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Introduction

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

Donndes pal6oclimatiques g6n6rales

Donnies de la sddimentologie

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

Couche C4

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

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

Couche C3

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

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

Couche C2

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

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

Couche Cl

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

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

Donnies de la susceptibiliti magnitique

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

Dottndes de Ia palynologie

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

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

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

Donnies de l'anthracologie

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

Donnies de la malacofaune

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

Couche C3

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

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

Couche C2

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

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

Couche Cl

Cochlostoma patulum, Pomatias elegans, Cochlicopa lubri-

l l 0



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

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

Doruftes de l'itude de la microfaune

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

Couche C3

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

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

Couche C2

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

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

Couche Cl

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

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

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

Donndes de I'itude des lagomorphes

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

Donnies de la grandefaune

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

Couche C3

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

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

Couche C2

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

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

Couche Cl

Camivores: Canis lupus, Meles meles; Artiodactyles: Sus

n t



scrofa, Capra pyrenaica, Cervus elaphus, Rangifer tarantlus.

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

Donnies ginirales des faunes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caract6ristiques pal6oclimatiques 96n6rales

La tentpdrature

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

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

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

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

Les pricipitations

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

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

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

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

Enneigement et gel

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

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

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

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

Vent

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

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

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

Caract6ristiques pal6o96ographiques et pa16o6-
cologiques

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

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

Paysages naturels restituis

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

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

"..-;-J

10 km
l--l

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

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

Paysages restituis sur la base des actions antltopiques

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

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

La grande fauue permet d'apprdhender des paysages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d sa survie.

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

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

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

karstiques des Corbidres orientales. Il a toutefois pu migrer

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

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

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

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

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

tivit6 cyn696tique.

Synthise des paldoenvironnements

Le remplissage stratigraphique de la grotte des Conques per-

met de restituer l'dvolution paldoenvironnementale des envi-

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

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

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

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

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

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

stratigraphique lte permet pas de suivre plus ptdcisement Ie

devenir de cet 6pisode chaud et humide.

La couche C3 montre un paysage ouvett au seitt

duquel rdgnent des conditions climatiques rigout'euses. La

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

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

environnement froid avec une am€lioration sensible' Sa date

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

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

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

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

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

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

4oodenus sv lva l i cus 3.25
Crocidura russula 2.26

Tableau 2. Distribution des mammifdres (ir I'exception des carnivores et des chiroptdres) dans le remplissage de la grotte des Conques.
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Tableau l. Prdsentation synoptique de I'environnement g6n6ral de la grotte des Conques
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