Bou qui serait d I'origine, selon lui,
de la pr6sence magdal6nienne i la Bora Gran d'en Caneras d
Serinyd.

Une voie de moyenne altinde: l'axe des vallies Tdt-Sigre

La majeure partie des gisements magdaleniens des Pyr6ndes-
Orientales se concentre dans la partie extr€me orientale des
Corbidres. Malgr6 son altitude modeste, ce massif karstique
permet un large panorama sur la plaine du Roussillon et la
zone littorale. De part et d'autre de I'imposant massif du
Canigou (2784 m) s'ouvrent les debouches des vall6es de la
T€t et du Tech.

Le gisement du Trou Souffleur d Fuilla (600 m d'alti-
tude) constitue un.lalon important de la frequentation du bas-
sin moyen de la T6t. Il reprdsentait jusqu'i recemment le
point extr€me de I'avanc6e des Magdaleniens en Conflent. La
decouverte d'un gisement leptolithique de plein air ir
Montll6o [ ] (commune de Prats i Sansor, Cerdagne espagno-
le) d 1131 m d'alt itude, dat6 de 15.400 t 80 ans BP, relance
I'int6r€t pour la voie T€t-Sdgre (fig. l).

A 970 m d'altitude. dans vall6e du Valira, le site de la
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[' l] Site actuellement en cours de fouille par I'un de nous (J.M.F.P.)



Flgare l. Trois Itindraires hypoth6tiques de franchissement de la zone orientale du massif pyr6n€en. Vue en plan.

Balma de la Margineda (commune de Sant Julii de Ldria,
Andorre) a monti dans ses couches profondes (couches ll,
l0 et 9) les traces d'dpisodiques fr6quentations tardiglaciai-
res. En I'absence de datations absolues, les auteurs rattachent
ces occupations i la succession Dryas ancien, B6lling, Dryas
II, mais la pauwet6 du matdriel recueilli limite d'autant les
observations r6alis6es sur ces phases anciennes du pcuple-
ment des hautes vall6es andorranes (Guilaine & Marulufr
1995). Ce gisement pourrait de surcroit s'inscrire dans la
sphire de frdquentation des chasseus magdaldniens ayant
erryruntd I'axe T€t-S0gre. Sa situation, i moins de 15 km de
la d€pression de la Scu d'Urgell, pourrait matdrialiser les ten-
tatives de colonisation des hautcs vall€es pyr6n6ennes.

Les travaux de Serrat concernant I'histoire glaciaire
des Pyr€n6es (Serrat 1974, 1980, 1992) indiquent qu'une
phase glaciaire d'extension maximale (50.000 BP/45.000 BP)
pr€cdda un temps de stabilisation qui dura jusque vers 26.000
BP entrecoup,€ de courts episodes rigorueux dont la phase des
glaciers d'altitude situee entre 16.000 et 13.000 BP. Ce m€me
chercheur estime que vers 12.000 BP, la quasitotalitd des gla-
ciers a disparu des versants pyr6n6ens. Une recrudescence
froide et siche, qualifi6e par lui de Tardiglaciaire, eut lieu
entre 11.000 BP et 10.000 BP. Elle fut marqude par la forma-
tion des caractdristiques glaciers rocailleux vers 2000 m d'al-
titude. Ces travaux confirment I'accessibilit6 de la voie T€t-
Sigre m6me durant le dernier dpisode glaciaire (Serrat, voir
Fullola 1996, fig. l).

Ce passage tanspyrdn6en de faible diffrcult6 (frg.2)
autorise la travers€e, apris franchissement du col de La
Perche n l58l n1 du plateau cerdan jusqu'i la Seu d'Urgell,
s'ensuit la descente vers la Cova del Parco (Alds de Balaguer,
La Noguera, Lleida) en empruntant les gorges du S0gre. Un
peu plus au sud nous retrouvons d'autes gisements rnagda-

l6niens. C'est le cas de la Baurna de la Pcixcra d'Alf€s,
fouill6e par I'un de nous (J.M.F.P.) cnEe 1984 et 1986 qui
s'ouwe pr€s d'un petit aflluent du S0gre d proximit€ de la
ville de Lleida (Fullola et al. 1989\. Sa position, d6ji dans le
fond de la plaine de la d€pression de I'Ebre, est pour nous une
preuve de I'utilisation de cette voie est-ouest. En fait ce gise-
ment a 6td le premier du Pal€olithique sup€rieur ddcouvert et
fouill6 dans la vall6e dc I'Ebre au milieu des ann6es 80.

On peut imaginer, dans un second temps, des deplace-
ments parall0les au grand axe pyrdn6en le long des conteforts
des Sierras de Montsec et Guara qui auaicnt 6td i l'origine
des implantations plus occidentales telles I'abri de Forcas I
(Graus, Huesca) ou Fuente del Tirucho (Asque, Huesca) ou
Chaves (Bastar6s, Huesca).

Les voies liaorales

Le massif des Alberes constitue I'extrdmitc orientale des
Pyr6n6es. Au contact de la M6diterran€e, la cdte basse et
sablonneuse devient subitement rocheuse et d6coup6e. Dans
cette partie, plusieurs cols bas permettent un accds vers le ver-
sant sud gdndrant autant de voies de p6n€fation.

La voie du col du Perthus

Trts fr6quent6 de nos jorus, le col du Perthus a pu constituer
en son temps un passage privil€gid pour I'implantation mag-
dal€nienne dans la r€gion de Girone. Les sites de la Bora Gran
d'en Carr6res (Serinyi, Pla de I'Estany, Girone) et de la Coma
d'Infem (Les Planes d'Hostoles, La Garrobo, Girone) peu-
vent 6te considerds, selon nous, cornme les t€tes de pont de
cette avancde en versant sud. L'itin€raire qui conduit des
Corbi0res orientales vers I'Alt Emporda ne pr€sente aucune
difficultd majeure, hormis le franchissement du col du Perthus
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d 297 m d'altitude (frg. 2). Rien ne s'oppose donc i consid6-
rer favorablement sa travers6e durant le W0rmien r6cent en
depit des conditions climatiques.

La voie du col des Balistres

Dans l'Aude voisine, les couches 3 et 5 de la grotte de la
Crouzade i Gruissan signent la pr6sence c6tidre du
Magdal6nien lors de ses phases moyenne et sup6rieure. Le
fait que ce gisement occupe les collines du massif de la Clape
invite i penser que les magdal6niens ont frequent6 la zone
basse littorale.

L'accessibilit6 et I'aisance qu'elle offre i la circulation
animale et humaine n'a pu echapper d ces grands chasseurs.
La bande c6tidre, de l0 i 15 km plus large au cours du
Wiirmien IV que I'actuelle, a d0 constituer un espace suffi-
sarnment familier pour y envisager une progression jusqu'aux
premiers contreforts des Albdres. Le franchissement de cet
obstacle a pu se r6aliser par le bord de mer lui-m€me ou par
le col des Balistres A Banyuls qui s'ouvre modestement d 165
m d'altitude (fig. 2). D'une grande facilit6 cette voie de pdne-
tration des magdal€niens en versant sud explique peut-Ctre la
presence des sites catalans de bord de mer comme la Cau de
les Guilles (Roses, Alt Empordd, Girone) et de Sant Benet
(Sant Feliu de Guixols, Baix EmpordA, Girone).

La remont6e versilienne a biaisd nofre vision de la
morphologie de la bande c6tidre. On sait qu'en un peu moins
de 14 000 ans le niveau marin est pass6 de I'altitude -l l0 m d
I'actuelle. M€me si cette transgression s'est d6velopp6e pro-
gressivement, on a pu en fixer les 6tapes par datation Cl4 des
coquilles contenues dans les terrasses marines (Monaco
l97l). Entre 18.000 BP et 13.000 BP, le niveau de la

M6diterran6e 6tait de 80 n 85 m sous I'actuel et aux environs
de 13.000 BP de 70 d 65 m.

Ces dates peuvent 6tre synchronis6es avec celles obte-
nues pour les occupations magdaldniennes des Conques. Elles
demontrent la largeur de la bande c6tidre d'alors et invitent d
ne pas exclure cette dernidre voie de p6n6tration sur la base
du seul rnanque d'indices tangibles. Rien ne permet de penser
qu'elle n'ait pu jouer un r6le majeur dans la propagation de la
culture magdal6nienne dans le nord-est de la P6ninsule ib6-
rlque .

