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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.

82

I I ] Ht. D2 inf.: hauteur de la deuxidme d6ciduale infdrieure



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

C.F. FyutE
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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.

Bibliographie

ALrure J.,  (1978) - Dimorphisme sexuel dans le squelette post-
c6phaf ique de Capra pyrenai'ca pendant le Wiirm final. Revista de la
Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, Munibe 304:201-214.

ArruNe J., (1980) - Hallazgo de un lince nordico (Lynx l.v-n.x

93



Cemus eluphus

c2

llungiJir turundul

c2
Ilangtfer turandus

Figure 17. R6partition de la population de Cervus elaplus, Rangifer tarandus et Capra pyrenaica dans les niveaux arch6ologiques princr-
paux de la grotte des Conques d Vingrau. Tram6: infanti le; point: juv6nrle; l igne: sub-adulte; noir:  adulte l ;  gr is: adulte 2; vague: adulte 3.

| 0Pru P.trtilctlL4

C2

Marnrulia) en la sima de Pagolusieta (Gorbea), Viscaya. Munibe
32(34):3t7-322.

Bntrrs H., & Motcre A.-M., (2001) - Donn<les r<lceri les sur Ie rent-
plissage et le palioenvironnement de la grotte des Conques
(Pyrdnies-Orientales, France). In actes du II congrds International
Histoire des Pyren6es, G6rone, novembre 1998, support CD, 8 p ,
2 rts.
Benosso-Rurz C., MolcNE A.M. & Bnnes L., (2001) - Les launes du
site de Zafarraya. In: Le site moustiriett du Boquete de Zafarraya.
Monographie Cranada, 2002.

BERLtc P., ( 1996) - la faune des corbiires du Magdalenieil no)'en au
Mesolithique terminal a partir des sites de les congues (Vingrau), la
Cova du Pas Estet (Opoul) et de la Cova de I'Esperit (Salses)
Memoire de DEA, Universite de Perpignan, centre europeen de
recherches prehistoriques, photocopie, 162 p.,2 t .

('apro pyrenurcu

C3

Boucnuo J., (1959) - Essai sur le Renne et la climatologie du
Paliolithique nrcyen et supirieur. Thdse de doctorat, Universit6 de
Par is .300 p .

Cror A., (1987) - La grorte de Gerde (Hautes-\trdnies), site prdhisto-
rique et paliontologiEte, Soc. Ramond ed., Bagndresde-Bigone, 210 p.

Cror A. & DuneNrHor F., (1990) - Les nantnifires fossiles du

Quaternaire dans les Pyrendes, Accord 6d., Toulouse, 1990, 159 p.

Coutunten M., (1962) - Le bouquetin des Alpes, Capra aegragus
ibex ibex, l. Grenoble, 1388 p.

CnEcur-Boln'roune E., (1992) - Dynamics of Bovid migration in
western Europe during the middle and late Pleistocene. Courier
Forsch. lnst. Senckenberg I 53: I 77- I 85.

Cnecur-BoNlrouru E. & PAccARD M., ( | 997) - La faune d Saiga tata-

Cervus eluphus

L J

94



rrca de Chinchon I (Saumanes,Vaucluse). Qu a t e r n a i re 8(4) :39 | -407 .

DeupecH F., (1983) - Lesfaunes du Paldolithique sttplrieur dans le
Sud-Ouest de la France. Cahiers du Quaternaire 6, 453 p.

Derpecs F. & Lr Gall  O., (1983) - La faune magdal6nienne de la
grotte des Eglises (Ussat, Aridge). Bulletin de la socit)ti prihisto-
r ique de I 'Aridge 38:91 - I  I  8.

DElprcH F. & VIlu P, ( 1993) - Activi t6s de chasse et de boucherie
dans la grotte des Eglises. In. Exploitation des aninarr sauvoges d
lravers le tenps, Xllle Rencontres Internationales d'.Archdologie et
d 'H is to i re  d 'Ant ibes .  APDCA,  pp .  79-  102,  l8  f ig .

Descreux E., (1988) - Osteologie et dcologie des vertdbrds actuels
et sub-actuels de la Plaine de Thutat'el (P-O). M6moire de DEA

Quaternaire soutcnu le l7 octobre 1986, Paris,99 p.

Escer-ox DE FoNroN M., Boxrr,qv M.-F. & OxonettNr C., (1979) -

Les industr ies de f i l iat ion magdal6nienne dans le Sud-Est de Ia
France. feurs positions g6ochronologiques et les faunes. /n I.ufn des
tenrps glociait'es en Europe. Colloque Itternalional C.N.R.S.,
Ta lence l9 '1 ' / ,27  l ,  ( l ) ,  C .N.R.S.6d i t ,  Par is ,  pp .269-2E6.

Forte^-e L., (1995) - Chasseurs magdal6niens et rennes dans le bas-
sin de i 'Aude: analyse pr6l iminaire. Anlhropozoologica 2l:117-156.

Ceoor.s D., (1993) - La faunc de l 'abri  de Dourgne, pal6ontologie et
pal6o6conomic. In: Dourgte. Derniers chasseurs-collecleurs et pre-
ntiers dleveurs de la Haute-Vallde de I'Aude, Centre
d'Anthropologie des socidtds rurales, Toulouse, Arch6ologie en terre
d'Aude. Carcassonne, p. 365-397.

