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Le choix de l'habitat

I1 faut se poser la question des raisons qui ont pr6sid6 i l'6ablis-
sement des chasseurs pal6olithiques dans la cavitd des Conques.

La configuration interne de la grotte montre des pro-
portions modestes. Le couloir, par son 6troitesse, semble
avoir 6t6 essentiellement un lieu de passage entre I'extd,rieur
et I'espace habitable. En un point resserr6, un puissant bloc
stalagmitique obture partiellement le d6bouch6 dans la salle.
Deld present lors de I'occupation humaine la plus ancienne, il
a impos€ aux occupants un franchissement incommode. Pour
ces raisons cette partie de la cavit6 n'a connu qu'une fr6quen-
tation sporadique et limitee. Seule la partie terminale pennet
une installation effective. Mais de l0 m'?seulement, elle parait
exiguE et ne peut offrir refuge qu'd un nombre rdduit d'indi-
vidus, 5 ou 6 tout au plus.

Dans l'6tat actuel de nos connaissances, la situation de
la grotte au sein de la vali6e de la Cassenove ne permet pas de
mettre en dvidence des arguments en faveur d'un lhoix precis
et unique. Le panorama depuis le porche, ouwant dans une
vall6e secondaire, ne constitue pas un observatoire privil6gi6
qui aurait permis de rep6rer des mouvements de faune dans
les vall6es de la Milldre ou du Verdouble. De plus, I'accds en
est rendu difficile par une position au sommet d'un 6boulis de
pente qui n'a dt guere 6voluer. L'orientation du porche face
au vent dominant, la Tramontane, est un 6l6ment plut6t d€fa-
vorable d une installation.

Il existe cependant des raisons qui ont pu peser sur le
choix des chasseurs magdal€niens. Ainsi la position du site, d
la confluence des ruisseaux de la Milldre et des Conques, a pu
paraitre comme fondamentale aux yeux de nos anc6tres. Cette
localisation permettait un approvisionnement en eau douce
qui, associd ir la proximit6 de la source dite "Font de la
Mosque", a pu assurer au groupe humain un 6l6ment ess€ntiel
i sa survie. D'autre part, comme nous I'avons dit, m€me si le
point de guet depuis le porche de la grotte est peu int6ressant,
une courte marche d'une cinquantaine de mdtres donne accds

au plateau imm6diatement sus-jacent. Ce lieu permet de
d6couvrir un large panorama, en vue plongeante sur les fonds
de vall6es, mais 6galement d I'horizontale sur les "planals"
environnants. Ce regard porte sur l'habitat naturel des bou-
quetins n'a peut-efie pas 6t6 n6glig6 par des chasseurs. La val-
l6e de la Cassenove et celle du Verdouble ont pu ehe emprun-
t6es par les troupeaux d'ongulds circulant ir travers le massif
des Corbidres. Ce d6placement, de direction nord-sud paral-
ldlement d la plaine littorale, s'effectuant dans un passage res-
serr6 a pu constituer un atout dans le cadre de certaines stra-
t6gies cyn€g6tiques.

Ce site, bien que situ6 dans une zone ori abondent les
roches cristallines en position ddtritique, a cependant pu €tre
choisi parce qu'il 6tait d une distance raisonnable de roches
siliceuses indispensables i la fabrication des outils du groupe.

Ces roches cristallines ont pourtant ete largement
neglig6es par les tailleurs qui leur ont pr6f6re les roches sili-
ceuses plus lointaines.

Les am6nagements internes de I'habitat

On peut se demander si les occupants de la cavit6 ont 6prou-
v6 la n6cessit6 de modifier ir leur gre I'espace formd par la
salle. On comprend mal les motivations qui les auraient pous-
s6s d fractionner un volume d6ji pergu conune r6duit dans sa
globalite si ce n'est pour se prot6ger de conditions clima-
tiques rudes. Le bloc stalagmitique a pu constituer le soubas-
sement d'une fermeture en appareillage leger isolant I'espace
profond du couloir d'abord et, plus loin, de I'ext6rieur. Les
nombreux blocs calcaires qui sont associ6s aux couches mag-
dal6nierures peuvent, pour certains d'entre eux, materialiser
des 6l6ments d'un dallage rudimentaire. Ce demier aurait 6t6
d6sorganis6 par les occupations successives ou par les ani-
maux fouisseurs. Cependant rien ne permet d'infirmer que sa
pr6sence n'est pas seulement li6e d un ph6nomdne naturel de
type cryoclastique.

205

Un modeste 6pandage de charbons de bois denote la



pr6sence d'un foyer. La rub€faction du sediment sous-jacent
plaide en faveur d'un authentique foyer plut6t que d'un amas
de cendres de type "vidange". Il s'agirait alors d'un moddle se
rattachant au type en cuvette, mdme si cette demidre s'est
av6r6e, lors de la fouille, peu dvidente d rep6rer.

Une niche, dans la zone Kl9, a pu constituer un el6-
ment de I'amdnagement de I'espace par ses occupants. Le fait
qu'elle ait 6t6 obtur6e par un gros bloc et qu'elle ait ainsi
piege du mobrlier nous encourage d penser que les hommes
ont pu utiliser cette configuration des lieux pour y regrouper
certains mat6riaux.

