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LES ASSOCIATIONS DE GRANDS MAMMIFERES DU
GISEMENT DE LA GROTTE SCLADINA A SCLAYN
(runMUR, BELGTQUE)

P.  S IMONET'

RESUME
L'analyse des faunes de grands mammifdres du gisement de Sclayn a etd rdalisde sur base des

associations d'Ongulds regroup6s en fonction de leurs exigences 6cologiques. L'apport d'autres espbces
(Carnivores, grands Rongeurs) permet de pr€ciser les donn6es pal6odcologiques. On d6finit un cadre
biostratigraphique bas6. sur ces associations. Le caractdre interglaciaire des 6pisodes Saint-Germain I et II
est particulidrement mis en 6vidence. Enfin, on prdcise le paysage dans lequel I'Homme a 6volud lors de ses
passages dans nos contr6es.

A B S T R A C T
In this analysis of the large mammals fauna of the Sclayn Cave, we take into account the evolution of

the Ungulates associations along the stratigraphic sequence. These large Herbivorous groups are selected
following there ecologic patterns. We used other species (Camivorous, large Rodents) until when they give
us some more paleoecologic arguments. We present a biostratigraphic scheme based on these associations.
We precise the environment where Man lived in our countries.

I .  INTRODUCTION

Depuis que I'Homme moderne explore de manidre systdmatique les milieux karstiques
)r la recherche des traces abandonn6es par ses anc€tres, il n'a cess6 de perfectionner les
diverses techniques mises en oeuvre pour fouiller les diff6rents gisements. En Belgique,
trop de gisements importants et capitaux dans la compr6hension de l '6volution de
I'Homme et de son environnement (Spy,Engis etc...) ont malheureusement 6t6 fouil l6
avec les moyens souvent rudimentaires de leur 6poque. Il nous fallait de nouveau trouver un
ou plusieurs gisements de cette ampleur pour pouvoir jeter les bases plus s0res quant d la
comprdhension du Pl6istocdne supdrieur en Belgique et dans les contrdes avoisinantes. En
l97I,le hasard permis i des amateurs de d6couvrir les pr6mices du gisement de la grotte
Scladina i Sclayn (Fig. 1). Rapidement, la fouille syst6matique du gisement fut entam6e
alors que, paralldllement, les 6tudes pluridisciplinaires du site se d6veloppdrent dont les
premiers r6sultats furent plus qu'encourageants (Otte et al.,  1983; Bastin et al.,  1986).
Pour la pal6ontologie des grands mammifdres, nous disposons avec ce gisement d'une
formidable chance d'enfin pouvoir appr6hender l'6volution des associations de grands
mammifdres au cours du dernier cycle interglaciaire-glaciaire dans nos contrdes.

. 
Boursier I.R.S.I.A., Laboratoirede Pal6ontologie Animale, place du 20 aoOt, 7,4000 Lidge Belgique.
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Figure I : Situation du gisement de Ia grotte Scladina (riangle) d Sclayn.

Figure I : Location map of the Scladina cave (triangle) at Sclayn.

Cet article pr6sente les r6sultats de I'analyse paldontologique globale du gisement.
Nous abordons plus pr6cis6ment l'6tude des associations d'Ongul6s dont les exigences
6cologiques sont souvent les indicateurs pr6cieux de I'environnement et par deld du climat
qui r6gnait sur un territoire ddtermin6. L'utilisation des autres espdces mammaliennes ne
sera envisag6e que lorsque celles-ci apporteront des renseignements significatifs d'un
climat bien d6termin6.

Dans deux r6gions encadrant notre domaine d'investigation, la Grande - Bretagne
(Stuart, 1982) et le Sud-Ouest de la France (Delpech et Prat, 1980; Lacquay, 1981;
Guadelli, 1987), les 6tudes biostratigraphiques sur les grands mammifbres sont bien
d6veloppdes et permettent de tenter les co116lations. Des comparaisons seront
ponctuellement r6alis6es avec d'autres rdgions. Enfin, nous pr6senterons un sch6ma
biostratigraphique du Pl6istocdne sup6rieur dans nos r6gions bas6 sur les grands
mammifdres dont les cadres chronologique et pal6oclimatique seront constitu6s par la
biozonation palynologique 6tablie i la Grande Pile (Woillard, 1978) et aux Echets (de_
Beaulieu et i tei i le, t9g4). Nous nous r6f6rerons aussi d la courbe isotopique g187916
6tablie sur les sondages marins profonds par Shackleton et Opdyke (1,973).
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Figure 2 : Sch4ma stratigraphique du gisement de Ia grone Scladina d
correbfions 4tablies entre les ddp6ts de la terrasse (chffies romains)
(chffies arabes). Les planchers stalagmitiques sont renseignds (CC).

Figure 2 : Stratigraphic sequence of the Scladina cave deposits showing the correlations
beiween the terrace-(Roman numerals) and the cave levels (Arabic numerals). Speleothems
are also indicated (CC).

Sclayn montrant les
et ceuJc de Ia grotte
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2. ETUDE DES ASSOCIATIONS DE GRANDS MAMMIFERES
ECOLOGIE ET PALEOENVIRONNEMENT

2.1. Introduction

La m6thode utilis6e pour analyser les populations de mammifdres est bas6e sur les
associations d'Ongul6s, ceux-ci 6tant regroupds en fonction de leurs exigences
dcologiques. Cette manidre d'aborder les faunes a 6t€ proposde par Delpech (1983),
Delpech et al. (1983) et reprise par Guadelli (1987) pour ce qu1 concerne les faunes du sud -
ouest de la France. Cependant, les faunes de I'Europe nord-occidentale sont peut-Ctre
quelque peu diff6rentes de ces dernidres et c'est ainsi que nous avons adapt6 cette m6thode
en fonction des espdces pr6sentes. Nous avons d6fini les groupes suivanis :

- groupe des milieux forestiers (Cerf, Daim, Chevreuil, Sanglier);
- $oupe des milieux ouverts non arctiques (Cheval, Boeuf primitif et Bison);
- groupe des milieux ouverts arctiques ( Mammouth, Rhinoc6ros);
- groupe des espdces rupicoles (Chamois, Bouquetin);
- espbce de la toundra (Renne).

De plu_s, nous ne manquerons pas de faire intervenir des espdces appartenant au
groupe des Carnivores, des grands Rongeurs et des Lagomorphes en fonction de I'int6r0t
qu'elles pr6senteront en vue de confirmer ou d'infirmer les enseignements livr6s par les
faunes d'Ongul6s.

D'autre part, la terrasse et la grotte ont fait I'objet de fouilles s6par6es qui ont abouti
i des d6nominations de couches diffdrentes. Cependant, les corr6lations ayant 6t6 6tablies
entre les d6p6ts de la grotte et ceux de la terrasse (Bastin et al., 1986), nous auons choisi
de mettre en commun, lorsque cela se justifiait, les fossiles d6couverts dans les deux
ensembles s6dimentaires (voir Fig. 2, Tableau I).

2.2.Les couches inf6rieures de la terrasse (XIII d VIII) : BIOZONE 1

Atteintes lors d'un large sondage, ce sont les couches les plus profondes fouilldes
jusqu'i-pr6sent. Malheureusement, la fouille ne nous a livr6 Que {uelques fragments
d'Ongul6s. Nous avons attribu6 un fossile au Sanglier, un au Cdrf 6laphe, le tro-isibme
fPPartenant i un Bovin6. Tout le reste de la faune appartient aux Carnivores, avec une res
forte. pr6sence 4e I'Ours des cavernes. Avec cet animal, signalons la pr6sence de la
Panthdre, du Chat sauvage et de la Fouine, ces deux dernidres espBces habitant
prdf6rentiellement les zones temp6r6es et forestidres de I'Europe occidental^e.