Conclusion et prospective

La permdabilite des Pyrdnees aux cultures pr6hrstoriques a
souvent 6t6 au ceur du d6bat des chercheurs de nos r€gions.
Au gre des thtses, cette chaine fut tour A tour pr6sent6e
corrune barridre ou carrefour. Certes sa morphologie g6n6rale
6voque effectivement I'id6e d'un obstacle naturel difficile-
ment contournable. Ses paysages cependant, fortement
contrast6s, devraient plutdt conduire i une analyse sous forme
d'entit6s diff6renciees aux caractdres marquds.

Concernant cette partie orientale des Pyrdn6es, plu-
sieurs exemples diachroniques mettent en 6vidence les passa-
ges qu'elle connut.

Ainsi sa premidre culture leptolithique, I'Aurignacien
archaique, est signal6e de part et d'autre de la chaine durant
un 6pisode d'instabilitd succedant d I'interstade Wtirmien. Ce
technocomplexe dont "la r6partition plutdt littorale i diffu-
sion rapide i partir de la cote m6diterran6enne" n'a pas lrr son
extension entrav6e par les reliefs pyr6n6ens (Bazile 1998). Il
est int6ressant de noter qu'il se retrouve en Languedoc i la
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grotte de I'Esquicho-Grapaou 34.500 + 2000 BP et seulement,
pour la P6ninsule ib6rique, dans la zone des Cantabres d la
grotte du Castillo et en Catalogne d la grotte de I'Arbreda
avec une date de 38.500 i I 000 BP (Bischoff et al. 1989) et ir
I'Abric Romani, enEe 43.000 et 35.000 BP, soit une dizaine
de dates (Vaquero 1992; Carbonell et al. 1994).

La fin des temps pr6historiques, permet de multiplier les
cas de cultures s'6tant d6velopp6es de part et d'aute de la chai-
ne, au point que Jean Guilaine ait pu affrrmer en ouverture du
Xdme colloque de Puigcerdi "nous savons aussi, nous les
archeologues, qu'il n'y a plus de Pyren6es" (Guilaine 1995).

Mdme s'il faut prendre en compte le fait que les condi-
tioru paleoclimatiques aient pu interf6rer, favorablement ou
negativement, sur la facilite d'accds des routes pyr6neennes,
comment refuser au Magdal6nien, cette expansion transpyr6-
n6enne reconnue aux autres cultures pr6historiques ?

Nous n'avons pas repris I'hypothese poutant sdduisan-
te d'uu axe est-ouest empnrntant le couloir de I'Ebre. Nous ne
rdfutons pas son dventuelle existence mais, comme son auteur
(Unilla 1996), nous reconnaissons qu'hormis le passage T€t-
Sdgre qui "constitue peut-ete h voie d'entrde du Magdalenien
en Aragon ... les autr€s routes ne sont pars si faciles".

De toute fagon, I'axe de I'Ebre semble avoir eu une
grande importance, nous en voulons potu preuve le fait que la
totalitd du silex import6 sur le site de Montlle6, dans la vall6e
pyr6ndenne de la Cerdagne, provienne exclusivement de la
d6pression de I'Ebre et non du versant nord des Pyr€n6es. En
cons6quence, il ne faut pas oublier cette voie d'occupation
des fleuves Sdgre, Noguera Pallaresa, Esera ou autres qui ont
abritd des implantations du Paldolithique sup6rieur final.
D'un autre cdte, les voies littorales peuvent avoir favorisd une
pendtration le long des c6tes puis une reorientation du peuple-
ment vers I'ouest, suivant I'Ebre, enfin vers le nord suivant
ces fl euves-chemins sud-nord.

En conclusion, I'importance des voies littorales nous
semble avoir 6td sous-estimde par les chercheurs. Les fluctua-
tions des lignes de rivage au cours du Pleistocdne superieur et
de I'Holocdne ne sont sans doute pas 6trangdres d cette situa-
tion. Les arguments en faveur de I'existence de ces routes
passent peut-Ctre par la programmation de prospections
men€es sur les lieux mdmes des zones de passage, c'est-A-dte
le long des nombreux cols qui trouent le massif des Albdres.

Magdal6nien pyr6neen et Magdal6nien ib6rique
m6diterran6en: quelques problimes taxono-
miques (tabl. 1).

La delimitation du ca&e gdographique de notre 6tude impose
la prise en compte d'une double specificitd des cultures pre-
historiques concern€es, i savoir leur appartenance A deux
aires distinctes: pyr6n6enne et m6diterran6enne.

La premidre, privildgiant le caractdre montagnard de

nos comparaisons, nous a enclins i associer A nofie r6flexion
certains sites fondamentaux des Pyr€n6es-Cenfiales et donc i
consid6rer la dynamique ouest-est du Magdal6nien. La secon-
de, i caractdre maritime, d'axe nord-sud, d6limite une bande
cdtidre de 300 km de long. L'espace ainsi delimit6, d'apparen-
ce composite, s'organise en fait autour de la mat6rialisation
d'une ou plusieurs voies transpyr6n6ennes qui constituent le
nceud de notre probl6matique.

Les probables relations ente les deux versants peuvent
€tre pergues par comparaison des mobiliers 6manant des sites
frangais et espagnols. Cette d6marche peut 6tre d'autant faci-
litee qu'il existe aujourd'hui un consensus minimal sur les
terminologies utilisees par les paldolithiciens des deux pays.

Les recherches r6centes ont eu le merite de clarifier les
evolutions respectives du Magdal6nien de part et d'aufte des
Pyren6es. Leurs r6sultats permettent de reperer de r6elles
convergences et de pointer quelques plus rares discordances.

Concernant I'espace pyrdneen, il est clair que "la ter-
minologie de Breuil est trop pr6cise et en cons6quence Eom-
peuse" (Clottes 1989:283). Dans cette zone, I'organisation
classique du Magdal6nien en 6 stades a donc 6te de longue
date adaptee selon une p6riodisation en 3 temps: ancien,
moyerl sup6rieur. Sur la base d'un outillage lithique "archai-
sant", une phase initiale ou ancienne de fype badegoulien,
6galement nommde Magdal6nien 0, a €t6 isol6e. I contrario,
les phases moyenne et superieure donnaient I'impression
d'une grande continuit6 culturelle, particulidrement sensible
au niveau de I'indusfrie lithique. La discrimination s'est sou-
vent alors faite sur la seule pr6sence du harpon comme nnr-
queur du Magdal6nien sup6rieur.

L'6volution du Magdal6nien pyr6nden pourrait alors se
r6sumer d 3 phases:
- un Magdal6nien ancien de facids badegoulien rdcent ir
raclettes et burins transversaux vers 17.000 ou 15.500 BP;
- un Magdal6nien moyen, entre 15.500 et 13.500 BR i outilla-
ge sur lamelle et industrie en matidre dure animale caract6ris-
tique. La sagaie ii biseau simple est dominante;
- un Magdal6nien sup6rieur, entre 13.000 et 11.000 BP ne se
d6marquant gudre par ses nombreuses lamelles sp6cialis6es
de la phase pr6cedente. La sagaie d biseau double et plus spe-
cifiquement le harpon en sont, dans une certaine mesure, les
marqueurs les plus rep6rables.

LeMagdal€nien de la c6te m6diterran6enne ne semble
pas s'organiser suivant un sch6ma identique de part et d'autre
des Pyr6n6es. En Languedoc-Roussillon, un Badegoulien
r6cent, type Lassac, pr6c6de un Magdal6nien moyen, type
Gazel-Canecaude, puis sup6rieur ,type Belvis, pr6sentant des
liens 6troits avec la r6gion aquitaine.