Alternance des carnivores et de I'homme

A I'observation, on ne repdre pas de traces de carnivores
cornme les morsures ou les os rong6s en cylindre, dans les
couches prehistoriques de la grotte des Conques,

Statistiquement les carnivores (loups, renard, lynx,
blaireau et fouine) n'y sont pas tres abondants. Le loup est
prdsent dans toutes les couches, mais plus sp6cifiquement
dans les niveaux protohistoriques.

En revanche, le lynx par contre apparait uniquement
dans Ia couche C3 otr il est repr6sent6 par des dents isol6es et
des phalanges ou mdtapodes, correspondant d des rdsidus de
pattes habituellement laiss6s dans les foumrres. Le lynx a
6galement int6ress6 les hommes pour sa viande. Il n'est pas
possible de pr6ciser, au vu de la mauvaise conservation de ses
restes, si le renard connut le m€me statut, comme on le
remarque dans nombre de sites magdal6niens (Grotte de La
Vache. Ariege et station de Gcirurersdort'. Allemagne).

Le lynx aurait-il 6t6 le pourvoyeur de foumrre dans les
zones climatiques mdditenandennes ? Ne remplace t'il pas
dans ces r6gions le renard polaire largement expioit6 pour sa
fouml'e dans le Nord de I'Europe ou en montagne ?

De toute evidence le loup et le lynx ne sont pas les fac-
teurs principaux des accumulations osseuses rep6r6es dans la
grotte. Quant au blaireau et d la fouine, ce sont des animaux
intrusifs dont I'activit6 est manifestement post6rieure i celle
des hommes pr6historiques.

I?approvisionnement en matiires premiircs lithiques

Le corpus des matidres premidres utilisdes est compos6 de I I
types de roches appartenant aussi bien aux roches s6dimentai-
res carbonat6es, qu'aux roches s6dimentaires siliceuses, et
aux roches metamorphiques.

Les matidres premidres les plus frdquentes sont des
roches sddimentaires siliceuses et notarnment des silex.

Peu de matidres premidres lithiques proviennent des
environs imm6diats de la grofte. Seuls les quartz, les grds, les
grds quartzites et les schistes m6tamorphiques, peu nombreux

(dont I'ensemble repr6sente moins de 2Yo) ainsi qu'un type de
silex trds faiblement represent6, ont pu 6tre prelev6s dans un
environnement proche de I'habitat.

La majoritd des matidres premidres a 6t6 transport6e
sur une distance minimale de 15 km. Toutefois aucun mat6-
riau lithique ne provient d'une distance sup6rieure A 40 km.
(fie. l)

Les magdal6niens des Conques ont selectionn6 prioritai-
rement les meilleurs silex pour la fabrication de leur outillage.

Ces roches sont g6n6ralement accessibles i une ving-
taine de kilomdtres de la grotte. Elles ont probablement 6t6
collectees au cours d'activites de substances diverses (chasse,
cueillette) qui ont amen6 le groupe de chasseurs sur les affleu-
rements de matidres premidres.

Aucun silex reellement allochtone n'a 6t6 identifi6 au
sein des sdries lithiques des differents niveaux d'occupations.

L'outil lithique et son support

Nous avons postul6 que le constat fait d'une fr6quence 6levee
d'un mat6riau pour servir de support i un type d'outil 6tait
r6v6lateur d'un choix anthropique.

Figure L Le ramassage des matidres premidres taillables.
Matdrialisation des zones locale, intermddiaire et lointaine.
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Figure 2. Diagrammes sectoriels.

Sur la base de I'industrie lithique de la couche C3, et
plus sp6cialement i partir des quatre outils les mieux repr6-
sent6s (grattoir, burin, pergoir, lamelle d dos), nous nous pro-
posons de meftre en evidence la pr6sence de choix op6r6s par
les hommes.

L'observation des representations sectoris6es permet
de constater une partition en deux couples (fig. 2). Le premier
regroupe les burins et grattoirs, le second les pergoirs et les
lamelles d dos. On peut alors se poser la question des raisons
qur auraient incit6 I'artisan prehistorique a tailler tel outil dans
un fype de roche pr6ferentiellement ir un autre. Le facteur de
pr<lximit6 g6ographique ne peut €tre envisag6 dans la mesure
ou les gites des fypes I et II sont spatialernent trds proches,
voire confondus. On peut donc avancer des arguments de
choix fond6s sur les caractdres intrinsdques du matdriau. Les
obsen'ations en microscopie du gpe I (SCHTI, SCHT4 et
SCHT5) indiquent qu'il s'agit d'un mat6riau, d texture trds
homogdne et trds fine, constitu6 de silice a 100 % sous forme
de silice cryptocristalline et de calcedonite (Gregoire 1996).
Mise A part la quantit6 importante de restes fossiles pi6g6s
dans ces silex (tiges et oogones de charphytes et gast6ropo-
des), aucun 6lement figur6 ne perturbe I'homog6n6it6 siliceu-
se de la roche. C'est donc un produit de trds borure taillabilit6.