.. Le peu d'6l6ments h notre disposition ne nous permet pas d'envisager d'embl6e une
attribution stratigraphique d ces couches. Cependant, une premidre 6tude sur les Ursid6s de
ces horizoJls.permet d'apporter quelques 6l6ments de r6ponse. Ainsi, la figure 3 reprend les
mesures r6alis6es sur les quatridmes pr6molaires inf6rieures. On constate que la variation
du diamdtre m6sio-distal en fonction du rapport diamdtre vestibulo-lingual/diamdtre
m6sio-distal des dents de I'Ursid6 de Sclayn (pbints noirs) rapproche fortement ce dernier
des indivirlus appartenant d I'Ursid6 caraci6risiique du Pl6istoldne moyen, (Jrsus deningeri
von Reichenau. Plus prdcis6ment, notre Ursid6 se rapproche de liUrsid6 des coudhes
sup:rieures du gisement de Nauterie (petites 6toiles). Ces horizons sup6rieurs sont dat6s de
la fin de I'avant-dernidre glaciation (Riss IIlRiss III) par prat et thibault (1976). Les
Urs.id6s de cette pdriode terminale, s'ils sont attribu6s d, Ursus deningeri, n'en sont pas
moins les repr6sentants de cette espdce les plus engagds dans la voie inenant b I'Ours des
cavernes du Pl6istocdne sup6rieur (Simonet, 1987). Les Ursidds de Sclayn sont donc soit
des.reprdsextants trds 6volu6s d'Urszs deningeri, soit une forme trbs primitive d'(Jrstn
spelaeus. Cette dist inction est forc6meni subjective d'autant plus que la l imite
morphologique entre ces deux espdces est difficile- i saisir tout comme I'esi, d'ailleurs, la
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limite temporelle. Enfin, il convient de rappeler combien les Ursid6s du dernier
interglaciaire sont trds mal connus. Manifestant une morphologie primitive, comme I'a
constat6 Prat (comm.pers.) sur une population r6cemment d6couverte dans le sud-ouest de
la France, leur position syst6matique est loin d'6tre bien 6tablie. A cet 6gard, les
populations d'Ursid6s rapport6es d I'interglaciaire 6emien comme celles de Taubach (Rode,
1931; Kurten, 1968, 1977) m6riteraient sans nul doute une r6vision compldte. En r6sum6,
les Ursid6s de Sclayn repr6sentent probablement une forme primitive de I'Ours des
cavernes et nous la rapporterons, dans I'attente de documents fossiles plus nombreux, ir
Ursus cf. spelaeus.

Les seules donn6es fiables actuellement sur cette couche sont celles donn6es par la
palynologie. Bastin (1986) estime que les couches XI d IX se sont mises en place lors du
dernier interglaciaire 6emien. La morphologie des Ursid6s de ces couches ne va pas en
sens oppos6 i cette interpr6tation.

2.3. Couches VII - 7A : BIOZONE 2

La pauvret6 en fossiles d'Ongul6s est comparable d celle des couches prdcddentes.
Huit pibces fossiles sont attribu6es au Cerf, au Renne (dont c'est la premidr-e apparition
dans la s6quence stratigraphique de Sclayn), i un Bovin6, au Chamois er au Cheval.
L'apparition dans la faune du Renne et du Chamois nous fait penser d un refroidissement
marqud du climat. Cependant nous n'irons pas plus loin dans I'interpr6tation d'une faune
par trop r6duite. Les Ursid6s sont encore les plus nombreux avec cependant trop peu de
mat6riel pour p^ouvoir r6aliser une 6tude fructueuse. Signalons cependant la premidre
apparition de I'Ours brun, espdce qui, comme nous le verrons, est trbs souvent pr6sente
dans la s6quence, parfois en quantit6 fort appr6ciable.

Bastin et Cordy (fn : Bastin et a|.,1986) s'accordent e reconnaitre la p6riode froide &
Melisey I (sous-stade 5d de la courbe isotopique) dans les associations de pollens er de
micromammifdres de la couche VII. Les quelques 6ldments dont nous disposons ne nous
permettent ni d'affirmer ni d'infirmer cette hypothdse.

Figure 3 :
Ursus : quntridme primolaire
infirieure : Diamitre mdsio-distal
(DMD) en fonction de I'indice
Diamdtre vestibulo-lingual (VL) X
100 I Diamite mdsio-distal (MD).
Intervalle de confiance d 95Vo des
moyennes (d'aprls Prat, 1976 et
Simonet, 1987).
* : Nauterie, Riss final (Ursus
deningeri)
. : Sclayn, Riss-Wtirm (Ursus cf
spelaeus).

Figure 3 : Ursus : bivariate analysis
of lower P4 : Lenght against the
index Width I Lenght; 95Vo
confidence interval of the means
(from Prat, 1976 and Simonet,
r987  ) .
* : Nauterie,final Riss (Ursus
deningeri)
. : Sclayn, Riss-Wtirm (Ursus cf
spelaeus).

!-".*,"--
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2.4. Couches VI - 6:BIOZONE 3

Nous avons regroup6 ici les fossiles issus des fouilles de la grotte et de la terrasse du
fait d'une pafi de leur homog€ndit6, d'autre pafi du peu de fossiles que chacune a 1ivr6. La
r6partition des Ongul6s se traduit par le premier diagramme de la figure 4. Ainsi, les
espdces appartenant au groupe des milieux forestiers repr6sentent quelque 76,4 Vo de
I'ensemble des Herbivores. Et dans cet ensemble, c'est le Cerf 6laphe (Cervus elaphus) qui
domine (44,4 7o) suivi du Chevreuil (Capreolus capreolus) avec 25,1 Vo, du Daim (Dum
dama) (5,5 7o) dont c'est la premidre apparition dans la s6quence de Sclayn et du Sanglier
(Sus scrofa) (5,5 Vo). Cet ensemble est suivi de trds loin par le groupe d'espdces des
milieux ouverts non arctiques (13,9 Vo),d savoir le Cheval (Equuscaballus ) et les Bovin6s
(les genres Bos et I ou Bison). Le Chamois (Rupicapra rupicapra) est le seul repr6sentant
des espdces montagnardes avec 5,5 Vo de I'ensemble de la faune. Enfin, le Renne (Rangiftr
tarandus) est le seul et modeste repr6sentant caract6ristique de la toundra avec seulement
2,8 Vo des fossiles d'Ongul6s. Manifestement, cette association faunique a un cachet trds
temp6r6 faisant immddiatement penser d un 6pisode interstadiaire voire interglaciaire. La
pr6stnce du Daim tend d renforcer notre interpr6tation. Nous reviendrons plus loin sur les
implications pal6o6cologiques que la pr6sence de cette espbce au sein d'une faune peut
amener d'autant plus que cette espdce est particulidrement abondante dans le gisement.

En Angleterre, le Daim est attest6 durant I'interglaciaire ipswhischien (= Eemien
sensu stricto ), plus pr6cis6ment l'6tage Ip IIb, avec la faune classique d Hippopotamus
amphibius qu'accompagnent Cervus elaphus, le Cerf, Palaeoloxondonta antiquus,
l'Elephant aniique et Bos primigenius, le Boeuf primitif (Stuart, 1974, 1976, 1982). En
Allemagne, les gisements de Taubach, Weimar-Erhingsdorf et Burgtonna ont livr6
6galement des faunes d caractdre interglaciaire associant le Daim, I'El6phant antique, le
Sanglier, le Cerf et le Chevreuil (Kahlke, 1958, 1961). En Europe du Nord, Holm (1986)
signale la pr6sence du Daim dans les s6diments qu'il considbre correspondre aux d6pdts de
I'interglaciaire 6emien d Hollery (Jutland). Dans le sud-ouest de la France, Lacquay (1981)
rappoite avec r6serve i cette espdce un fragment de la couche 55 (qui correspond d Ia base
des d6p6ts rapport6s au Wtirm ancien) du gisement de Combe-Grenal. Dans le sud-est du
mOme pays, le gisement du Rescoundoudou a livr6 une importante population de Daim
associ6-au Cheval, au Cerf, au Cheval Hydruntin et au Boeuf primitif, dat6e <<d'un 6pisode
temp6r6 du stade isotopique 5> (Jaubert et al., 1988). De son cOt6, I'horizon 3 du gisement
de St Marcel a livr6 du Daim en association avec le Cerf et le Sanglier, 6pisode rapporte au
d6butduWiirm ancien (Debard et a\.,1986). Enfin, les couches du Wiirm I (base du Wtirm
ancien) du gisement de la Calmette ont livr6 quelques fossiles attribu6s i ce Cervid6
(Gerber, 1973).