Par contre en Languedoc oriental, on constate qu'i un
Episolutr6en languedocien, type Salp6triire, succdde peut-
€tre un Magdal6nien moyen ancien (type Fontgrasse) encore
mal caract6ris6. L'implantation la plus importante du
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Figure 3. l: Canecaude (Aude), 2: Gazel (Aude), 3: Bizn, (Aude), 4: La Crouzade (Aude), 5: La Vache (Aridge), 6: Le Portel (Ariige), 7: Le
Tucd'Audoubert (AriigQ,8: Enl0ne (Ariige),9: Rhodes ll(Aridge),10: LesEglises (Aridge),ll: LeFontanet(Aridge),12: Belvis (Aude),
13: L Oeil (Aude), 14: Les Conques (fordndes-Orientales), l5: La Teulera (furinies-Orientales), 16: Le Harpon (Pyrindes-Orientales), 17:.
Rec def Peryat (flrindes-Orientales), l8: Trou Souflleur (furindes-Orientales), l9: Cau de les Guilles (Girone),20: Bora Gran (Gircne),2l:
Coma d'Infem (Gilone),22: Sant Benet (Girone), 23: Can Garrigua (Barcelone),24: Le Parco (Lleida),25: Forcas | (Huesca),26: Fuente del
Trucho (Huesca),27: Chaves (Huesca),28: Peixera d'AlfAs (Lleida),29: Font Voltada (Tanagone),30: La Granadella (Lleida),31: Hort d'en
Marquet (Tarragone),32: Els Colls (Tarragone),33: l'Auferi (Tanagone),34: Hort de la Boquera (Tanagone),35: El Boix (Tbnagone),36:
La Mallada (Tarragone),37: Los Toros (Tbruel), 38: Matutano (Castell6n). Les noms en italique pr6cisent le d6partement pour la France, la
province pour I'Espagne.

Magdal6nien dans cette r6gion se d€roule durant la phase
sup6rieure du Magdal6nien (Bazile 1987a et b).

Dans la partie ib€rique de I'aire que nous avons ddli-
mit6e, le Magdal6nien enregistre quelques diff€rences avec le
versant nord pyr€ndenjustifiant que les chercheurs espagnols
aient souvent h6sit6 entre deux approches non fondamentale-
ment conhadictoires.

Pour certains, la vision large de la civilisation magdal6-
nienne encourageait i ne pas isoler le groupe espapol et donc
i utiliser la terminologie classique en phases (Cacho 1989).

D'autres, privil6giant la spdcificit6 des mat6riaux
recueillis, pr6feraient insister sur I'originalitd du Magdal6nien
iberique m6ditenan6en (P6ricot 1942). Leun observations se
basaient r* I'r'rique longue s6quence du Pal6olithique supe-
rieur connue le long de la c6te m€diterraneerure: la cova del
Parpall6 i Gandia Valence. L horizon solutr6o-gravettien du
Parpall6 (17.900 + 340 BP), i forte connotation m6diterranden-
ne, sous-jacent aux deux phases magdaldnisantes de ce site est d
ce tite r6vdlateur (Fullola 1979). Grande 6tait donc la tentation
de pointer le caractire epigravettien des ddbuts du Magdaldnien
(Kodowski 1989:474). Difficile cependant de ne pas remarquer
le caractOre tds "magdaldnisant" de I'industie osseure.

201



Les vingt demidres ann6es ont connu la reprise des
6tudes des mat6riaux de certains gisements importants
conune le Parpall6 (Fullola 1979) et I'initiation de fouilles
nouvelles corrme le Parco, mais aussi Cendres (Villaverde el
al. 1999), Chaves (Utrilla 1989), Forcas (Utrilla & Mazo
1997) ou Matutano (Olaria 1999) permettant de pr6ciser l'6-
volution du Magdal6nien dans la partie espagnole de I'aire
concern6e.

Ces donn6es nouvelles permirent d J.E. Aura d'abord
(Aura 1988), d l'un de nous ensuite (Fullola 1999) de confir-
mer la structuration du Magdal6nien en 2 phases:
- un Magdal6nien Ancien Mdditerranden (M.A.M.), subdivis6
en A et B, entre 16.500 et 14.000 BP. Il est quelquefois quali-
fie de Magdalenien ancien de facids badegoulien "type
Parpall6" (Aura 1997). Dans un travail r6cent, certains cher-
cheurs, s'appuyant sur des parall6lismes possibles entre le
Badegoulien franco-cantabrique, proposent une vieillisse-
ment de I'ensemble du Magdal6nien Ancien Mediterran6en
(M.A.M.) et lui atttribuent une fourchette chronologique entre
I 8.500 et 1 7.000 BP (Djindjian et al., 1999), cette proposition
cr6ant une lacune entre 17.000 et 15.000 BP qu'il appartien-
drait d des recherches i venir de combler.
- un Magdal6nien Sup6rieur M6diterran6en (M.S.M.), entre
14.000 et 11.000 BP.

On pouvait alors estimer, comme le disait I'un de nous
(J.M.F.) que, "cette proposition cl6t les discussions sur le
paralldlisme suppos6 du Magdal6nien ib6rique m6diterraneen
avec le Magdalenien frangais ou cantabrique" (o.c. p. 66).

Pourtant le mdme auteur a senti la n6cessite de scinder
I'espace en diff6renciant un secteur sud-pyr6n6en limit6 d la
moiti6 nord de la Catalogne i forte analogie avec les Pyrenees
frangaises d'un secteur mdditerranden ib6rique, plus m6ridio-
nal, d industrie lithique originale.

Le recours d la terminologie pyr6n6enne restait encore
valide dans la mesure oir le m€me auteur remarquait que "au
niveau de I'industrie lithique, on a beaucoup remarqu6 les dif-
fdrences, m6me si les ressemblances sont bien plus abon-
dantes" (Fullola o.c. p.72).

Plusieurs chercheurs, soucieux de lier les diff6rentes
chronologies, ont mis I'accent sur les synchronismes possi-
bles entre le Magdal6nien Ancien M6diterranden et le
Magdal6nien moyen des Pyr6n6es (Cacho 1989:460; Fullola
1998:67).

A terme. ces r6flexions sur la diffusion du
Magdal6nien i travers le massif pyr6n6en nous amrlnent d
nous poser la question des relations que les grands chasseurs
paldolithiques ont pu entretenir avec la montagne. Nous som-
mes enclins, englues dans nos repr6sentations culturelles, d
consid6rer le milieu montagnard conme inhospitalier. Nous
percevons d'autre part la montagne comme un obstacle, une
limite physique d franchir, voire un lieu de passage inconfor-
table entre deux lieux aux conditions plus cl6mentes. Le

paysage d'altitude, dans sa r6alit6 complexe, ne se presente
pourtant pas comme une frontidre mais plut6t cornme un
espace gdographique large. Le fait qu'il ait 6t6 integr6, au
m€me titre que les plaines et collines environnantes, au terri-
toire des chasseurs magdal6niens peut modifrer assez sensi-
blement le moddle 6tabli. Nombreux sont les sites d'altitude,
qualifi6s de "halte de chasse" ou d"'occupation temporaire",
qui montrent des tentatives de gestion anthropique adaptee
allant au-deld du simple passage. Des imp6ratifs cyn6g6tiques
sont souvent invoqu6s pourjustifier ces incursions dans I'uni-
vers de la montagne, il existe pourtant d'autres motivations
telles les activit6s halieutiques ou I'approvisionnement en
matidres premidres. Certains sites des Pyren€es ariegeoises
s'inscrivent dans ces sch6mas de gestion de la zone monta-
gneuse et permettent d'envisager des strat6gies de d6place-
ments p6riodiques.

D'autre part, les conditions de vie dans I'espace pyr6-
n6en large ont 6volu6 au 916 des 6pisodes climatiques du
Tardiglaciaire. Frangois Delpech et Michel Lenoir ont r6cem-
ment monfr6 que le caractdre attractif sur les hommes des pay-
sages de la bordure nord-ouest a pu varier en fonction des
contraintes impos6es par la faune (Delpech & Lenoir 1996).
Ainsi durant le maximum glaciaire, soit jusque vers 15.000 BP,
les conditions trop rigoureuses n'ont pas favoris6 les tentatives
d'implantation humaine en montagne. Uintervalle de temps de
15.000 BP n 12.000 BP connait au conftafte des caractdristiques
plus favorables avec mCme un optimum durant le Biilling.
L'am6lioration d'Allerti4 d partir de 12.300 BP connaint la
grande faune froide d'ongul6s (renne, bison) d un retrait ven les
zones d'altitude. Les conditions sp6cifiques de ces espaces, en
particulier I'exiguit6 des surfaces de pacage limitant la biomas-
se vegetale disponible, ont r6gule d la baisse ces populations ani-
males et correlativement celles des chasseurs magdal6niens. Si
I'on en croit Frangois Delpech et Michel Lenoir, un "ige d'or"
du Magdal6nien aurait donc exist6 dans la partie ouest de la
chaine pyrendenne et son pi6mont. Il aurait correspondu ?r un
environnement plut6t froid permettant aux troupeaux d'6voluer
dans les vastes espaces des zones de pi6mont et de remonter
p6riodiquement vers les montagnes en empruntant les vallees.
Ce moddle devrait pouvoir 6fie hansfer6 i la bordure est-pyr6-
n6enne en tenant compte du ph6nomdne de regulation ther-
mique li6 d la proche pr6sence de la Meditenande.