Le groupe II (SCHT9) est mineralogiquement legere-
ment different puisqu'il se compose de silice d90 96, pr6sen-
te une texture moins homogdne perturbee par la prdsence de
nombreux mineraux opaques (7 e l0 %) et une granulom6trie
moins fine. M0me s'il s'avdre relativement propre aux op6ra-
tions de taille, il apparait corrune un mat6riau de qualit6 l6gd-
rement inferieure ir celle des mat6riaux du groupe I. A ce stade
de noffe d6marche, on peut dire que, pour la production d'ou-
tils de petite taille d caractdre perforant (perqoir et lamelle d
dos), les tailleurs des Conques ont privil6gi6 le ramassage des
silex du groupe I. Il semble en aller autrement des outils de
dimensions plus cons6quentes, am6nages plus "sommaire-
ment" (grattoir et burin) pour lesquels les pr6historiques ont
opte pour le silex de type IL II convient certainement de ne
pas ecarter des contraintes directement li6es d la morphologie
de I'accident siliceux. Ainsi le fait que l'on ait pu constater
que le silex de type II (SCHT9) puisse se pr6senter en nodu-
les et blocs de dimensions assez importantes, voire de pla-
quettes de grande taille, a pu jouer dans le choix initial de
I'outil i rdaliser. Grattoirs et burins sont, en rdgle g6n6ral,

plus robustes que pergoirs et lamelles d dos. Le fait que les
calc6doines (groupe IV) ir I'excellente taillabilit6 aient 6t6 uti-
Iis6es pour la confection des seules lamelles i dos, outils
d'une glacilit6 remarquable, montre la volont6 des artisans de
mettre en coh6rence le mat6riau et le produit fini.

Nous avons voulu voir dans I'homme pr6historique un
acteur intelligent amen6 i realiser des choix pertinents dans
un environnement contraignant. Nous rejoignons ainsi I'ana-
lyse de P.Y. Demars qui pr6sentait "l'homme pr6historique
comme ayant eu des comportements divers, mais logiques"
(Demars l99l337). L'homme aurait alors "gaspill6" les
matidres locales de mediocre qualit6 et a contrario "6cono-
mis6" les mat6riaux lointains de bonne qualit6. Dans le cas
pr6cis de la couche C3 des Conques. la mise en correlation
de la typologie et des gites de matidres premidres nous
encourage d penser que, si options il y a eu, elles ont 6t6
op6r6es avec un certain pragmatisme pouvant se r6sumer
ainsi "i outil delicat, mat6riau adapt6". Cette position
cependant met en avant les seules pressions du milieu natu-
rel dont nous avons peut-Ctre pergu les effets au travers de
I'outil. Elle passe toutefois sous silence la dimension cultu-
relle de I'homme et des contraintes qui en r6sultent. La typo-
logie lithique, avec ses outils codifies, en est un exemple
manifeste mat6rialisant l'6volution des modes de taille et la
complexification des chaines operatoires permettant de
transformer le bloc brut en outil 6labor6.

Fabrication et utilisation des outils lithiques

La recherche et I'approvisionnement en matidres premidres
siliceuses ontjustifi6 des d6placements vers des gites eloign6s
de 20 km. On peut penser gue cette distance a justifi6 que les
op6rations dl6mentaires de d6bitage aient eu lieu sur place.
Cette mise en forme sur I'emplacement m6me du gite peut se
vdrifier par le faible taux de repr6sentation des produits de
decorticage retrouv6s dans la grotte (1.06 %o). Cette activite
de pr6paration sommaire de la matidre brute s'est cantonn6e
aux phases pr€liminaires ciu on repdre dans les couches
arch6ologiques le temoignage des 6tapes suivantes de la chai-
ne op6ratoire. Certaines pidces caract6ristiques de ce travail,
comme les nucl6us diminutifs, les lames ?r crOte, les dclats
d'6pannelage et les nombreux micro-rdsidus (30 7o), viennent
i I'appui de I'hypothdse faisant de la cavit6 le lieu fondamen-
tal de taille.
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Le processus de d6bitage utilis6 vise I'obtention de
produits laminaires ou lamellaires standardis6s. Pour ce faire
le tailleur privil6gie une mise en forme pyramidale du nucl6us
qu'il d6bite aprds avoir d6tach6 une lame A cr6te directrice.
Cette methode d'obtention de lames et lamelles est ordinaire
durant le Pal6olithique sup6rieur. Elle permet une dconomie
de matidre et une standardisation des produits obtenus qui ser-
viront de support aux outils. L'outillage des Conques est
domin6 par les groupes des burins, des pergoirs, des grattoirs
et des lamelles i dos. Concernant les burins, on repire les
stigmates li6s au travail de leur pan sur les pidces de I'indus-
trie en bois animal. Les grattoirs et les pergoirs ont sans doute
fagonn6 des matidres plus tendres (peaux, os, bois v6g6tal...).
Les traces de leur action sont ainsi peu directement visibles.
La trac6ologie a permis de proposer des 6l6ments de r6ponse
mais a egalement mis I'accent sur la grande diffrcult6 d inter-
preter les stigmates.