Dans le cas de Sclayn, cette premidre p6riode temp6r6e qui voit I'apparition de cette
espdce fait suite d la p6riode froide de Melisey I oir Cordy (in : Bastin et al., 1986) avait
d61ermin6 la pr6senc-e du Lemming h collier et du Campagnol des hauteurs rdv6lant un
climat de type glaciaire. La couche VI-6 r6vdle une phase d v6g6tation forestidre
dominante (Bastin, 1936) oi la microfaune voit la disparition des espbces froides et la
pr6dominance des espdces forestidres (Cordy, op. cit.). Nous rencontrons les groupes
d'espdces dquivalents chez les grands mammifdres, groupes de type forestier de climat
temp6rd et rapportons 6galemeni cette couche d I'interstade Saint-Germain I (sous-stade 5c
de la courbe isotopique).

2.5. Couches Vb - 5:BIOZONE 4

L'occupation pr6historique majeure du gisement a 6t6 d6couverte au sein de cette couche et

attribu6e au Pal6olithique moyen (Otte, 1984; Otte et al., 1983; Otte et al., 1986).



c. r -  1B
n=255

c.  40
n:65

c.  1A
n:5O0

c.  39
n =73

[m Rupicote ff i  Rhinoc6ros - Mammouth

tE Renne t--rT
[ : : : : l  Chevat -Bov ines l  I  Aut re

f f i  Megaceros

F.igure 4 : Diagramme de distribution des groupes de grands mammifOres herbivores au sein
des unitds stratigraphiques de Ia grotte Scladina d Sclayn.
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Figure 4 : Distribution diagram of the large herbivors associations into the stratigraphic
units of the Scladina cave at Sclayn.
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L'ensemble des vestiges d'Herbivores est domin6 par les espdces rupicoles (50 7o) oir
le Chamois repr6sente 47,5 7o et le Bouquetin 2,5 Vo des fossiles. Viennent ensuite les
espdces des paysages de type forestier (27 Eo) oi nous retrouvons le Cerf (11,9 Vo),le Daim
(10,8 7o), le Chevreull (3,2 Vo) et le Sanglier (1,1 7a). L'espdce des milieux toundroides, le
Renne, repr6sente seulement 4,5 Vo des Herbivores, tandis que le Mammouth (9,7 Vo) et le
Rhinoc6ros laineux (6,8Vo) complbtent le tableau des espbces de climat froid. Signalons
cependant que le Mammouth est certainement sur6valu6, n'6tant repr6sentd que par de
multiples fragments de dents (ivoire des incisives et lamelles de dents de juv6nile). Nous
dirons encore qu'il faut se m6fier de I'interpr6tation classique du caractbre froid voire
polaire que I'on attribue aux deux grands mammifdres pr6cit6s. En effet, ce n'est pas dans la
maigre prairie de la toundra que celles-ci trouvdrent la nourriture suffisante i satisfaire
leurs exigences alimentaires. Lors de ces p6riodes fraiches qui virent le front polaire se
d6velopper plus vers le sud qu'il ne I'est aujourd'hui, I'existence d'une riche steppe
herbeuse, dont la structure pr6sentait,  d I ' instar des populations d'Ongul6s, des
associations in6dites aujourd'hui, permettait, sans doute, I'entretien et I'extension de
grands ffoupeaux de Mammouths et de Rhinoc6ros dans un vaste domaine allant de
I'Europe occidentale jusqu'au d6troit de Behring (Guthrie, L982).

La prdsence dominante du Chamois est manifestement la r6sultante d'un choix de la
part de I'Homme moust6rien. Il n'empOche que les deux espdces d'animaux rupicoles 6taient
bien pr6sentes dans nos r6gions d l'6poque de la mise en place de la couche 5. Ces espdces
avaient trouv6 un refuge dans nos rdgions escarp6es oir elles trouvdrent les conditions
6cotopiques de relief n6cessaires i leur installation, mais d une altitude plus basse que leur
lieu de pr6dilection qu'est la montagne. Ces lieux devaient 6tre impraiicables suiie d un
enneigement excessif et e I'extension fluctuante des glaciers. La prdsence du Renne, du
Mammouth et du Rhinocdros laineux plaide 6galement pour une certaine d6gradation des
conditions climatiques. Cependant, dans ce contexte globalement frais, il ne faut surtout
pas n6gliger I'importance des espdces sylvicoles de climat temp6r6 (27 Va). Par rapport d
la couche pr6c6dente, la mosaiQue d'espdces que nous trouvons ici 6voque probablement
une ddgradation climatique provoquant I'apparition de formes froides dans nos r6gions
alors que des formes temp6r6es sont toujours bien prdsentes. Contrairement aux premldres
constatations r6alis6es par la palynologie (Bastin, 1986) et l'dtude des micromammifdres
(Cordy i n : Bastin et al., 1986; Cordy, 1988) qui voyaient toutes deux I'extension d'une
crise froide voire polaire (micromammifdres), nous placerons cet 6pisode dans la suite
logiqug de la couche VI, ce que confirment les nouvelles dtudes men6es par ces auteurs
(voir Bastrn, 1992; Cordy, 1992).Celle-ci plac6e dans I'optimum climatique de Saint-
Germain I nous suggdre de placer la couche Vb dans la fin de cet interstade au moment oi
les conditions climatiques se d6gradent progressivement. De ceci ddcoule le fait que
l'occupation humaine moustdrienne de la couche Vb de Sclayn prend place lors d un
dpisode temp6r6 oir le biotope tend d I'ouverture du paysage.

2.6. Couche V gris: BIOZONE 5

Laprdsence dans I'ensemble trds coh6rent de la couche 4, que nous allons ddcrire
dans la biozone 6, d'une espdce intrusive apparait en compldte discordance avec le reste de
la faune : il s'agit du Renard polaire (Alopex lagopus). Sa pr6sence en quantit6 non
n6gligeable ne se justifie pas par I'aspect en mosaique des faunes de ces 6poques. La
coexistence entre d'une part, ce Vulpind et d'autre part, le Daim et le Poic-6pic est
proprement incompatible, dans l'6tat actuel de nos connaissances, avec leurs exigences
6cologiques respectives. Manifestement nous avons affaire d un t6lescopage entre deux
occupations d'Ages diff6rents. Cette espdce intrusive par excellence esi le t6moin d'un
coup de froid de type polaire d un moment donn6 de ce d6p6t. C'est ici que la microfaune
peut nous Otre utile i la compr6hension des d6pdts de la couche 4. Au niv-eau de Ia terrasse,
correspondent d la couche 4 de Ia grotte deux niveaux, Vgris et Vocre. Dans la couche
Vgris, Cordy (1986, 1992) d6cdle un coup de froid polaire avec d6veloppement de la
toundra (prdsence du Lemming gris, du Lemming d collier et du Lidvre siffleur, absence
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compldte d'espdces sylvicoles). Il rapporte cet 6pisode au deuxidme stade froid de
I'interglaciaire 6emien, Melisey II (sous-stade 5b de la courbe isotopique). La couche
Vocre- par contre est caractdris6e par la recolonisation des espEces sylvicoles et la
disparition presque totale des espdces froides.

Nous pouvons dds lors envisager I'intrusion d'une colonie importante de Renard
polaire lors du d6p6t de la partie inf6rieure de la couche 4 correspondant d la couche Vgris,
iandis que la partie sup6rieure des d6p6ts, correspondant h la couche Vocre, serait
caract6ris6e par la faune temp6r6e, interpr6tation confort6e en cela par les 6tudes
palynologiques (Bastin, 1986). Nous aurions pu tenter de clarifier la situation par une
6tude taphonomique de cette couche mais, malheureusement, le manque de donn6es de
terrain ne nous autorise pas cette d6marche.