En conclusion, nous nous sommes effiorcds de baliser les
axes de pdn6tration postulant que les gisements rep6r6s pou-
vaient jalonner les 6tapes d'une colonisation progressive de la
montagne. Sans r6futer radicalement cette vision lin6aire et dif-
fusionniste, peut-6te faut-il imaginer un faisceau de mouve-
ments plus complexe ? Les sites montagnards s'int6greraient
alors dans un cycle d'occupation dont la p6riodicit6 pressentie
reste i affmer. Dans ce cas, I'occupation d'altitude n'apparait
plus comme un simple jalon signant la pr6sence du chasseur mais
comme le maillon d'un systdme 6conomique plus complexe.
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DES CHASSEURS ET LEUR TERRITOIRE

Henry BAILLS, Sophie CnnCOmf, Anne-Marie MOIGNE et V6ronique POIS

Le choix de l'habitat

I1 faut se poser la question des raisons qui ont pr6sid6 i l'6ablis-
sement des chasseurs pal6olithiques dans la cavitd des Conques.

La configuration interne de la grotte montre des pro-
portions modestes. Le couloir, par son 6troitesse, semble
avoir 6t6 essentiellement un lieu de passage entre I'extd,rieur
et I'espace habitable. En un point resserr6, un puissant bloc
stalagmitique obture partiellement le d6bouch6 dans la salle.
Deld present lors de I'occupation humaine la plus ancienne, il
a impos€ aux occupants un franchissement incommode. Pour
ces raisons cette partie de la cavit6 n'a connu qu'une fr6quen-
tation sporadique et limitee. Seule la partie terminale pennet
une installation effective. Mais de l0 m'?seulement, elle parait
exiguE et ne peut offrir refuge qu'd un nombre rdduit d'indi-
vidus, 5 ou 6 tout au plus.

Dans l'6tat actuel de nos connaissances, la situation de
la grotte au sein de la vali6e de la Cassenove ne permet pas de
mettre en dvidence des arguments en faveur d'un lhoix precis
et unique. Le panorama depuis le porche, ouwant dans une
vall6e secondaire, ne constitue pas un observatoire privil6gi6
qui aurait permis de rep6rer des mouvements de faune dans
les vall6es de la Milldre ou du Verdouble. De plus, I'accds en
est rendu difficile par une position au sommet d'un 6boulis de
pente qui n'a dt guere 6voluer. L'orientation du porche face
au vent dominant, la Tramontane, est un 6l6ment plut6t d€fa-
vorable d une installation.

Il existe cependant des raisons qui ont pu peser sur le
choix des chasseurs magdal€niens. Ainsi la position du site, d
la confluence des ruisseaux de la Milldre et des Conques, a pu
paraitre comme fondamentale aux yeux de nos anc6tres. Cette
localisation permettait un approvisionnement en eau douce
qui, associd ir la proximit6 de la source dite "Font de la
Mosque", a pu assurer au groupe humain un 6l6ment ess€ntiel
i sa survie. D'autre part, comme nous I'avons dit, m€me si le
point de guet depuis le porche de la grotte est peu int6ressant,
une courte marche d'une cinquantaine de mdtres donne accds

au plateau imm6diatement sus-jacent. Ce lieu permet de
d6couvrir un large panorama, en vue plongeante sur les fonds
de vall6es, mais 6galement d I'horizontale sur les "planals"
environnants. Ce regard porte sur l'habitat naturel des bou-
quetins n'a peut-efie pas 6t6 n6glig6 par des chasseurs. La val-
l6e de la Cassenove et celle du Verdouble ont pu ehe emprun-
t6es par les troupeaux d'ongulds circulant ir travers le massif
des Corbidres. Ce d6placement, de direction nord-sud paral-
ldlement d la plaine littorale, s'effectuant dans un passage res-
serr6 a pu constituer un atout dans le cadre de certaines stra-
t6gies cyn€g6tiques.

Ce site, bien que situ6 dans une zone ori abondent les
roches cristallines en position ddtritique, a cependant pu €tre
choisi parce qu'il 6tait d une distance raisonnable de roches
siliceuses indispensables i la fabrication des outils du groupe.

Ces roches cristallines ont pourtant ete largement
neglig6es par les tailleurs qui leur ont pr6f6re les roches sili-
ceuses plus lointaines.

Les am6nagements internes de I'habitat

On peut se demander si les occupants de la cavit6 ont 6prou-
v6 la n6cessit6 de modifier ir leur gre I'espace formd par la
salle. On comprend mal les motivations qui les auraient pous-
s6s d fractionner un volume d6ji pergu conune r6duit dans sa
globalite si ce n'est pour se prot6ger de conditions clima-
tiques rudes. Le bloc stalagmitique a pu constituer le soubas-
sement d'une fermeture en appareillage leger isolant I'espace
profond du couloir d'abord et, plus loin, de I'ext6rieur. Les
nombreux blocs calcaires qui sont associ6s aux couches mag-
dal6nierures peuvent, pour certains d'entre eux, materialiser
des 6l6ments d'un dallage rudimentaire. Ce demier aurait 6t6
d6sorganis6 par les occupations successives ou par les ani-
maux fouisseurs. Cependant rien ne permet d'infirmer que sa
pr6sence n'est pas seulement li6e d un ph6nomdne naturel de
type cryoclastique.
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pr6sence d'un foyer. La rub€faction du sediment sous-jacent
plaide en faveur d'un authentique foyer plut6t que d'un amas
de cendres de type "vidange". Il s'agirait alors d'un moddle se
rattachant au type en cuvette, mdme si cette demidre s'est
av6r6e, lors de la fouille, peu dvidente d rep6rer.

Une niche, dans la zone Kl9, a pu constituer un el6-
ment de I'amdnagement de I'espace par ses occupants. Le fait
qu'elle ait 6t6 obtur6e par un gros bloc et qu'elle ait ainsi
piege du mobrlier nous encourage d penser que les hommes
ont pu utiliser cette configuration des lieux pour y regrouper
certains mat6riaux.

Alternance des carnivores et de I'homme

A I'observation, on ne repdre pas de traces de carnivores
cornme les morsures ou les os rong6s en cylindre, dans les
couches prehistoriques de la grotte des Conques,

Statistiquement les carnivores (loups, renard, lynx,
blaireau et fouine) n'y sont pas tres abondants. Le loup est
prdsent dans toutes les couches, mais plus sp6cifiquement
dans les niveaux protohistoriques.

En revanche, le lynx par contre apparait uniquement
dans Ia couche C3 otr il est repr6sent6 par des dents isol6es et
des phalanges ou mdtapodes, correspondant d des rdsidus de
pattes habituellement laiss6s dans les foumrres. Le lynx a
6galement int6ress6 les hommes pour sa viande. Il n'est pas
possible de pr6ciser, au vu de la mauvaise conservation de ses
restes, si le renard connut le m€me statut, comme on le
remarque dans nombre de sites magdal6niens (Grotte de La
Vache. Ariege et station de Gcirurersdort'. Allemagne).

Le lynx aurait-il 6t6 le pourvoyeur de foumrre dans les
zones climatiques mdditenandennes ? Ne remplace t'il pas
dans ces r6gions le renard polaire largement expioit6 pour sa
fouml'e dans le Nord de I'Europe ou en montagne ?

De toute evidence le loup et le lynx ne sont pas les fac-
teurs principaux des accumulations osseuses rep6r6es dans la
grotte. Quant au blaireau et d la fouine, ce sont des animaux
intrusifs dont I'activit6 est manifestement post6rieure i celle
des hommes pr6historiques.

I?approvisionnement en matiires premiircs lithiques

Le corpus des matidres premidres utilisdes est compos6 de I I
types de roches appartenant aussi bien aux roches s6dimentai-
res carbonat6es, qu'aux roches s6dimentaires siliceuses, et
aux roches metamorphiques.

Les matidres premidres les plus frdquentes sont des
roches sddimentaires siliceuses et notarnment des silex.