La ddfinition de la (ou des) fonction(s) des lamelles i
dos s'avdre plus d6licate. Il s'agit pourtant d'un outil large-
ment represent6 dans les industries du Pal6olithique sup6-
rieur, elles sont majoritaires aux Conques oir elles constituent
respectivement 38 yo et 58 % de I'industrie.

La litt6rature pr6historique s'est souvent penchde sur
la recherche de leur utilisation. Il faut bien recormaine que
sous cette appellation g6nerique se cache un polymorphisme
de taille, de forme, et de technique d'obtention. En gen6ral, en
regard de leurs dimensions reduites, les auteurs ont privil6gie
I'hypothdse d'elements d'un outil composite de rype couteau
ou harpon. Le fait que certaines soient appoint6es a justifid
qu'on les assimile d des barbelures de harpons performantes.
Typologiquement, certaines lamelles d dos se rapprochent des
pointes de la Gravette par la rectitude et I'important grigno-
tage du bord abattu (Dufoumeau 2001). Faut-il y voir le
temoignage d'un continuum techno-culturel ou un simple
ph6nomdne de convergence ? Certaines tronquees, quelque-
fois obtenues par Ia technique du microburin, se diff6rencient
mal des veritables triangles scaldnes.

Si nous nous bomons d la seule couche C3 qui a livr6
la s6rie la plus importante de I'outillage, on ne note pas de pre-
ference laterale nette pour le choix du bord abattu (39 %o d gau-
che,43 % i droite), I'abattage des deux bords restant assez
exceptionnel (15 %). Ces objets etant fragiles, les exemplaires
intacts sont rares dans les gisements, notre s6rie ne compte que
17 % de lamelles d dos entidres. La parfie mdsio-distale est lar-
gement sur-repr6sentde (a8 %) au d6triment du trongon m6sio-
proximal (19 %). Ce phenomdne a souVent 6t6 remarqu6 et
interpr6te comme la preuve du transport des carcasses jusque
dans le site. Dans un tel cas de frgure, les extr6mit6s distales
des lamelles d dos, comme celles des sagaies en bois de cervi-
des, bris6es lors de I'op6ration de chasse auraient 6t6 fichees
dans Ie corps des proies. Cette hypothdse est d'autant plus
s6duisante qu'elle met en 6vidence une possible technique
cyn6g6tique, mais 6galement qu'elle confdre aux lamelles i
dos le mOme emploi que les sagaies. Il reste cependant impos-
sible de trancher enfre pointe ou barbelure.

Certains chercheurs ont 6labor6 et pris en compte une
typologie des fractures des pidces armatures. En croisant les
observations recueillies sur les pidces arch6ologiques et l'ex-
p6rimentation, ils ont ainsi 6mis des hypothdses quant i I'uti-
lisation de certaines pointes, comme celles de la Gravette
(Geneste & Plisson 1990; Vialou & Vilhena Vialou 1994) ou d
cran solutr€enne (O'Farrel 1996). Sans redonner integrale-
ment les r6sultats de ces recherches, il ressort que la cassure en
flexion nette survient lors des 6tapes de fabrication de taille ou
d'emmanchement dans un support. Le pi6tinement lui-m6me
peut 6tre la cause de ce m€me type de fracture. Certaines
lamelles d dos fractur6es des Conques pr6sentent des fractures
en flexion nette qui se seraient donc produites lors de I'abattage
du dos ou seraient le fait du pi6tinement post-d6positionnel.

Dans le cas trds pr6cis de la grotte des Conques, l'6tu-
de de la grande faune rdvele qu'un transport de certaines par-
ties de carcasses s'est effectivement op6r6 depuis le lieu d'a-
battage jusqu'd la grone, lieu de consommation. La sur-repr6-
sentation des parties mesio-distales des lamelles ir dos nous
invite d privil€gier I'hypothdse d'une fracturation au cours
des op6rations de chasse, l'armature brisde restant hchde dans
les chairs de la proie.

La chasse

La liste des espdces ddcouvertes dans les diff6rentes couches
de la grotte des Conques est assez diversifiee, mais demeure
essentiellement composee d'herbivores. Il est 6vident que la
plupart de ces animaux ne peuvent €tre venus d'eux-m€mes
dans la grotte mais y ont et6 transportes une fois morts. Certes
les bouquetins peuvent s'abriter occasionnellement dans des
anfractuosit6s lors d'orages ou de temp€tes. Dans ce cas de
figure la courbe de mortalit6 represent6e dans les diff6rentes
couches conespond d un 6pisode catastrophique et non attri-
tionnel. Cette remarque peut €tre transpos6e i la population
d'isards, m€me s'il faut noter que leur pr6sence dans la grot-
te demeure trds rare.

Pour ce qui est des animaux 6trangers d I'environne-
ment karstique imm6diat de la grotte, nous pensons aux che-
vaux, aux grands bovid6s et aux cervidds, I'apport anthro-
pique ne laisse pas de place au doute.

On constate que les grands herbivores, I'aurochs et les
chevaux, ont 6te apport6s dans la grotte sous forme de por-
tions de carcasses, ce qui pointe le caractdre cyn6g6tique de
leur mort. Les restes osseux pr6sentent ainsi des traces d'ori-
gine anthropique de type stries ou fracturation volontaire.