2.7. Couches V ocre - Va - 4 : BIOZONE 6

Si la d6finition stratigraphique de la couche 4 de la grotte fut ais6e, laquelle ne
repr6sentait apparemment qu'une seule unit6, il n'en va pas de mOme au niveau de la
terrasse oir pas moins de trois sous-ensembles ont 6t6 mis en 6vidence. Le plus profond a
6t6 isol6 et d6finit la biozone prdc6dente.

Le groupe d'espdces de milieu forestier acquiert ici I'un des plus forts taux de
repr6sentativit6 au sein du gisement avec prbs de ll Vo des espdces pr6sentes. l, 'espdce

dominante est ici le Daim (49,5 Vo) qui pr6cdde nettement le Cerf (18,3 Vo) lequel dominait
encore les espdces sylvicoles dans la couche pr6c6dente. Viennent ensuite le Chevreuil
(5,7 Vo) et enfln le Sanglier (3,4 7o). Le second groupe en importance est alors le groupe
des milieux ouverts i 

-caractdre 
steppique avec en tOte le Cheval, animal typique de la

steppe herbeuse et de la prairie (5,5 Vo) suivi de prds par les Bovin6s (4,1 V9).DeF pr619n1
dans- la couche 5, le Renne se fait assez rare (3,9 Vo) au mOme titre que le Rhinoc6ros (1,8
Vo) et le Mammouth (0,2 7o).Les espdces rupicoles compldtent le tableau des Ongul6s avec
respectivement le Chamois (6,2 Vo) et le Bouquetin (1,4 Vo).

Parmi les Carnivores, nous noterons la pr6sence cons6quente de I'Ours brun (10 Vo de
I'ensemble de la faune), animal habitant les i6gions bois6es et les for€ts mixtes. Le Chat
sauvage est 6galement pr6sent, lequel affectionne la for6t dense avec taillis mais oD les
6claircies ne sont pas absentes. Pour compl6ter ce tableau, nous mentionnerons parmi.les
Rongeurs de grande taille la pr6sence du Porc-6prc (Hystrix cristata). La r6partition
actuelle de cetle espdce, comme celle originelle du Daim en Europe, est typiquement
m6diterran6enne, confin6e en Mac6doine et en Afrique du nord. Si notre propos n'est pas
de supposer des conditions climatiques m6diterran6ennes dans nos r6gions d cette 6poque,
il n'en est pas moins vrai que le climat devait 0tre particulidrement cl6ment pour permettre
I'installation de cette esp€ce et a fortiori de la faune que nous venons de d6crire. Ces
condit ions ont permis I 'apparit ion et I 'extension d'une for6t dense de feuil lus
thermophiles avec taillis mais oir les clairidres voire certaines 6tendues herbeuses ne sont
jamais 

^absentes. 
Elles sont le reflet assez 6vident d'un optimum climatique de grande

ampleur.

Oir replacer cette couche 4 dans le sch6ma stratigraphique ? Rappelons que l1 couche
Vgns de la^terrasse est rapport6e d l'6pisode froid Melisey II par Cordy (i n : Bastin et al.,
1986) sur base des micromammifdres. La palynologie n'a pas donn6 d'argument pour cette
couche. Par contre, pour la couche Vocie, Bastin (1986) est formel _:-. le profi l
palynologique de cette couche est celui d'un ddp6t de type interglaciaire (AP '72Vo, avec les
ieuillus the^rmophiles comme le Noisetier et le Charme). Ce caractdre interglaciaire plut6t
qu'interstadiaire, nous le retrouvons dgalement au niveau de la macrofaune. Nous placerons
ainsi la biozone 6 dans le deuxidme interstade temp6r6 aprds I'interglaciaire 6emien, d
savoir Saint-Germain II  (sous-stade 5a de la courbe isotopique). Les datations
radiomdtriques r6alis6es sur le plancher stalagmitique scellant la couche a (QCQ. 9nt
donn6 deui valeurs moyennes, 1i4 +l- 23 ka et-r02 +l- 3 ka (Gewelt et al', 1992)' Si les
interpr6tations palyno[ogiques et pal6ontologiques - concordantes - sont exactes, les
datations sont, cbmme le signalent les auteurs, quelque 15 d 20 ka trop vieilles.
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2.8. Couches IV-3 : BIOZONE 7

La faune d'Ongul6s de la couche 3 est encore domin6e par les espdces de milieux
forestiers (36,8 7o). Le Cerf est I'espbce dominante (L9,7 7o) suivie par le Daim (10,3 Vo)
toujours bien pr6sent, puis le Sanglier (3,4 Vo) et le Chevreuil (3,4 Vo). Le deuxidme groupe
en importance est celui des milieux ouverts non arctiques (35 Vo) avec en tete le Cheval
(22,2 7o) puis les Bovin6s (12,8 Vo). Le Renne repr6sente ici 11,1 Vo tandis que le
Rhinoc6ros laineux est fort de 7,7 Vo (sa plus forte repr6sentativit6 jusqu'd pr6sent). Le
M6gac6ros, espdce de climat temp6r6 i temp6r6 froid mais assez humide, participe pour
4,3 Vo d I'ensemble de la faune. Enfin, les deux espdces rupicoles compldtent I'ensemble
avec respectivement 4,3 7o pour le Chamois et 0,8 Eo pour le Bouquetin.

Parmi les Carnivores, on notera la pr6sence de I'Ours brun et du Lion des cavernes
alors que I'Hybne des cavernes n'est, elle, que sporadiquement prdsente (0,3 Vo de
I 'ensemble) .

Par rapport d la couche pr6cddente, nous notons un net recul des espbces sylvicoles
alors que les espbces des milieux ouverts ont tendance d prendre une importance accrue.
Nous pouvons envisager une ddgradation assez marqu6e du climat, ce qui sous-tend le
d6veloppement d'un environnement oir les zones forestibres rdgressent au profit des
espaces herbeux, prairies et steppes. La pr6sence du Cerf g6ant d'Irlande suggdre une
augmentation substantielle de I'humidit6. Le refroidissement du climat se marque
€galement par la pr6sence accrue du Renne, du Rhinocdros laineux et des espbces
montagnardes qui trouvent leur pendant chez les Rongeurs, la Marmotte (c.IV).
Cependant, les espdces temp6r6es sont bien pr6sentes via surtout le Daim et nous
montrent une faune dont le caractere temp6r6 est soulignd de nouveau par la pr6sence du
Porc-6pic (c.3).

La pr6sence en c.3 de ces deux espbces vivant sous des climats plus cl6ments et les
diffdrences relativement marqu6es entre les faunes de c.IV (terrasse) et c.3 (grotte) nous
font penser que ces d6p6ts pourraient ne pas 0tre exactement contemporains. Notons
I'absence du Rhinoc6ros ainsi qu'une plus grande importance des espdces sylvicoles avec
en plus le Sanglier en c.3. Le nombre relativement peu important de fossiles (54 en c.3 et
63 en c.IV) ne nous assure pas la r€alitd de nos observations mais nous appelle i observer
avec la plus grande attention les compl6ments que la suite de la fouille amdnera.

Cette mosarque d'espdces que nous observons marque certainement un changement de
climat pr6sageant ici une d6gradation climatique allant dans le sens d'un climat plus froid
et plus h_umide sans avoir le caractdre d'un climat stadiaire. Nous pensons pouvoir situer la
couche 3 dans la partie terminale de f interstade Saint-Germain II (sous-stade 5a de la
courbe isotopique). Nous assistons ici au d6but de la d6gradation climatique qui va marquer
le vrai d6part de la glaciarion weichs6lienne (stade isotopique 4).