Peu de matidres premidres lithiques proviennent des
environs imm6diats de la grofte. Seuls les quartz, les grds, les
grds quartzites et les schistes m6tamorphiques, peu nombreux

(dont I'ensemble repr6sente moins de 2Yo) ainsi qu'un type de
silex trds faiblement represent6, ont pu 6tre prelev6s dans un
environnement proche de I'habitat.

La majoritd des matidres premidres a 6t6 transport6e
sur une distance minimale de 15 km. Toutefois aucun mat6-
riau lithique ne provient d'une distance sup6rieure A 40 km.
(fie. l)

Les magdal6niens des Conques ont selectionn6 prioritai-
rement les meilleurs silex pour la fabrication de leur outillage.

Ces roches sont g6n6ralement accessibles i une ving-
taine de kilomdtres de la grotte. Elles ont probablement 6t6
collectees au cours d'activites de substances diverses (chasse,
cueillette) qui ont amen6 le groupe de chasseurs sur les affleu-
rements de matidres premidres.

Aucun silex reellement allochtone n'a 6t6 identifi6 au
sein des sdries lithiques des differents niveaux d'occupations.

L'outil lithique et son support

Nous avons postul6 que le constat fait d'une fr6quence 6levee
d'un mat6riau pour servir de support i un type d'outil 6tait
r6v6lateur d'un choix anthropique.

Figure L Le ramassage des matidres premidres taillables.
Matdrialisation des zones locale, intermddiaire et lointaine.
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Sur la base de I'industrie lithique de la couche C3, et
plus sp6cialement i partir des quatre outils les mieux repr6-
sent6s (grattoir, burin, pergoir, lamelle d dos), nous nous pro-
posons de meftre en evidence la pr6sence de choix op6r6s par
les hommes.

L'observation des representations sectoris6es permet
de constater une partition en deux couples (fig. 2). Le premier
regroupe les burins et grattoirs, le second les pergoirs et les
lamelles d dos. On peut alors se poser la question des raisons
qur auraient incit6 I'artisan prehistorique a tailler tel outil dans
un fype de roche pr6ferentiellement ir un autre. Le facteur de
pr<lximit6 g6ographique ne peut €tre envisag6 dans la mesure
ou les gites des fypes I et II sont spatialernent trds proches,
voire confondus. On peut donc avancer des arguments de
choix fond6s sur les caractdres intrinsdques du matdriau. Les
obsen'ations en microscopie du gpe I (SCHTI, SCHT4 et
SCHT5) indiquent qu'il s'agit d'un mat6riau, d texture trds
homogdne et trds fine, constitu6 de silice a 100 % sous forme
de silice cryptocristalline et de calcedonite (Gregoire 1996).
Mise A part la quantit6 importante de restes fossiles pi6g6s
dans ces silex (tiges et oogones de charphytes et gast6ropo-
des), aucun 6lement figur6 ne perturbe I'homog6n6it6 siliceu-
se de la roche. C'est donc un produit de trds borure taillabilit6.

Le groupe II (SCHT9) est mineralogiquement legere-
ment different puisqu'il se compose de silice d90 96, pr6sen-
te une texture moins homogdne perturbee par la prdsence de
nombreux mineraux opaques (7 e l0 %) et une granulom6trie
moins fine. M0me s'il s'avdre relativement propre aux op6ra-
tions de taille, il apparait corrune un mat6riau de qualit6 l6gd-
rement inferieure ir celle des mat6riaux du groupe I. A ce stade
de noffe d6marche, on peut dire que, pour la production d'ou-
tils de petite taille d caractdre perforant (perqoir et lamelle d
dos), les tailleurs des Conques ont privil6gi6 le ramassage des
silex du groupe I. Il semble en aller autrement des outils de
dimensions plus cons6quentes, am6nages plus "sommaire-
ment" (grattoir et burin) pour lesquels les pr6historiques ont
opte pour le silex de type IL II convient certainement de ne
pas ecarter des contraintes directement li6es d la morphologie
de I'accident siliceux. Ainsi le fait que l'on ait pu constater
que le silex de type II (SCHT9) puisse se pr6senter en nodu-
les et blocs de dimensions assez importantes, voire de pla-
quettes de grande taille, a pu jouer dans le choix initial de
I'outil i rdaliser. Grattoirs et burins sont, en rdgle g6n6ral,

plus robustes que pergoirs et lamelles d dos. Le fait que les
calc6doines (groupe IV) ir I'excellente taillabilit6 aient 6t6 uti-
Iis6es pour la confection des seules lamelles i dos, outils
d'une glacilit6 remarquable, montre la volont6 des artisans de
mettre en coh6rence le mat6riau et le produit fini.

Nous avons voulu voir dans I'homme pr6historique un
acteur intelligent amen6 i realiser des choix pertinents dans
un environnement contraignant. Nous rejoignons ainsi I'ana-
lyse de P.Y. Demars qui pr6sentait "l'homme pr6historique
comme ayant eu des comportements divers, mais logiques"
(Demars l99l337). L'homme aurait alors "gaspill6" les
matidres locales de mediocre qualit6 et a contrario "6cono-
mis6" les mat6riaux lointains de bonne qualit6. Dans le cas
pr6cis de la couche C3 des Conques. la mise en correlation
de la typologie et des gites de matidres premidres nous
encourage d penser que, si options il y a eu, elles ont 6t6
op6r6es avec un certain pragmatisme pouvant se r6sumer
ainsi "i outil delicat, mat6riau adapt6". Cette position
cependant met en avant les seules pressions du milieu natu-
rel dont nous avons peut-Ctre pergu les effets au travers de
I'outil. Elle passe toutefois sous silence la dimension cultu-
relle de I'homme et des contraintes qui en r6sultent. La typo-
logie lithique, avec ses outils codifies, en est un exemple
manifeste mat6rialisant l'6volution des modes de taille et la
complexification des chaines operatoires permettant de
transformer le bloc brut en outil 6labor6.

Fabrication et utilisation des outils lithiques

La recherche et I'approvisionnement en matidres premidres
siliceuses ontjustifi6 des d6placements vers des gites eloign6s
de 20 km. On peut penser gue cette distance a justifi6 que les
op6rations dl6mentaires de d6bitage aient eu lieu sur place.
Cette mise en forme sur I'emplacement m6me du gite peut se
vdrifier par le faible taux de repr6sentation des produits de
decorticage retrouv6s dans la grotte (1.06 %o). Cette activite
de pr6paration sommaire de la matidre brute s'est cantonn6e
aux phases pr€liminaires ciu on repdre dans les couches
arch6ologiques le temoignage des 6tapes suivantes de la chai-
ne op6ratoire. Certaines pidces caract6ristiques de ce travail,
comme les nucl6us diminutifs, les lames ?r crOte, les dclats
d'6pannelage et les nombreux micro-rdsidus (30 7o), viennent
i I'appui de I'hypothdse faisant de la cavit6 le lieu fondamen-
tal de taille.
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Le processus de d6bitage utilis6 vise I'obtention de
produits laminaires ou lamellaires standardis6s. Pour ce faire
le tailleur privil6gie une mise en forme pyramidale du nucl6us
qu'il d6bite aprds avoir d6tach6 une lame A cr6te directrice.
Cette methode d'obtention de lames et lamelles est ordinaire
durant le Pal6olithique sup6rieur. Elle permet une dconomie
de matidre et une standardisation des produits obtenus qui ser-
viront de support aux outils. L'outillage des Conques est
domin6 par les groupes des burins, des pergoirs, des grattoirs
et des lamelles i dos. Concernant les burins, on repire les
stigmates li6s au travail de leur pan sur les pidces de I'indus-
trie en bois animal. Les grattoirs et les pergoirs ont sans doute
fagonn6 des matidres plus tendres (peaux, os, bois v6g6tal...).
Les traces de leur action sont ainsi peu directement visibles.
La trac6ologie a permis de proposer des 6l6ments de r6ponse
mais a egalement mis I'accent sur la grande diffrcult6 d inter-
preter les stigmates.

La ddfinition de la (ou des) fonction(s) des lamelles i
dos s'avdre plus d6licate. Il s'agit pourtant d'un outil large-
ment represent6 dans les industries du Pal6olithique sup6-
rieur, elles sont majoritaires aux Conques oir elles constituent
respectivement 38 yo et 58 % de I'industrie.