Les rennes qui constituent la population la plus abon-
dante correspondent i une frange triee, c'est-d-dire des adul-
tes et plus specifiquement des femelles. Cet assemblage cor-
respond lui aussi i un choix inhdrent i la chasse de I'homme
pr6historique. Les cerfs de la couche C3 sont tous de jeunes
adultes males, ils reldvent alors d'une strat6gie de s6lection
li6e au pr6ldvement des bois servant de matidre premidre pour
I'industrie en matiere dure animale.
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Figure 3. Structuration du territoire de chasse des occupants des
Conques en relation avec les biotopes des espdces identifiees.

Du point de vue de la g6ographie des teffitoires de
chasse, il semble bien que les rennes aient 6te abattus soit
dans les couloirs de migrations de la vall6e de Vingrau-

Tautavel ou plus strement de la plaine lirtorale (fig' 3). Ces
zones ont donc connu les deplacements des ffoupeaux de ren-

nes, probablement associ6s aux troupeaux d'antiiopes saigas
qui affectionnent 6galement de tels types d'espaces semi-

deserliques peu accidentes. Il apparait clairement que les

chasseurs magdaleniens ont transport6 tout ou partie des car-

casses dans la grotte en vue d'une exploitation plus pouss€e.

Les cerfs, quant d eux, affectionnent plus particulidrement des
envirornements boisds qu'ils ont d0 frequenter dans le fond

des valldes abritees ou de moyenne montagne (Conflent,

Fenouillddes ou Vallespir).

Consommation

Une des preuves les plus 6videntes du traitement des carcas-

ses par les hommes sont les traces de ddpeqage. Elles s'obser-
vent trds distinctement sur les mandibules et crines de rennes.
Elles sont interpretees conune des stigmates li6s au pr6ldve-

ment de la peau proprement dite. Le probldme reste de d6ter-

miner d'abord si la d6carnisation se fait avant ou apris le par-

tage des carcasses, de mdme si la d6sarticulation intervient

avant ou aprds la fracfuration des ossements.

Pour les grands herbivores, les traces de d6sarticula-
tion sont syst6matiques. Les os sont 6galement fractures pour

consomner la moelle. Dans un cas au molns on remarque que

I'un des bords d'une fracture recoupe un ensemble de stries.

Pour les petits herbivores, on peut probablement s6pa-
rer le cas des individus jeunes qui ne pr6sentent ni traces ni
fracturation, en particulier les jeunes bouquetins. Ces osse-
ments sont toutefois souvent partiellement br0les. Les osse-
ments d'individus adultes qu'ils appartiennent au cerf, au
renne ou au bouquetin, pr6sentent des stries de d6camisation
ou de desarticulation et fracturation des os longs.

Chez les cervid6s, l'exploitation intensive de la moel-
le se note sur les phalanges et plus particulidrement les secon-
des phalanges qui pr6sentent une fracturation oblique caract6-
ristique qui a fait I'objet de remontage d deux reprises. Ces
fractures ont 6t6 perp6tr6es sur le lieu m€me de la grotte
puisque les morceaux sont retrouv6s dispers6s sur le m€me
sol. Un autre cas trds net de fracturation in situ est celui d'un
m6tatarse de cerf d6couvert dans la couche C3, il a fait I'ob-
jet d'un moulage.

L'approvisionnement en bois

Le spectre pollinique indique l'6crasante maloritd des grami-

n6es au sein d'un couvert steppique. Quelques boqueteaux de
pins devaient malgr6 tout croitre dans les bas-fonds. Les hom-
mes ont pu pr6lever dans ces lieux un combustible de qualit6

suffisante pour alimenter leur feu. Cependant les charbons
d6couverts lors de la fouille dans le foyer appartiennent
exclusivement 2r I'espdce genevrier. Ce v6getal r6sistant aux
conditions difficiles devait s'accommoder des pentes caillou-
teuses que domine le porche. Il foumit un bois facilement
inflammable ayant tendance, lorsqu'il est sec, ir 6clater ir la

chaleur.

Les comportements de subsistance

Le fait d'associer chaque matiere premldre rep6r6e dans I'in-
dustrie lithique i une zone naturelle de ramassage constitue la

base de l'6tude p6troarch6ologique. L'ensemble des gites

inventori6s permet donc de ddlimiter le territoire du groupe

humain ayant fr6quent6 le site.

Dans le cas des Conques, la materialisation des trajets

d'approvisionnement fait apparaitre deux directions principa-

les: la premidre est nord-est (zone du bassin de Bages-Sigean),
la seconde sud (zone de la Plaine du Roussillon) (ftg. 1).
Cependant m€me si les deux territoires d6limit6s ir partir de
l'approvisionnement en matiBres premidres des couches C2 et
C3 sont sensiblement identiques, ils diff6rent en quelques
points. Ils possddent en comnun une faible extension spatiale
et s'organisent suivant les m€mes directions. La zone d'ex-
ploitation d6finie pour la couche C3 avec un rayon de 25 km
parait plus restreinte que celle de la couche C2 (30 km). On
peut raisonnablement avancer alors que les systdmes d'appro-
visiornement des deux occupations identifi6es dans cette grot-

te paraissent le r6sultat d'une m€me strat6gie d'exploitation.
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concentriques autour du site on identifie une zone locale (de
0 e 5 km), une zone interm6diaire (de 5 d 20 km), enf,in une
zone 6loign6e au delir de 20 km.