Ceooes D., (1995) - La faune m6soli thique et niol i thique de la
Balma lllargrneda. In; Les e.rcavations d la Balnn nnrgineda
1979/1995 sous  la  d i rec t ion  de  J .Gu i la ine  e t  M.  Mar tz lu f f .6d .  du
gouvernement d'Andorre, 1995, vot. 3, 269 p.

CeReEn J.-P., (1972) - La faune des grands nranrnri f i rcs du Wi. irr l
ancien dans le Sud de la France. Travau.t du l.aboratoire de
Geologie llistorique et de Paliontologie, no5,. 1973, Universit6 de
Provence 6d . .310 p .

CunoErr.t J.-L., ( I 987) - Contribution d I'itude des zoocdnoses prd-
historiques en Aquitaine (ll/iirm ancierr et interslade wilrntien).
These de doctorat universit6 de Bordeaux L

Koev F., ( I964) - Ostdologie de Rupicapra pyrernica d'aprds les restes
de la caveme de La Vache, Bull. Soc. Prdhist. Ariige XIX: l5-3 I .

Krerr R. & CRuz-Untae K., (1984) - The anal),sis of aninal bones

front archeological sites. Univ of Chicago Press.

Kunrer B. & CuNevtsr 8., (1987) - Fossil pardel lynx (L1tnx psr-

dina spelaea Boule) from a cave in southem France. Ann. Zool.
Fennici 24:39-43.

LrcNEunsux Y, PETERs J., ALZTEU J.-P, MenEssE M. & PetlHeucuE
N., (1995) - L6sions et pathologies dentaires et locomotives des
ruminants chasses de la grotte de La Vache (Tardiglaciaire, AIliat,

A ri dge, France). Rewe M dd i c a I e Viti r i na i re 1 46(1 2):829 -846.

MnnrezruneN,q K. & Alruxe J.,  (1983) - Biometria y dimorf ismo
sexual en el esqueleto de Cervus elaphus wirmiense, postwuiirmien-
se y actual del Cantabrico. Nunibe 35(3-4):203-246.

MoroNe A. -M. ,  Bet ls  H.  &  CnecotnE S. ,  (1998)  -  Lcs
Magdal6niens de la Crotte dcs Conques, (Pyr6n6es -Orientales) ca-
ract6risation du site d'aprds les restes osseux et I 'outi l lage;
Econonie prihistorique; les comporlenents de subsistance au
Paleol i thique, XVll l  Rencontres Internationales d'Arch6ologic et
d 'H is to i re  d 'Ant ibes ,  APDCA ed.  Soph ia-Ant ipo l i s ,  p .  397-411.

Morc;re A.-M. & BTNDaR D., (2002) - Les mouvenrents alt i tudinaux
des animaux dans les Alpes du Sud au ddbut de I 'Holocdnc. / l
Colloque Lattes,2000, BAR, sous presse.

OronerrNr C., & Cnscur-BoNwounE 8., (1992) - La caverne de
I 'Adaouste (Bouches du Rh6ne) Halte de chasseurs magdal6niens
vers les terr i toires orientaux. Colloque de Chancelade, l0-15 octo-
bre  1988,  CHTS ed. ,  p .221-222.

Penseucus  N. ,  (1995)  -  La  faune de  la  sa l le  Mon ique.  Cro t tc  de  la
Vache (Alliat, Aridge). Bull. de la Socidte Prlhistctrique Ariige-
P y ri n ee s tome L:225 -290.

Pnrou M., (1986) - D6nombrement et determination de I 'Age des
rennes (Rangifer tarandus) provenant de la galerie rive droite du
Mas d'Azil (Aridge): M6thode et r€sultats. Revue de Paldobiologie
4 ( l ) : 7 1 - 7 8 .

Pnrou N'1., (1987) - La d6coupe du bouquetin (Cupra iber ibe.r) au
Paldolithique inf6rieur. Anthropozoologlca, Premier num6ro spicial,
o .  l 2 l - 1 3 1 .

PopLrN F., (1983) - Incisives de renne sci6es du Nlagdal6nien
d'Europe Occidentale. ln. La fawte et I'honmte prdhistoriques,
Hommage d Jean Bouchud, ndntoires de la SPF l6:55-6'7.

Pner F., ( I 968) - Recherches sur les Equidds pt<!islocittes en France.
Thdse d'6tat, no 226, Bordeaux, 696 p.

Seccst D., (1992) - Un site pal6ol i thique sup6rieur de moyenne alt i-
tude dans les Pyrdn6es: la Cauna de Belvis (France). Preistoria
Alpina, Museo Tridentinct di Scienze Naturali 28:59-90.

Senne F., (1993) - Les gruruls herbivores de la groue du Lazaret.
Nice, Alpes-Maritinrcs, Fonilles Henr\' als Lumley 1962-1991.
Musdum National d'Histoire Naturel le, thdse de doctorat, 480 p.

TAVoso A., (19E7) - Les premiers chasseurs de la Vdre. Catalogte
cle l'expositiott, Puycelsi 1982, Universite de Provence, Centre
Saint-Charles 6d., Marsei l le, 28 p.

TunrEn E., (  1999) - Analyse faunist ique du ki l l -si te magdal6nien de
Solutr6. Travaux de I'lnstitut de recherche du I/al de Saotre-
Mdconnais 4:51-64.

WenoErtN L., ( l  981 ) - The evolut ion of l inxes. Annales Zoologklues
Fennici I  8:37-7 l .

95



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