2.9. Couches 28 - 2A: BIOZONE 8

La biozone 8 a livr6 essentiellement des restes de Carnivores parmi lesquels on
reldve la pr6sence, outre de I'Ours des cavernes, de I'Ours brun, du Lion-des cavernes et de
I'Hydne des cavernes, celle-ci toujours modestement repr6sent6e. Au niveau des Ongul6s,
on ddcrira prudemment quelques tendances . Ainsi, signalons I'absence du Renne dans la
couche 28, espdce qui r6apparait dans Ia couche 2A avec prds de l97o des fossiles
d'Ongul6s. Absentes 6galement de la couche 28, les espdCes rupicoles repr6sentent
respectivement 5,4 Vo pour le Bouquetin et 2,1 Va pour le Chamois dani la couche 2A. Dans
ces deux couches, on note, en rupture avec ce que I'on a observd jusqu'iL prdsent, un
phdnomdne qui s'amplifiera encore dans les couches supdrieures et qui peut-nous faire
penser d la prdsence d'un hiatus important entre les couches 3 et 28. Les espdces des
milieux ouverts prennent nettement le pas tant sur les espbces forestidres, qui dtaient
dominantes jusqu'd pr6sent, que sur les espdces froides qui toujours n'auront qu'un r6le
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relativement mineur dans ce gisement. Ainsi, le Cheval devient I'espdce dominante avec
respectivement 40 Va dans la couche 28 et35,l 7o dans la couche 2A alors que les Bov!169
repi6sentent l5Va en 28 et ll%o en 2A. Les espEces forestidres sont encore fortes de ZOVo
en 28 et 24,4 Va en 2A. Si ces donn6es sont d interpr6ter avec prudence, il n'en est pas
moins vrai qu'elles sont I'expression tangible d'un paysage oi la prairie et la steppe
herbeuse ont iemplac6 la forOt temp6r6e. En I'absence de toute autre donn6e radiom6trique
ou palynologique, il est difficile de situer ces deux couches. Cependant nous envisageons
leur rattachement ir un moment du Weichs6lien moyen (stade isotopique 3).

2.10. Couches I - Ib - 18 : BIOZONE 9

La tendance pergue dans les deux couches pr6c6dentes trouve ici confirmation au sein
d'une association faunique riche et vari6e. Les espdces de milieux ouverts non arctiques
repr6sentent d elles seules 64,J Vo de I'ensemble des Ongul6s avec la gent caballine
dominante (407o) suivie des Bovinls (24,7 Vo). Ces espbces ont compldtement et
d6finitivement supplant6 les espdces sylvicoles qui ne repr6sentent plus que 11,8 7o des
Herbivores avec esientiellement du Cerf (9,8 Vo) mais oir I'on constate surtout le retour du
Daim (1,2 7o) dans nos contr6es. Cette espdce est pr6sente ir la fois dans les faunes de la
grotte (1B) et de la terrasse (Ib). Le Chevreuil et le Sanglier participent chacun d raison de
0,4 Eo de I'ensemble des Ongul6s. Le M6gac6ros est 6galement bien repr6sent6 avec 2,7 Vo
des Ongul6s. Le Renne des milieux toundroides repr6sente9,7 7o des Ongul6s tandis que les
espdces rupicoles sont quasi inexistantes (0,4 Vo chacune). Le couple des gran_ds
Herbivores de climat plus troid, Rhinoc6ros et Mammouth, participe i concunence de 8,6
7o d I'ensemble de la faune. Signalons parmi les Lagomorphes, la pr6sence du Lapin de
Garenne qui affectionne les biotopes secs et chauds sous un climat temp6r6, restant
toujours 6loign6 des r6gions froides (Schilling et al., 1983).

Manifestement, nous assistons d I'installation d'un paysage de type prairie herbeuse
- steppe herbac6e de grande ampleur, sous un climat continental humide. Au sein de cette
faune, deux faits remarquables : la pr6sence trds discrbte du Renne et la pr6sence des quatre
espdces forestibres aveC particulidrement le Daim qui nous apparait Otre, dans nos r6gions,
un excellent marqueur d-es climats temp6rds. Plus que sa pr6sence encore, c'est son retour
en nos r6gions d- ce moment de la glaciation weichs6lienne qui 6tonne. Cela ne peut
s'expliquei que par une am6lioration climatique d'une ampleur certaine au cours du stade
isotopique 3. Pour la positionner plus pr6cis6ment, nous disposons de peu de donn6es. En
concordance avec nos-observations, la palynologie indique 6galement un climat temp6r6
par la pr6sence de feuillus thermophiles. Ainsi, Bastin (1992) considbre son spectre
pollinique comme la manifestation de la phase palynologique correspondant d la base de
I'interstade wi.irmien, d savoir la zone des Tambourets (Laville et aI., 1986). Il en va de
m€me au niveau des micro-mammifdres oi Cordy (1992) d6note une nette am6lioration
climatique qu'il corrdle avec une phase temp6r6e du mdme complexe interstadiaire
wi.irmien. Ainsi, cette faune est probablement I'expression de I'am6lioration qui prend
place au d6but de la phase interstadiaire majeure de la fin du stade isotopiqug 3, I'un des
irois 6pisodes de I'interstade wiirmien d6fini par Laville pour le sud-ouest de Ia France
(Lavil le et al.,  1985, 1986).

2.11.  Couches IA -1A:  BIOZONE 10

La r6partition des Ongul6s est proche de celle d6crite dans la couche 1B. En effet, le
Cheval 14f,4 7o) ainsi que les Bovin6s (19,2 7o) sont les espbces les mieux repr6sentde_s:
61,6 Vo de I'ensemble des Herbivores appartenant aux espEces des milieux ouverts. Le
couple Rhinoc6ros-Mammouth vient ensuite en importance (16,8 Vo) av.e9 respectivement
12,6 Vo pour Ie premier et 4,2 Va pour le second. Cet ensemble pr6cdde le_ gro-upe .qe!
especes iorestibres (9,8 Vo) avec le-Cerf (8,2 Vo),le Chevreuil (1,4 Vo) etle Sanglier (0,4
Vo).Le Renne se fait toujours remarquablement discret avec seulement 5,4 Vo tandis que l'91
note la pr6sence de deurespbces de-climat temp6r6 froid et humide, le M6gac6ros (I,2 Vo)
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et I'Asinien Equus hydruntinu.r (0,4 7o). Parmi les Carnivores, outre la pr6sence trds
habituelle de I'Ours des cavernes, notons celle plus sporadique du Lion des cavernes, de la
Panthdre, de I'Hydne des cavernes et peut-Otre du Cuon, espCce habitu6e d un habitat
forestier dense et qui vit actuellement en Asie centrale. Selon Cordy (1983), la zone de
r6partition g6ographique de cette espdce au cours du Quaternaire en Europe se limitait
pratiquement aux abords du 50bme paralldle, le gisement de Chokier (Lidge) constituant le
gisement le plus au nord oi cette espdce ait €,t€ d6cel6e. Parmi les Lagomorphes, nous
retrouvons le Lapin de Garenne et chez les Rongeurs, la Marmotte.

L'interpr6tation de cette faune n'est guBre diffdrente, nonobstant l'absence du Daim,
de celle faite pour la couche 1B. Ici aussi, la steppe herbeuse est le paysage dominant alors
que le climat est toujours humide (prdsence du Cerf g6ant d'Irlande et de I'Asinien Equtn
hydruntinus) mais probablement un peu plus continental et froid comme le montre
I'importance accrue des deux grands Herbivores, Rhinoc6ros et Mammouth. En I'absence
de toute autre donn6e des sciences naturelles et consid6rant les trois datations rdalis6es
(+/- SO ka, Gewelt et al., 1992; > 36200 BP, 38850 +/- 1500 BP, Gilot in : Otte et al.,
1983;  Ot te,  1986;  40-65 ka,  A i tken in :  Ot te et  a l . ,  1983) ,  nous pouvons envisager
I'appartenance des d6p6ts de cette couche d un stade plus froid de I'interstade wiirmien de
Laville, probablement la phase interm6diaire inter les Tambourets-Les Cottds.