La litt6rature pr6historique s'est souvent penchde sur
la recherche de leur utilisation. Il faut bien recormaine que
sous cette appellation g6nerique se cache un polymorphisme
de taille, de forme, et de technique d'obtention. En gen6ral, en
regard de leurs dimensions reduites, les auteurs ont privil6gie
I'hypothdse d'elements d'un outil composite de rype couteau
ou harpon. Le fait que certaines soient appoint6es a justifid
qu'on les assimile d des barbelures de harpons performantes.
Typologiquement, certaines lamelles d dos se rapprochent des
pointes de la Gravette par la rectitude et I'important grigno-
tage du bord abattu (Dufoumeau 2001). Faut-il y voir le
temoignage d'un continuum techno-culturel ou un simple
ph6nomdne de convergence ? Certaines tronquees, quelque-
fois obtenues par Ia technique du microburin, se diff6rencient
mal des veritables triangles scaldnes.

Si nous nous bomons d la seule couche C3 qui a livr6
la s6rie la plus importante de I'outillage, on ne note pas de pre-
ference laterale nette pour le choix du bord abattu (39 %o d gau-
che,43 % i droite), I'abattage des deux bords restant assez
exceptionnel (15 %). Ces objets etant fragiles, les exemplaires
intacts sont rares dans les gisements, notre s6rie ne compte que
17 % de lamelles d dos entidres. La parfie mdsio-distale est lar-
gement sur-repr6sentde (a8 %) au d6triment du trongon m6sio-
proximal (19 %). Ce phenomdne a souVent 6t6 remarqu6 et
interpr6te comme la preuve du transport des carcasses jusque
dans le site. Dans un tel cas de frgure, les extr6mit6s distales
des lamelles d dos, comme celles des sagaies en bois de cervi-
des, bris6es lors de I'op6ration de chasse auraient 6t6 fichees
dans Ie corps des proies. Cette hypothdse est d'autant plus
s6duisante qu'elle met en 6vidence une possible technique
cyn6g6tique, mais 6galement qu'elle confdre aux lamelles i
dos le mOme emploi que les sagaies. Il reste cependant impos-
sible de trancher enfre pointe ou barbelure.

Certains chercheurs ont 6labor6 et pris en compte une
typologie des fractures des pidces armatures. En croisant les
observations recueillies sur les pidces arch6ologiques et l'ex-
p6rimentation, ils ont ainsi 6mis des hypothdses quant i I'uti-
lisation de certaines pointes, comme celles de la Gravette
(Geneste & Plisson 1990; Vialou & Vilhena Vialou 1994) ou d
cran solutr€enne (O'Farrel 1996). Sans redonner integrale-
ment les r6sultats de ces recherches, il ressort que la cassure en
flexion nette survient lors des 6tapes de fabrication de taille ou
d'emmanchement dans un support. Le pi6tinement lui-m6me
peut 6tre la cause de ce m€me type de fracture. Certaines
lamelles d dos fractur6es des Conques pr6sentent des fractures
en flexion nette qui se seraient donc produites lors de I'abattage
du dos ou seraient le fait du pi6tinement post-d6positionnel.

Dans le cas trds pr6cis de la grotte des Conques, l'6tu-
de de la grande faune rdvele qu'un transport de certaines par-
ties de carcasses s'est effectivement op6r6 depuis le lieu d'a-
battage jusqu'd la grone, lieu de consommation. La sur-repr6-
sentation des parties mesio-distales des lamelles ir dos nous
invite d privil€gier I'hypothdse d'une fracturation au cours
des op6rations de chasse, l'armature brisde restant hchde dans
les chairs de la proie.

La chasse

La liste des espdces ddcouvertes dans les diff6rentes couches
de la grotte des Conques est assez diversifiee, mais demeure
essentiellement composee d'herbivores. Il est 6vident que la
plupart de ces animaux ne peuvent €tre venus d'eux-m€mes
dans la grotte mais y ont et6 transportes une fois morts. Certes
les bouquetins peuvent s'abriter occasionnellement dans des
anfractuosit6s lors d'orages ou de temp€tes. Dans ce cas de
figure la courbe de mortalit6 represent6e dans les diff6rentes
couches conespond d un 6pisode catastrophique et non attri-
tionnel. Cette remarque peut €tre transpos6e i la population
d'isards, m€me s'il faut noter que leur pr6sence dans la grot-
te demeure trds rare.

Pour ce qui est des animaux 6trangers d I'environne-
ment karstique imm6diat de la grotte, nous pensons aux che-
vaux, aux grands bovid6s et aux cervidds, I'apport anthro-
pique ne laisse pas de place au doute.

On constate que les grands herbivores, I'aurochs et les
chevaux, ont 6te apport6s dans la grotte sous forme de por-
tions de carcasses, ce qui pointe le caractdre cyn6g6tique de
leur mort. Les restes osseux pr6sentent ainsi des traces d'ori-
gine anthropique de type stries ou fracturation volontaire.

Les rennes qui constituent la population la plus abon-
dante correspondent i une frange triee, c'est-d-dire des adul-
tes et plus specifiquement des femelles. Cet assemblage cor-
respond lui aussi i un choix inhdrent i la chasse de I'homme
pr6historique. Les cerfs de la couche C3 sont tous de jeunes
adultes males, ils reldvent alors d'une strat6gie de s6lection
li6e au pr6ldvement des bois servant de matidre premidre pour
I'industrie en matiere dure animale.
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Figure 3. Structuration du territoire de chasse des occupants des
Conques en relation avec les biotopes des espdces identifiees.

Du point de vue de la g6ographie des teffitoires de
chasse, il semble bien que les rennes aient 6te abattus soit
dans les couloirs de migrations de la vall6e de Vingrau-

Tautavel ou plus strement de la plaine lirtorale (fig' 3). Ces
zones ont donc connu les deplacements des ffoupeaux de ren-

nes, probablement associ6s aux troupeaux d'antiiopes saigas
qui affectionnent 6galement de tels types d'espaces semi-

deserliques peu accidentes. Il apparait clairement que les

chasseurs magdaleniens ont transport6 tout ou partie des car-

casses dans la grotte en vue d'une exploitation plus pouss€e.

Les cerfs, quant d eux, affectionnent plus particulidrement des
envirornements boisds qu'ils ont d0 frequenter dans le fond

des valldes abritees ou de moyenne montagne (Conflent,

Fenouillddes ou Vallespir).

Consommation

Une des preuves les plus 6videntes du traitement des carcas-

ses par les hommes sont les traces de ddpeqage. Elles s'obser-
vent trds distinctement sur les mandibules et crines de rennes.
Elles sont interpretees conune des stigmates li6s au pr6ldve-

ment de la peau proprement dite. Le probldme reste de d6ter-

miner d'abord si la d6carnisation se fait avant ou apris le par-

tage des carcasses, de mdme si la d6sarticulation intervient

avant ou aprds la fracfuration des ossements.

Pour les grands herbivores, les traces de d6sarticula-
tion sont syst6matiques. Les os sont 6galement fractures pour

consomner la moelle. Dans un cas au molns on remarque que

I'un des bords d'une fracture recoupe un ensemble de stries.

Pour les petits herbivores, on peut probablement s6pa-
rer le cas des individus jeunes qui ne pr6sentent ni traces ni
fracturation, en particulier les jeunes bouquetins. Ces osse-
ments sont toutefois souvent partiellement br0les. Les osse-
ments d'individus adultes qu'ils appartiennent au cerf, au
renne ou au bouquetin, pr6sentent des stries de d6camisation
ou de desarticulation et fracturation des os longs.

Chez les cervid6s, l'exploitation intensive de la moel-
le se note sur les phalanges et plus particulidrement les secon-
des phalanges qui pr6sentent une fracturation oblique caract6-
ristique qui a fait I'objet de remontage d deux reprises. Ces
fractures ont 6t6 perp6tr6es sur le lieu m€me de la grotte
puisque les morceaux sont retrouv6s dispers6s sur le m€me
sol. Un autre cas trds net de fracturation in situ est celui d'un
m6tatarse de cerf d6couvert dans la couche C3, il a fait I'ob-
jet d'un moulage.