Dans le niveau d'occupation C3, c'est la zone 6loign€e
qui fait l'objet de I'exploitation la plus intensive. La gestion
de cette demidre se manifeste par une collecte de silex tertiai-
re qui constitue le stock principal de la serie lithique. La zone
6loign6e en direction du sud, vers les d6p6ts alluviaux du
fleuve T6t, a 6galement 6t6 parcourue pour recolter les jaspes
femrgineux sous forme de blocs d6tritiques.

La zone intermddiaire n'a 6t6 exploit6e que pour I'ob-
tention de deux types de silex provenant des formations du
Trias et du Cr6tac6. Ces silex, aux m6diocres qualitds, sem-
blent n'avoir suscitd qu'un inter€t mineur pour les chasseurs
magdal6niens qui les ont pr6lev6s de manidre extrdmement
ponctuelle. La zone locale a 6te exploit6e de manidre signifi-
cative m6me si le lot d'industrie fabriqu6 dans les roches
issues de cette dernidre est num6riouement faible.

Dans le niveau d'occupatlon C2, l 'exploitation des
zones locale et intermediaire reste trds parcimonieuse, voire
occasiormelle. La zone 6loignee a, par contre, fait I'objet
d'une intense r6colte puisque la quasi-totalit6 des matidres
premidres en provient. Il semble m€me que les chasseurs
magdal6niens n'aient pas h6sit6 d elargir cette demidre en s'6-
cartantjusqu'e 30 km du site.

Si l'on tient compte de la courte dur6e des fr6quenta-
tions humaines qui n'a pas 6t6 sans incidence sur le faible
effectifdes s6ries d'objets d6couverts dans les accumulations,
on peut trouver une explication d la maigre quantit6 de mat6-
riaux transport€ejusque dans la grotte. En effet, si I'on consi-
ddre la sdrie lithique des deux niveaux d'occupation magda-
l6niens confondus, nous sommes en pr6sence de 987 pidces
de dimensions gen6ralement faibles correspondant d un poids
total de matiire de 1,740 kg aprds alt6ration que I'on peut
interpr6ter comme 2 kg approximativement lors du d6p6t
initial. En individualisant les deux phases d'occupation, le
mat6riau transporte jusque dans la grotte correspond d un
poids de 1,3 kg de roche pour C3 et environ 0,7 kg pour C2.

Ces quantit6s ponderales de matidre premidre lithique
correspondent d des volumes de roches assez faibles qui ont
pu 6tre achemin6s jusque dans I'habitat en une seule fois et
peut-efre par un seul individu.

Tous ces arguments nous engagent d consid6rer
cornme assez probable le fait que les groupes de
Magdal6niens qui ont frdquent€ ir quelques reprises la grotte
des Conques cornme halte de chasse sont aniv6s sur le site
d6ji porteurs de blocs de silex tertiaire du bassin de Bages-
Sigean. Cet apport aurait pris la forme de nucl6us pr6pards, de
supports pr6form6s ou m€me de produits finis. Ainsi la pr6-
sence de silex provenant d'une zone 6loign6e de 25 km d 30
km au nord-est du site des Conques ne signerait en aucune
manidre une qu€te depuis la grotte vers les gites audois. Elle

s'expliquerait plut6t par une fr6quentation de la r6gion Bages-
Sigean qui aurait eu lieu ant6rieurement d I'installation dans
la grotte. Cette organisation chronologique reste valable pour
les deux occupations.

L'occupation de la couche C3 nous apparait comme
6tant la plus longue dans le temps. Les chasseurs qui ont choi-
si le refuge de la cavit6 comme halte de chasse ont profit6 de
fagon opporhrniste et ponctuelle des ressources locales dispo-
nibles (quartz, grds-quartzite, calcaire, grds, mames schisteu-
ses). Il semble probable qu'ils aient fr6quente des espaces
plus lointains corlme la plaine littorale ou les abords du fleu-
ve T€t, n 15 km en direction du sud. La faible quantite de
roche provenant de cette zone qui correspond au d6bitage
d'un unique galet de jaspe montre qu€ le deplacement ne sau-
rait trouver sa seule justification dans la quete et le pr€ldve-
ment ce mat6riau. C'est peut-€tre vers les activit6s cyndgd-
tiques qu'il faut rechercher les motivations des Magdal6niens.
Cdmme I'indique l'6tude faunique, certains animaux ont pu
€tre chass6s dans les vall6es abritdes de la T€t ou m€me du
Tech.