2.l2.Les couches sup6rieures (40 e 38) : BIOZONE 11

Les couches terminales du gisement de Sclayn n'ont encore fait I'objet d'aucune 6tude
particulidre. N6anmoins, les macrofaunes livr6es par ces diff6rentes unit6s deviennent
quantitativement int6ressantes en vue d'une prudente premibre interpr6tation.

Dans la continuit6 de I'ensemble stratigraphique 18-1A, les faunes d'Ongul6s des
couches sup6rieures sont domin6es par le groupe des espdces des milieux ouverts non
arctiques, d savoir le Cheval et les Bovin6s. La premidre espdce est nettement majoritaire
avec respectivement 40 Vo (c.40), 58,9 Vo (c.39) et 48 o/o (c.38) des Herbivores. Les grands
Bovidds sont repr6sentds par le Bison dans les couches 38 et 40 et par le Boeuf primitif
dans la couche 39. Aprds ce premier grand groupe, viennent les grands Herbivores des
milieux ouverts, i savoir le Rhinoc6ros laineux qui est d chaque fois l'espdce la mieux
repr€sent6e au sein de ce groupe avec respectivement 27,7 Vo (c.40), 13,7 7o (c.39) et 13,6
Vo (c.38) de I'ensemble des Ongul6s et le Mammouth pr6sent uniquement dans la couche
40. Pour I'ensemble des trois couches, les grands Herbivores des vastes plaines herbeuses
que sont  le  Cheval ,  le  Rhinoc6ros la ineux et  le  Mammouth composent  pour
respectivement 75 Vo (c.4A), 90 Vo (c.39) et 92 7a (c.38) les faunes d'Ongul6s. Ces
dernidres soulignent ais6ment le d6veloppement quasi permanent des grandes steppes
herbeuses lors du d6pdt des diff6rentes couches de cet ensemble sup6rieur. Confirmant ce
fait, la pr_6sence des espdces forestibres ne se remarque vraiment quelque peu que dans la
couche 38 (15,1 Vo de I'ensemble des Ongul6s) avec comme seuls reprdsentants le Cerf
6laphe et le Chevreuil. Dans les deux autres couches, le Cerf est uniquement repr6sentd et
toujours d'une manidre trds modeste. On constatera que le Renne se fait toujours aussi rare :
regroupant 10 7o des fossiles d'Herbivores dans la couche 40, il ne reprdsente quasiment
rien dans la couche 39 (1,4 Vo), sa repr6sentativit6 passant A 9,I Vo dans la couche 38.
Signalons dans la couche 39 la pr6sence int6reisante du Cerf g6ant d'Ir lande, le
M6gac6ros, signe tangible d'une l6gdre aggravation de I'humidit6 g6n6rale du climat.

Il n'est pas ais6 de replacer ces couches dans la partie terminale du Pl6istocdne
sup6rieur, d'autant plus qu'aucun autre renseignement concernant ces d6p6ts n'existe.
N6anmoins, dans le contexte stratigraphique de la grotte, nous pouvons rapporter ces
couches d une partie sup6rieure du stade isotopique 3. Il n'est pas exclu que ces couches
appartiennent e I'ensemble stratigraphique que nous rattachons d I'interstade des Cott6s (=
3dme terme de I'interstade wi.irmien sensu Laville). Seuls de nouveaux restes fauniques et de
nouveaux arguments, palynologiques et autres, nous permettront d'dclairer ce problbme.
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3.  EVOLUTION DES FAUNES A SCLAYN

La figure 5 r6sume nos donn6es concernant les faunes d'Ongulds du gisement de
Sclayn. Quelques remarques g6ndrales s'imposent :

- faible repr6sentativit6 chronique du Renne dans toute la sdquence. Ce fait est d
souligner particulidrement dans la partie sup6rieure de la sdquence qui se situe en pleine
phase pl6niglaciaire de la dernidre glaciation;

- faible repr6sentativit€ des espdces rupicoles (Chamois et Bouquetin), exception
faite pour la couche d'occupation humaine 5-Vb qui repr6sente un cas d'espdce dans
I'ensemble stratigraphique;

- pr6sence remarquable du Daim dans les couches rapport6es i I'Eemien sensu lato et
dans la couche rapportde i la base de I'interstade wi.irmien.

-  Rup i co les
-  R e n n e
- . - . -  Mammou th  -Rh inoce ros

. . . . . . .  G roupe  des  m i l i eux  l o res l i e r s
-  -  -  Groupe des mi l ieux ouver ts  non arct ioues

4  - V o 3 - t v  2B- i l - 24 1 A  - I A

Figure 5 : Evolution des groupes d'Ongul1s de Ia siquence statigraphique de la grotte
Scladina d Sclayn.

Figure 5 : Evolution of the majors groups of lJngulates into the stratigraphic sequence of
the Scladina cave at Sclavn.



Ces deux groupes d'espdces semblent faire partie d'un fonds commun qui parait avoir
persistd pendant tout le Pl6istocdne sup6rieur dans nos r6gions. Ir pic relevd au niveau des
rupicoles de la couches Vb refldte I'int6r0t que portait I'homme d ce groupe, plus
spdcifiquement au Chamois. L'argument suprOme de la chasse de ce gibier etait-it li6 d la
densit6 de I'espdce dans la rdgion i cette pdriode, i la facilit6 de sa Capture ou i I'int6r€t
culinaire que pouvait avoir la chair de I'animal ? Il est probable que chacun de ces
arguments prenne part d la solution de ce probldme.

L'6volution g6n6rale des grands groupes d'Ongul6s au sein du gisement nous montre
un plan d'occupation divis6 en deux grandes p6riodes. La premidrc se compose de deux
6pisodes trbs temp6r6s que nous avons rattach6s d Saint-Germain I (c.6-VI) et Saint-
Germain II (c.4-Vocre) entrecoup6s par un 6pisode plus froid rapportd i la fin de Saint-
Germain I (c.Vb). Les faunes d'Ongul6s sont domin6es par les espdces de Cervidds
sylvicoles que sont le Cerf, le Daim et le Chevreuil, accompagnds par le Sanglier. On note
dgalement la p-r6sence d'une autre espdce de climat tempdrd ihaud, I savoir le Porc-6pic, qui
pour nous renforce le caractdre interglaciaire plut6t qu'interstadiaire de ces p6riodes. De
Beaulieu et Reil le (1989b) arrivent i  parei l le conclusion dans leur ientative de
mod6lisation des donndes palynologiques de la Grande Pile et des Echets. Ces auteurs
cons_idbrent que les conditions climatiques ayant existd pendant ces deux pdriodes 6taient
similaires d celles d'aujourd'hui, principalement du point de vue des temp6ratures.

La couche 3 nous apparait commme une zone charnidre dans la s6quence de Sclayn.
Nous la rattachons i la fin de la biozone Saint-Germain II de la zonariot pollinique pai ta
prdsence encore importante du Daim et la pr6sence du Porc-6pic. Mais-c'est dans-cette
couche que se manifeste la tendance qui va s'affirmer comme prdpond6rante dans la
deuxidme partie de la s6quence : le Cheval et, d'une manidre plus g6n6rale, les espdces de la
grande,sjepP_e herbeuse participent pour prds de 45 7o dais la-composition de la faune
d'Ongul6s. I l  s 'agit,  i  Sclayn, d'un poini de non-retour au-deli  du{uel les espbces des
milieux ouverts, arctiques ou non, dominent syst6matiquement et laigement les espdces
sy.lvicoles des climats plus tempdr6s. Il apparait m€me que I'impact d'amdliorations
climatiques notables, comme le sont les osci l lat ions cl imatiques des Tambourets et
t'6pt1ode inter les Tambourets-Les Cott6s que I'ont a mis en 6vidence dans ce gisement
(c.1B-1A), est relativement faible, ne modifiant que peu la composition de la flune des
Ongul6s. Comme nous I 'avons vu plus t6t, i t  n'en va pas de m€me avec les
micromammifbres et les flores qui semblent subir et enregistrer plus directement les
variations climatiques.