L'approvisionnement en bois

Le spectre pollinique indique l'6crasante maloritd des grami-

n6es au sein d'un couvert steppique. Quelques boqueteaux de
pins devaient malgr6 tout croitre dans les bas-fonds. Les hom-
mes ont pu pr6lever dans ces lieux un combustible de qualit6

suffisante pour alimenter leur feu. Cependant les charbons
d6couverts lors de la fouille dans le foyer appartiennent
exclusivement 2r I'espdce genevrier. Ce v6getal r6sistant aux
conditions difficiles devait s'accommoder des pentes caillou-
teuses que domine le porche. Il foumit un bois facilement
inflammable ayant tendance, lorsqu'il est sec, ir 6clater ir la

chaleur.

Les comportements de subsistance

Le fait d'associer chaque matiere premldre rep6r6e dans I'in-
dustrie lithique i une zone naturelle de ramassage constitue la

base de l'6tude p6troarch6ologique. L'ensemble des gites

inventori6s permet donc de ddlimiter le territoire du groupe

humain ayant fr6quent6 le site.

Dans le cas des Conques, la materialisation des trajets

d'approvisionnement fait apparaitre deux directions principa-

les: la premidre est nord-est (zone du bassin de Bages-Sigean),
la seconde sud (zone de la Plaine du Roussillon) (ftg. 1).
Cependant m€me si les deux territoires d6limit6s ir partir de
l'approvisionnement en matiBres premidres des couches C2 et
C3 sont sensiblement identiques, ils diff6rent en quelques
points. Ils possddent en comnun une faible extension spatiale
et s'organisent suivant les m€mes directions. La zone d'ex-
ploitation d6finie pour la couche C3 avec un rayon de 25 km
parait plus restreinte que celle de la couche C2 (30 km). On
peut raisonnablement avancer alors que les systdmes d'appro-
visiornement des deux occupations identifi6es dans cette grot-

te paraissent le r6sultat d'une m€me strat6gie d'exploitation.
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concentriques autour du site on identifie une zone locale (de
0 e 5 km), une zone interm6diaire (de 5 d 20 km), enf,in une
zone 6loign6e au delir de 20 km.

Dans le niveau d'occupation C3, c'est la zone 6loign€e
qui fait l'objet de I'exploitation la plus intensive. La gestion
de cette demidre se manifeste par une collecte de silex tertiai-
re qui constitue le stock principal de la serie lithique. La zone
6loign6e en direction du sud, vers les d6p6ts alluviaux du
fleuve T6t, a 6galement 6t6 parcourue pour recolter les jaspes
femrgineux sous forme de blocs d6tritiques.

La zone intermddiaire n'a 6t6 exploit6e que pour I'ob-
tention de deux types de silex provenant des formations du
Trias et du Cr6tac6. Ces silex, aux m6diocres qualitds, sem-
blent n'avoir suscitd qu'un inter€t mineur pour les chasseurs
magdal6niens qui les ont pr6lev6s de manidre extrdmement
ponctuelle. La zone locale a 6te exploit6e de manidre signifi-
cative m6me si le lot d'industrie fabriqu6 dans les roches
issues de cette dernidre est num6riouement faible.

Dans le niveau d'occupatlon C2, l 'exploitation des
zones locale et intermediaire reste trds parcimonieuse, voire
occasiormelle. La zone 6loignee a, par contre, fait I'objet
d'une intense r6colte puisque la quasi-totalit6 des matidres
premidres en provient. Il semble m€me que les chasseurs
magdal6niens n'aient pas h6sit6 d elargir cette demidre en s'6-
cartantjusqu'e 30 km du site.

Si l'on tient compte de la courte dur6e des fr6quenta-
tions humaines qui n'a pas 6t6 sans incidence sur le faible
effectifdes s6ries d'objets d6couverts dans les accumulations,
on peut trouver une explication d la maigre quantit6 de mat6-
riaux transport€ejusque dans la grotte. En effet, si I'on consi-
ddre la sdrie lithique des deux niveaux d'occupation magda-
l6niens confondus, nous sommes en pr6sence de 987 pidces
de dimensions gen6ralement faibles correspondant d un poids
total de matiire de 1,740 kg aprds alt6ration que I'on peut
interpr6ter comme 2 kg approximativement lors du d6p6t
initial. En individualisant les deux phases d'occupation, le
mat6riau transporte jusque dans la grotte correspond d un
poids de 1,3 kg de roche pour C3 et environ 0,7 kg pour C2.

Ces quantit6s ponderales de matidre premidre lithique
correspondent d des volumes de roches assez faibles qui ont
pu 6tre achemin6s jusque dans I'habitat en une seule fois et
peut-efre par un seul individu.

Tous ces arguments nous engagent d consid6rer
cornme assez probable le fait que les groupes de
Magdal6niens qui ont frdquent€ ir quelques reprises la grotte
des Conques cornme halte de chasse sont aniv6s sur le site
d6ji porteurs de blocs de silex tertiaire du bassin de Bages-
Sigean. Cet apport aurait pris la forme de nucl6us pr6pards, de
supports pr6form6s ou m€me de produits finis. Ainsi la pr6-
sence de silex provenant d'une zone 6loign6e de 25 km d 30
km au nord-est du site des Conques ne signerait en aucune
manidre une qu€te depuis la grotte vers les gites audois. Elle

s'expliquerait plut6t par une fr6quentation de la r6gion Bages-
Sigean qui aurait eu lieu ant6rieurement d I'installation dans
la grotte. Cette organisation chronologique reste valable pour
les deux occupations.

L'occupation de la couche C3 nous apparait comme
6tant la plus longue dans le temps. Les chasseurs qui ont choi-
si le refuge de la cavit6 comme halte de chasse ont profit6 de
fagon opporhrniste et ponctuelle des ressources locales dispo-
nibles (quartz, grds-quartzite, calcaire, grds, mames schisteu-
ses). Il semble probable qu'ils aient fr6quente des espaces
plus lointains corlme la plaine littorale ou les abords du fleu-
ve T€t, n 15 km en direction du sud. La faible quantite de
roche provenant de cette zone qui correspond au d6bitage
d'un unique galet de jaspe montre qu€ le deplacement ne sau-
rait trouver sa seule justification dans la quete et le pr€ldve-
ment ce mat6riau. C'est peut-€tre vers les activit6s cyndgd-
tiques qu'il faut rechercher les motivations des Magdal6niens.
Cdmme I'indique l'6tude faunique, certains animaux ont pu
€tre chass6s dans les vall6es abritdes de la T€t ou m€me du
Tech.

Concernant le niveau C2, la faiblesse num6rique du
stock d'objets nous invite i penser que les activit6s des occu-
pants ont 6t6 moins diversifi6es que dans C3. Cet 6tat de fait
a eu pour cons6quence une certaine limitation des besoins en
matidre premidre. On peut dgalement avancer que la courte
dur6e de cette halte n'a peut-€tre pas justifie un approvision-
nement local d'appoint. Seule une chasse organis6e aux
abords du fleuve T€t, au sud du campement, a permis au grou-
pe de se procurer un galet de jaspe qui a servi de support i
quelques pidces microlithiques. En r6sum6, pour I'ensemble
des occupations, la majorit6 des d6placements identifi6s par
le biais de l'etude petroarch6ologique ne nous semble pas
trouver sa motivation dans I'exploitation des matitres premid-
res. L'acquisition de mat6riau min6ral taillable ne nous sem-
ble donc pas avoir 6t6 le but de ces d6placements. Nous
basant sur les r6sultats de l'6tude de la grande faune, le teni-
toire d'exploitation qui se dessine parait ainsi en liaison 6troi-
te avec les activit6s de chasse du groupe.

Le traitement informatique des donn6es de la fouille a
mat6rialisd une s6rie de sols assimilables d des campements
de faible dur6e. L'6tude faunique, quant ir elle, a pr6cis6 le
moment de ces occupations qui ont eu lieu vers la fin de l'6t6
et le d6but de I'automne. Nous ne poss6dons pour ces chas-
seurs qu'un intervalle temporel de leur pr6sence au cours de
I'ann6e.