Concernant le niveau C2, la faiblesse num6rique du
stock d'objets nous invite i penser que les activit6s des occu-
pants ont 6t6 moins diversifi6es que dans C3. Cet 6tat de fait
a eu pour cons6quence une certaine limitation des besoins en
matidre premidre. On peut dgalement avancer que la courte
dur6e de cette halte n'a peut-€tre pas justifie un approvision-
nement local d'appoint. Seule une chasse organis6e aux
abords du fleuve T€t, au sud du campement, a permis au grou-
pe de se procurer un galet de jaspe qui a servi de support i
quelques pidces microlithiques. En r6sum6, pour I'ensemble
des occupations, la majorit6 des d6placements identifi6s par
le biais de l'etude petroarch6ologique ne nous semble pas
trouver sa motivation dans I'exploitation des matitres premid-
res. L'acquisition de mat6riau min6ral taillable ne nous sem-
ble donc pas avoir 6t6 le but de ces d6placements. Nous
basant sur les r6sultats de l'6tude de la grande faune, le teni-
toire d'exploitation qui se dessine parait ainsi en liaison 6troi-
te avec les activit6s de chasse du groupe.

Le traitement informatique des donn6es de la fouille a
mat6rialisd une s6rie de sols assimilables d des campements
de faible dur6e. L'6tude faunique, quant ir elle, a pr6cis6 le
moment de ces occupations qui ont eu lieu vers la fin de l'6t6
et le d6but de I'automne. Nous ne poss6dons pour ces chas-
seurs qu'un intervalle temporel de leur pr6sence au cours de
I'ann6e.

La nature m€me de I'occupation humaine (halte de
chasse) montre que la cavitd a seulement fait fonction de cam-
pement secondaire pour des chasseurs qui devaient exploiter
un territoire plus large que I'on peut assimiler approximative-
ment d un cercle de 60 km de rayon. Ce territoire plus vaste
s'inscrit dans un contexte g6omorphologique naturellement
cloisonnd qui vient buter au sud sur la chaine des Pyr6n6es et
ir I'est face d la Mer M6ditenan6e. Il prdsente I'avantage de
receler en son sein des gites d silex de grande qualitd qui ont

210



des populations pr6historiques les plus

On peut penser que le bassin de Bages-Sigean, zone
intens6ment exploit6e durant les temps pal6olithiques, a cons-
titu6 l'dpicentre du territoire principal de ces chasseurs mag-
dal6niens. Ceci nous engage i proposer I'existence d'un ou
plusieurs camps de base localis6s i proximit6 de cette source
de matdriau. Une s6rie de campements secondaires pouvait
constituer un r6seau associ€ d ce(s) campement(s) de base.
Les chasseurs ont occup6 ponctuellement ces lieux satellites
pour y d6velopper des activit6s specifiques, d des moments
donn6s de I'ann6e suivant une p€riodicitd qui nous echappe
encore.

Les occupations successives de la grotte des Conques
et I'etude des mat6riaux qu'elles ont laisses ne sont le reflet
que d'une seule 6tape de I'exploitation anthropique d'une
zone situ6e aux marges d'un territoire principal.

Les productions en matidre premidre lithique ou osseu-
se des occupants des Conques ne laissent planer aucun doute
sur leur int6gration dans le fond classique de la culture magda-
l6nierure. Les recherches men6es sur les comportements de ces
chasseurs dans le Sud-Ouest frangais ont mis en 6vidence la
presence d'un important tissu relationnel unissant les diff6-
rents groupes. Les preuves de circulation d'objets originaux,
l'6change de matidres premidres, la reproduction st6r6otypde
de certains artefacts ne sont plus d d6montrer. Ils formalisent
les liens qui ont dt exister entre les chasseurs magdaldniens.

Comme on I'a vu plus haut, les occupants de la grotte
des Conques ont 6volu6 dans un territoire essentiellement
centr6 sur le bassin de Bages-Sigean. Il ne faudrait toutefois
pas enfermer ces chasseurs dans un espace ftop exigu. En
effet la pr6sence en ce lieu d'une matidre premidre lithique de
qualit6 a 6t6 attractive pour de nombreux groupes humains.
Le bassin de Bages-Sigean fut dans ces circonstances un lieu
d'exploitation mais 6galement de passage pour les chasseurs
magdaleniens des Pyr6n6es ari6geoises (Simonnet 1998;
Gr6goire 2000).

On sait que ces derniers entretenaient des relations
r6gulidres avec leurs homologues des Pyr6ndes centrales
(Lacombe 1998), des Hautes Landes, du Bergeracois et du
Tarn. On peut avancer 6galement que les occupants des
Conques eurent des contacts avec des groupes vivant dans
1'actuelle province de Girone (Gr6goird 2000).

L'espace et le temps des chasseurs

La d6finition et la d6limitation des territoires ont souvent 6t€
au c@ur des probl6matiques des chercheurs 6tudiant les com-
portements des chasseurs magdal6niens. On soulignera d ce
propos I'apport des auteurs anglo-saxons et plus sp6cifique-
ment de P. Bahn (Bahn 1982) et L.G Strauss (Strauss 1988).
Nous ne pouvons retracer ici I'historique de ces recherches au
sein desquelles I'aire pyr6n6enne a tenu une place de choix,

mais tenons ir nous ref6rer au travail de J.C. Merlet dans le
bassin de I'Adour (Merlet 1996). La base th6orique de ce
moddle pr6sente un espace organis6 en trois territoires emboi-
t6s distincts: territoire de subsistance, espace parcouru et
espace culturel.