Nous rappelleronq gnfin la pr6sence permanente du Daim tout au long des biozones
rapportdes d I'interglaciaire 6emien sensu lato ainsi que sa pr6sence remaryuable dans la
population que nous rapportons I I'interstade des Tambouiets (c.1B). C'es-t la premidre
fois qu'en Europe nord-occidentale on trouve, avec certitude, cette espCce dans des faunes
d6couvertes dans des ddp6ts d'dge post6rieur aux ddp6ts demiens (sens strict).

Notre6tude des biozones 4 (c.Vb-S) et 10 (c.1A-IA) oi ont 6td ddcouverres les deux
occupations humaines majeures du gisement a montr6 sans conteste, i chaque fois, que
celle.s-ci corre-spondaient I rln paysage plus ouvert oi la prairie et la steppe herbeuse
dominent le plus souvent le biotope forestier. Currant (1986), dans une 6tudd des d6pdts
d'origine anth.ropique notammeni lors des p6riodes intergiaciaires, constate le m^0me
ph6nomdne: I'Homme a laissd des traces dans nos rdgionslors des p6riodes oD la steppe
ou la prairie 6tait le paysage le plus courant.
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4. CORRELATIONS BIOSTRATIGRAPHIeUES (Tableau Ir)

Biozone 1

Comme nous I'avons signald plus avant dans le texte, nous ne disposons pour les
couches inf6rieures que des restes d'Ursid6s appartenant probablement d une population
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proche de I'espdce (Jrsus spelaeus, mais ayant garde des caract6ristiques morphologiques
primitives que I'on retrouve sur les dents de I'espdce Ursus deningeri. Ces populations
d'Ursid6s, dont il est difficile de pr6ciser l'flge, se retrouvent dans certains gisements
d'Allemagne de I'Est tels Taubach, Weimar-Ehringsdorf et Burgtonna (Rode, l93l; Kurten,
1968, 1977). Diff6rents auteurs retrouvent des Ursidds d affinit6 tant6t sp6l6enne, tant6t
arctoide, cette deuxidme morphologie se retrouvant le plus souvent. Pour m6moire,
signalons que Kurten d6termina les fossiles interglaciaires de Taubach respectivement
Ursus arctos deningeri (1957) puis Ursrzs arctos taubachensis (1977). En Tch6coslovaquie,
Mostecky (1963) retrouve une population semblable d la population de Taubach qu'il
baptisera d'un mOme nom d savoii, (Jrsus arctos taubachensis. En Hongrie, deux gisements
importants ont l ivr6 des populations assez 6nigmatiques. D'abord, les d6pOts
interglaciaires d'Esterhazy (Kretzoi, 1954: Janossy, 1969) rapport6s au sou_s-6tage
<Suttoian> (= Eemien sens strict) ont livr6 des Ursid6s attribuds d Ursus cf arctos
(Janossy, 1982). Dans le gisement de Porlyuk (sous-6tage <Varboian>> = deuxidme partie
de I 'Eemien sens large?), Janossy (op.cit.) ddcdle deux groupes qu' i l  attr ibue
respectivement e (Jrsus cf arctos et d. Ursus aff. spelaeus. Ensuite, ce mOme auteur a
d6couvert dans la grotte Lambrecht une population interglaciaire qu'il d6finit comme Ursus
arctos aff. taubachensis, ajoutant encore, s'il 6tait besoin, d I'inddcision et d la perplexit6
qu'engendre l'6tude de ces Ursid6s 6emiens. Enfin, en Angleterre, il semble que I'espdce
prdsente pendant cet interglaciaire soit I'Ours brun, Ursas arctos (Kurten, 1957).

Biozone 2

Comme nous I 'avons fait remarquer plus avant, la pauvretd des donn6es
macromammaliennes ne nous permet pas d'interpr6tation et moins encore de corr6lation.

Biozones 3 et 4

Nous avons rapportd ces deux biozones d deux 6pisodes de la palynozone Saint-
Germain I. Les faunes anglaises semblent difficilement interpr6tables au niveau des
ensembles post-6emiens (sensu stricto). Si la zone pollinique Ip IV semble correspondre d
la palynozone Melisey I de la Grande Pile, les deux interstades suivants de Wretton et de
Chelford, d6cel6s au d6but du pldniglaciaire des Iles britanniques (Devensian), sont
difficiles h corrdler. Stuart (1982) propose, sans enthousiasme, des corr6lations avec les
interstades d'Amersfoort et Broriip, les macrofaunes ne se marquant pas d'un cachet
particulidrement interstadiaire comme on le retrouve d Sclayn et dans le sud-ouest de la
France. Cet auteur donne mOme en I97 4 un caractdre de <fullglacial association>> d la faune
de Wretton.

La phase P6rigord II ddfinie dans le sud-ouest de la France (Bordes et al., 1966;
Paquereau, l9l4-15) semble pouvoir €tre corr6l6e avec la palynozone Saint-Germain I
(Lavil le et al.,  1985) de la cburbe de Woil lard (1978). Scind6e en 4 sous-6tages, cette
biozone a livr6 des faunes essentiellement compos6es d'espdces sylvicoles oi le Cerf
6laphe domine en permanence, toujours accompagn6 du Chevreuil, du Sanglier et d'une
esp-dce de paysage plus ouvert, le Cheval (Delpech et Prat, 1980, 1985). L'absence qua;i
toiale du Renne-nous apparait comme trds significative 6galement. Plus pr6cis6ment,_11
zone IIb, plus temp6r6e, montre un Cerf dominant (16 Vo et82 Va) tandis que la_zone_IId
voit sa prbportion-diminuer dans la population. Dans cette deuxidme zone, le Cheval et
les Bovinds repr6sentent prds de26 Vo. CeIa d6note probablement une l6gbre aggravation
du climat de la zone IIb i la zone IId. Nous observons ce m0me ph6nomdne i Sclayn et
proposons dds lors de corr6ler la biozone 3 de Sclayn avec la phase IIb P6rigord et la
biozone 4 avec la phase IId Pdrigord.
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Tableau.ll : Proposition de corrilations biostratigraphiques entre la zonation des grands
mammtfCres du gisement de Sclayn et Ia courbt gI819'16 (Shackteton et Opdyke, 197"3), Ies
zonations.polliniques de La Grande Pile (Woillard, 1975; Woillard et MooE, 1978) et des
Echets (de Beaulieuet Reille, 1984, 1988,1989) et le cadre chronoclimatiqu,e du sud-ouest
de la France (Laville et al., 1985, 1986).

fqbJe-II : Proposition of biostratigrpphig correlations between the stratigraphic scheme
of Sc.layn and the isoropic curve gtSlgt6 (Shackleton and Opdyke, 1g7i), ihe classical
stratigrap.hic schemes of La Grande Pile (Woillard, 1975; Wotl[ard and Mook, 1978) and
of LesEchets(deBeaulieuand Reille, 1984, 1988, I9S9) and the chronoclimatic scheme
descript for the S-W of France (Laville et al., 1985, IgSd).
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Biozone 5

En dehors de tous restes d'Herbivores, cette biozone, attribu6e d la palynozone
Melisey II de la courbe de Woillard (1978), semble n'Otre repr6sentde que par une
population non n6gligeable d' Alopex lagopus, le Renard polaire. Nous ne pouvons
proposer de corr6lation certaine. Signalons cependant que la phase III Pdrigord corr6l6e
par Laville (1986) d Melisey II se r6vble une phase climatique froide et sEche au travers des
donn6es de la s6dimentologie (Laville, I975) et de la palynologie (Paquereau, 1974-75),
d6t6rioration que I'on ne reffouve pas au niveau des macrofaunes. Lacquay (1981) trouve
prds de 60 Vo de Cerf 6laphe et 20 7a de Cheval avec en plus le Chevreuil, ce qui correspond
assez mal, comme le souligne I'auteur, avec un climat de type glaciaire. L'6tude r6cente de
la macrofaune du gisement moustdrien du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) que nous rapportons i
cette p6riode Melisey II (Simonet et Monnier, 1991) nous a livr6 une faune nettement plus
froide dominde par le Cheval, le Mammouth et le Rhinoc6ros laineux.