La nature m€me de I'occupation humaine (halte de
chasse) montre que la cavitd a seulement fait fonction de cam-
pement secondaire pour des chasseurs qui devaient exploiter
un territoire plus large que I'on peut assimiler approximative-
ment d un cercle de 60 km de rayon. Ce territoire plus vaste
s'inscrit dans un contexte g6omorphologique naturellement
cloisonnd qui vient buter au sud sur la chaine des Pyr6n6es et
ir I'est face d la Mer M6ditenan6e. Il prdsente I'avantage de
receler en son sein des gites d silex de grande qualitd qui ont
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des populations pr6historiques les plus

On peut penser que le bassin de Bages-Sigean, zone
intens6ment exploit6e durant les temps pal6olithiques, a cons-
titu6 l'dpicentre du territoire principal de ces chasseurs mag-
dal6niens. Ceci nous engage i proposer I'existence d'un ou
plusieurs camps de base localis6s i proximit6 de cette source
de matdriau. Une s6rie de campements secondaires pouvait
constituer un r6seau associ€ d ce(s) campement(s) de base.
Les chasseurs ont occup6 ponctuellement ces lieux satellites
pour y d6velopper des activit6s specifiques, d des moments
donn6s de I'ann6e suivant une p€riodicitd qui nous echappe
encore.

Les occupations successives de la grotte des Conques
et I'etude des mat6riaux qu'elles ont laisses ne sont le reflet
que d'une seule 6tape de I'exploitation anthropique d'une
zone situ6e aux marges d'un territoire principal.

Les productions en matidre premidre lithique ou osseu-
se des occupants des Conques ne laissent planer aucun doute
sur leur int6gration dans le fond classique de la culture magda-
l6nierure. Les recherches men6es sur les comportements de ces
chasseurs dans le Sud-Ouest frangais ont mis en 6vidence la
presence d'un important tissu relationnel unissant les diff6-
rents groupes. Les preuves de circulation d'objets originaux,
l'6change de matidres premidres, la reproduction st6r6otypde
de certains artefacts ne sont plus d d6montrer. Ils formalisent
les liens qui ont dt exister entre les chasseurs magdaldniens.

Comme on I'a vu plus haut, les occupants de la grotte
des Conques ont 6volu6 dans un territoire essentiellement
centr6 sur le bassin de Bages-Sigean. Il ne faudrait toutefois
pas enfermer ces chasseurs dans un espace ftop exigu. En
effet la pr6sence en ce lieu d'une matidre premidre lithique de
qualit6 a 6t6 attractive pour de nombreux groupes humains.
Le bassin de Bages-Sigean fut dans ces circonstances un lieu
d'exploitation mais 6galement de passage pour les chasseurs
magdaleniens des Pyr6n6es ari6geoises (Simonnet 1998;
Gr6goire 2000).

On sait que ces derniers entretenaient des relations
r6gulidres avec leurs homologues des Pyr6ndes centrales
(Lacombe 1998), des Hautes Landes, du Bergeracois et du
Tarn. On peut avancer 6galement que les occupants des
Conques eurent des contacts avec des groupes vivant dans
1'actuelle province de Girone (Gr6goird 2000).

L'espace et le temps des chasseurs

La d6finition et la d6limitation des territoires ont souvent 6t€
au c@ur des probl6matiques des chercheurs 6tudiant les com-
portements des chasseurs magdal6niens. On soulignera d ce
propos I'apport des auteurs anglo-saxons et plus sp6cifique-
ment de P. Bahn (Bahn 1982) et L.G Strauss (Strauss 1988).
Nous ne pouvons retracer ici I'historique de ces recherches au
sein desquelles I'aire pyr6n6enne a tenu une place de choix,

mais tenons ir nous ref6rer au travail de J.C. Merlet dans le
bassin de I'Adour (Merlet 1996). La base th6orique de ce
moddle pr6sente un espace organis6 en trois territoires emboi-
t6s distincts: territoire de subsistance, espace parcouru et
espace culturel.

Les activit6s des chasseurs des Conques peuvent-elles
s'inscrire dans une telle structuration de I'espace ? (fig. a).
L'exiguit6 de la cavit6, le faible effectif des animaux abattus,
la relative parcimonie de I'outillage vont dans le sens d'un
nombre limit6 de fr6quentations par un groupe restreint d'in-
dividus. Le traitement informatique des donn6es de la fouille
a permis d'identifier 5 sols correspondant i cinq moments de
prdsence des hommes dans la cavit6.

Sur la base de I'activit6 cyn6g6tique et la recherche de
matidre taillable d'appoint, nous avons pergu un espace res-
treint correspondant au territoire de subsistance tel que d6fini
par J.C. Merlet, c'est-d-dire "une aire dans laquelle un grou-
pe s'adonne aux activit6s li6es i la satisfaction des besoins
immediats", que nous qualifions pour notre part de territoire
d'exploitation pendant I'occupation de la grotte. Les dtudes
paldoenvironnementales viennent apporter la preuve d'une
fr6quentation anthropique r6gulidre (chasse, ramassage de
combustible, de roches sp6cifiques colrune la st6atite).

Au-deli de cette zone que I'on propose d'inscrire dans
un cercle de 20 km de rayon, les signes de fr6quentation par
les chasseurs deviennent plus difficiles ir percevoir. L'espace
parcouru, plus large, intdgre "les ddplacements correspondant
aux motivations non purement economiques". Les c6ldbres
sites d'agr6gation devraient s'inscrire dans cette zone. On sait
les diffrcult6s i identifier de tels sites (Conkey 1992). De lar-
ges cavit6s assez proches de la grotte des Conques, comme les
grottes de la Crouzade ou Toumal dans I'Aude, ont pu jouer

le r6le de "camps de base" pour les occupants des Conques.
Elles ont malheureusement et6 fouill6es anciennement. Ces
"super-sites" ont pu €tre le cadre de regroupements p6rio-
diques pour des groupes dispers6s dans des campements
secondaires (comme les Conques) d d'autres moments de
I'ann6e. Dans cet espace parcouru, les gites d silex du bassin
de Bages-Sigean ont pu constituer une sorte d'6picentre. On
le sait les occupants des Conques ont pr6lev6 l'essentiel de
leur matidre premidre lithique sur ce gite sans qu'il y ait d'al-
ler et retour entre la grotte et la zone de r6colte.

On peut hypoth6tiquement structurer cet espace par-
couru centr6 sur le bassin de Bages-Sigean qui fit I'ob.;et
d'une frequentation r6gulidre pour les occupants de camps de
base situ6s en p6riph6rie imm6diate ou d'implantations
secondaires plus lointaines. A ce stade, cet espace parcouru
que nous nommons territoire principal pourrait conespondre
i une zone de 60 km de rayon.

Enfin I'espace culturel au sens de "zone de manifesta-
tion d'une communaut6 spirituelle individualis6e" s'€tend d
des lieux g6ographiques plus lointains comme la haute vall6e
de I'Aude, les contreforts de la Montagne Noire ou le versant
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Figure 4. Repr6sentation syst6mique des espaces parcourus par les chasseurs magdal6niens des Conques. Le cercle tram€ mat6rialise une sur-

face de 60 km de rayon.

sud des Pyr6n6es. L'existence de cette aire culturelle large
peut-dtre pergue i partir de l'aspect st6reotype des industries,
des thdmatiques decoratives. Les perles en st6atite des
Conques qui sont des r6pliques des exemplaires tarnais sont
certainement i interpr6ter comme des indicateurs d'apparte-
nance des occupants des Conques ir un espace culfurel bien
plus vaste.

Nous avons dans le r6sum6 introductif d ce travail 6vo-
qu6 le qualificatif "d'arr€t sur image" d propos des passages
des chasseurs magdaleniens dans la cavitd des Conques.

Le terme est sans doute abusif, il fait cependant r6f6-
rence i la dimension temporelle qu'il est important de redire
m6me si elle a 6td pr6sente en filigrane dans plusieurs chapi-
tres de ce travail. Les cinq sols 6voquent, d cause du faible
nombre de b€tes consomm6es, des passages de courte dur6e
situ6s d la fin de I'et6 ou au d6but de I'automne. La p6riodici-
te de ces occupations reste tres hypoth6tique. S'agit-il d'un
cycle qui s'est repete pendant plusieurs anndes sans rupture
ou bien faut-il envisager des visites plus sporadiques ?
L'op6ration de fouille n'a pas permis d'individualiser les dif-
f6rents sols int6gr6s dans une microstratigraphie, lisible i

posteriori par I'outil informatique.

A ce stade, le gisement des Conques ne fait plus figure
d'un "bastion isol6" du Magdal6nien en direction du rivage
mdditerran6en. Il semble plut6t s'inscrire dans un reseau dense
qui a enfietenu des relations 6troites avec le foyer aquitano-
pdrigourdin et ses satellites pyrdneens et est-languedocien.
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