Les activit6s des chasseurs des Conques peuvent-elles
s'inscrire dans une telle structuration de I'espace ? (fig. a).
L'exiguit6 de la cavit6, le faible effectif des animaux abattus,
la relative parcimonie de I'outillage vont dans le sens d'un
nombre limit6 de fr6quentations par un groupe restreint d'in-
dividus. Le traitement informatique des donn6es de la fouille
a permis d'identifier 5 sols correspondant i cinq moments de
prdsence des hommes dans la cavit6.

Sur la base de I'activit6 cyn6g6tique et la recherche de
matidre taillable d'appoint, nous avons pergu un espace res-
treint correspondant au territoire de subsistance tel que d6fini
par J.C. Merlet, c'est-d-dire "une aire dans laquelle un grou-
pe s'adonne aux activit6s li6es i la satisfaction des besoins
immediats", que nous qualifions pour notre part de territoire
d'exploitation pendant I'occupation de la grotte. Les dtudes
paldoenvironnementales viennent apporter la preuve d'une
fr6quentation anthropique r6gulidre (chasse, ramassage de
combustible, de roches sp6cifiques colrune la st6atite).

Au-deli de cette zone que I'on propose d'inscrire dans
un cercle de 20 km de rayon, les signes de fr6quentation par
les chasseurs deviennent plus difficiles ir percevoir. L'espace
parcouru, plus large, intdgre "les ddplacements correspondant
aux motivations non purement economiques". Les c6ldbres
sites d'agr6gation devraient s'inscrire dans cette zone. On sait
les diffrcult6s i identifier de tels sites (Conkey 1992). De lar-
ges cavit6s assez proches de la grotte des Conques, comme les
grottes de la Crouzade ou Toumal dans I'Aude, ont pu jouer

le r6le de "camps de base" pour les occupants des Conques.
Elles ont malheureusement et6 fouill6es anciennement. Ces
"super-sites" ont pu €tre le cadre de regroupements p6rio-
diques pour des groupes dispers6s dans des campements
secondaires (comme les Conques) d d'autres moments de
I'ann6e. Dans cet espace parcouru, les gites d silex du bassin
de Bages-Sigean ont pu constituer une sorte d'6picentre. On
le sait les occupants des Conques ont pr6lev6 l'essentiel de
leur matidre premidre lithique sur ce gite sans qu'il y ait d'al-
ler et retour entre la grotte et la zone de r6colte.

On peut hypoth6tiquement structurer cet espace par-
couru centr6 sur le bassin de Bages-Sigean qui fit I'ob.;et
d'une frequentation r6gulidre pour les occupants de camps de
base situ6s en p6riph6rie imm6diate ou d'implantations
secondaires plus lointaines. A ce stade, cet espace parcouru
que nous nommons territoire principal pourrait conespondre
i une zone de 60 km de rayon.

Enfin I'espace culturel au sens de "zone de manifesta-
tion d'une communaut6 spirituelle individualis6e" s'€tend d
des lieux g6ographiques plus lointains comme la haute vall6e
de I'Aude, les contreforts de la Montagne Noire ou le versant
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Figure 4. Repr6sentation syst6mique des espaces parcourus par les chasseurs magdal6niens des Conques. Le cercle tram€ mat6rialise une sur-

face de 60 km de rayon.

sud des Pyr6n6es. L'existence de cette aire culturelle large
peut-dtre pergue i partir de l'aspect st6reotype des industries,
des thdmatiques decoratives. Les perles en st6atite des
Conques qui sont des r6pliques des exemplaires tarnais sont
certainement i interpr6ter comme des indicateurs d'apparte-
nance des occupants des Conques ir un espace culfurel bien
plus vaste.

Nous avons dans le r6sum6 introductif d ce travail 6vo-
qu6 le qualificatif "d'arr€t sur image" d propos des passages
des chasseurs magdaleniens dans la cavitd des Conques.

Le terme est sans doute abusif, il fait cependant r6f6-
rence i la dimension temporelle qu'il est important de redire
m6me si elle a 6td pr6sente en filigrane dans plusieurs chapi-
tres de ce travail. Les cinq sols 6voquent, d cause du faible
nombre de b€tes consomm6es, des passages de courte dur6e
situ6s d la fin de I'et6 ou au d6but de I'automne. La p6riodici-
te de ces occupations reste tres hypoth6tique. S'agit-il d'un
cycle qui s'est repete pendant plusieurs anndes sans rupture
ou bien faut-il envisager des visites plus sporadiques ?
L'op6ration de fouille n'a pas permis d'individualiser les dif-
f6rents sols int6gr6s dans une microstratigraphie, lisible i

posteriori par I'outil informatique.

A ce stade, le gisement des Conques ne fait plus figure
d'un "bastion isol6" du Magdal6nien en direction du rivage
mdditerran6en. Il semble plut6t s'inscrire dans un reseau dense
qui a enfietenu des relations 6troites avec le foyer aquitano-
pdrigourdin et ses satellites pyrdneens et est-languedocien.
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