Biozones 6 et 7

La domination des espdces sylvicoles de ces deux biozones, rapportdes d deux
dpisodes de la palynozone Saint-Germain II, se retrouve dans les populations d'Ongulds de
la phase Pdrigord IV d6crite par Lacquay (op.cit.). Cette phase IV de la chronostratigraphie
aquitaine d6veloppait un couvert v6g6tal bois6 oir les feuillus thermophiles dominent la
strate arbor6e. Les populations d'Herbivores sont toujours domin6es par le Cerf 6laphe et
le Chevreuil, composant e eux deux 94 Vo de la faune. Nous corr6lons la biozone 6 de
Sclayn avec la phase IV P6rigord.

La biozone 7, riche en espdces sylvicoles dont le Daim et oir, parmi les grands Ron -
geurs, se marque toujours la pr6sence du Porc-6pic, se place probablement dans la partie
terminale de Saint-Germain II. Nous pensons que les am6liorations de I'extr0me fin de cet
6pisode d6cel6es dans la carotte des Echets (zones F7, H et J) et dont les pendants d la
Grande Pile (oscillations Ognon I, II et III) sont contest6s quant iL leur existence m6me
(Grtiger, 1979; de Beaulieu et Reille, 1984t 1989a) n'ont pu avoir I'ampleur ndcessaire i la
remont6e dans nos r6gions d'espbces aussi temp6r6es que celles que nous avons cit6es plus
haut.

Biozone 8

L'6tude des faunes de cette biozone ne nous permet pas, e I'heure actuelle, de situer
plus pr6cis6ment et donc de corr6ler cet ensemble dans le contexte chronostratigraphique
du Pldistocdne supdrieur.

Biozones 9 et 10

Aprds la biozone 7, il semble que nous ayons d6cel6 un hiatus important que la
palynologie tend 6galement d prouver (Bastin, comm.pers.). Comme nous I'avons vu plus
haut ,  la  b iozone 8 nous semble pour  I ' ins tant  impossib le  d s i tuer  dans la
chronostratigraphie, la palynologie ne nous 6tant d'aucun secours.

L'existence d'une p6riode de rdchauffement relativement importante entre +/- 43.000
ans et +l- 3L0N semble actuellement acquise (la fluctuation des limites absolues de cette
p6riode est A rechercher dans la limite de la mdthode de datation Cl4 commun6ment
utilis6e; voir Mangerud, 1981; Hedges, 1986; Evin, 1988). L'interstade des Cott6s ddcrit
oar Bastin et al. (7976) semble oouvoir Otre corr6l6 avec la partie terminale de I'interstadepar Bastin et al. (1976) semble ir Otre corr6l6 avec la partie terminale de I'interstadepar ttastln et al. \I9lb) semble pouvof etre corTele avec la partle termlnale oe lrnterslaqe
wtirmien (-aville et al., 1985, 1986) dans le domaine continental. Pujol et Turon (1986)
semblent retrouver dgalement cette p6riode d'amdlioration climatique dans le domaine
marin du golfe de Gascogne. En Europe du Nord, Mangerud et al. (1981) ont mis en 6vi-
dence une pdriode interstadiaire relativement longue d6nomm6e Alesund interstadial, dat6e
entre 38.0010 BP et 28.000 BP. On retrouve dgalement cette am6lioration dans les Iles bri -



146
P. SIMONET,

Les associations de prands mammifires

tanniques sous
l97l; Coope,
temp616s.

(Coope et al.,
de col6optdres

100

Rh Ch GB Mg Ce Cl CHD

Figure 6 : Comparaison des associations de grands Ongulis des gisements de Camiac
(Gironde), Theillat (Allier) et Sclayn (c. IB et IA). Courbe des-fr€quences cumulies
(d'apris Guadelli, 1987, modifii).

Figure 6 : Comparison between the following Ungulates associations : Camiac (Gironde),
Theillat (Allier) and Sclayn (c. lB and lA). Cumulative frequency curve (from Guadelli,
1987, modffied).
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Pal6o6cologiquement, la remont6e dans nos contr6es du Daim apparait commme un
phdnomdne significatif. Il nous apparait possible de corr6ler la biozone 9 (c.lB, Ib), qui
voit du point de vue palynologique la r6apparition des feuillus thermophiles (le Tilleul en
particulier), avec la premidre phase de I'interstade wi.irmien au sens de Laville, plutdt que de
la corr6ler avec I'interstade des Cott6s (= Denekamp). Cette phase, encore d6nommde
am6lioration des Tambourets (= Hengelo) (Laville et al., 1985), d6buterait aux alentours
de 40.000 48, De plus, les 6l6ments dont nous disposons pour la couche 1A (macrofaunes,
datations Ql4), consid6r6s avec les pr6cautions voulues, nous permettent d'envisager une
corr6lation entre la biozone 10 et le second terme de I'interstade wiirmien que Laville et al.
considbrent comme l'6pisode inter les Tambourets - Les Cott6s. Il faut cependant 0tre clair,
les diffdrences entre les macrofaunes des biozones 9 et 10 ne sont pas ddmesur6es.

De m6me. les diff6rences entre la faune de la biozone 10 et les macrofaunes des
gisements de Camiac (Gironde) et de Theillat (Allier) sont 6galement assez minimes
lorsqu'on compare leur composition. Corrdldes avec la deuxibme partie de I'interstade
wi.irmien (Quadelli, 1989; Raynal et al., 1989) d la fois par la palynologie et une s6rie de
datations Cla, ces deux faunes ont peut-Otre le d6faut de r6sulter d'une accumulation due aux
restes de repas de I'Hydne des cavernes. N6anmoins, le diagramme des frdquences cumul6es
(Fig. 6) nous permet de comparer quelque peu les trois ensembles. A Sclayn, le Renne est
plus pr6sent que dans les gisements frangais, ce qui peut se comprendre soit par le fait de
I'action de I'Hybne (digestion totale des restes des animaux les plus petits), soit par la
diff6rence de latitude entre les gisements. Pour le M6gac6ros, les proportions s'inversent,
principalement d Camiac. Dans les gisements du sud-ouest de la France, les grands
Bovid6s se font plus fr6quents, de mOme que le Rhinoc6ros laineux. Ainsi, il r6sulte de ces
observations que les interpr6tations que I'on peut faire de ces diff6rentes faunes sont assez
semblables et que I'on puisse envisager une corr6lation entre les macrofaunes de ces
gisements.

Signalons encore les ensembles L2B2 front. et L3 d MlB sag. du gisement de La
Ferrassie que Laville et Tuffreau (1984) rapportent 6galement d I'interstade wtirmien. La
faune d6crite par Delpech (1984) comporte essentiellement du Renne, des grands Bovid6s,
du Cerf et du Cheval. ce dernier dans une moindre mesure.

Biozone 11

Dans le contexte d6crit  pour les biozones 9 et 10 et compte tenu du peu
d'informations dont nous disposons pour les couches concern6es (c.38 d 40), nous
pourrions envisager dventuellement ces d6p6ts comme 6tant I'expression du troisidme
terme de I'interstade wtirmien, correspondant d l'6pisode temp6r6 des Cott6s. Cette
proposition est cependant actuellement avanc6e sans grande conviction.

5.  CONCLUSION

Le gisement de Sclayn semble bien constituer, d de multiples points de vue, un
gisement de r6f6rence pour le Pl6istocdne sup6rieur en Europe nord-occidentale. Il en est de
mOme concernant la distribution des grands mammifdres durant cette p6riode. Gageons que
d'autres s6quences viendront compl6ter, infirmer ou confirmer nos interpr6tations
actuelles qui nous donnent un tableau encore bien fragmentaire de cette pdriode dans nos
16gions.
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