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Institut d'arch6ologie et d'6thnographie de la Branche Sib6rienne de I'Acad6mie
des Sciences de Russie

P6trine V.T.

R6sum6
L'auteur de la pr6sente monographie traite les probldmes de la vie spirituelle de

I'homme primitif du Paldolithique. On voit paraitre toutes les donndes issues de l'6tude
complexe du sanctuaire de grotte unique qui permettent de juger de son r6le dans
I'organisation sociale d la fin de la pdriode glaciaire d la charnidre Europe - Asie. L'auteur
restitue tous les dvdnements qui y ont eu lieu en avangant I'hypothdse d'aprds laquelle d
l'6poque pal6olithique on accomplissait les rites d'initiation dans la grotte Ignatievskaia.
En outre, on examine le probldme de I'existence du centre de I'art autonome hors du
territoire de I'Europe Atlantique.

Ce travail est adress6 aux arch6ologues, aux historiens de la science et de I'art.

@ V. P6trine, 1992
@ Acaddmie des sciences de Russie,1992
O Traduit de russe par Y.Youdina, 1994



PREFACE

Le Pal6olithique de I'Oural reste toujours peu 6tudi6. Peut - 6tre ce fait est - il li6
au nombre insignifiant de monuments pal6olithiques, d I'occupation peu nombreuse des
grottes ir l'6poque pal6olithique, aussi qu'aux certaines circonstances, telles que le manque
d'int6r6t aux probldmes de l'6tude du Pal6olithique.

N6anmoins, au d6but des anndes 60" on a fait d I'Oural deux grandes d6couvertes.
Dans la gotte Medv6jia (de I'Ours) d I'Oural du Nord, dans la rdgion de Pdtchora, on a
trouvd les restes d'une station (certainement, pal6olithique). Cette grotte situde loin vers le
nord, a fait paraitre une nouvelle vision de la mise en culture du territoire europden par

I'homme primitif pendant la glaciation (Gouslitser, Kanivets, 1965).
[,a seconde ddcouverte, encore plus frappante, a 6t6 faite par A.V. Rumine. En

hiver 1959, dans la rdgion de la rividre Bi6lai:a (Blanche) i I'Oural du Sud, dans la grotte

Kapovara il a trouv6 des peintures pal6olithiques (Rumine, 1961). Or, aprds ceffe
d6couverte on a avancd I'hypothdse de I'existence de deux centres de I'art paldolithique

dans le Pal6olithique tardif de I'Europe. La conclusion suivante s'imposait: d la fin du
pl6istocdne, I'Europe reprdsentait I'espace culturel uni. En outre, les peintures de la grotte
Kapovarla repr6sentaient sous un nouveau jour I'histoire des tribus pal6olithiques.

On sait bien que parmi les tdmoins archdologiques du Pal6olithiques pr6dominent

les monuments li6s aux activit6s 6conomiques, aux activit6s de chasse et de la vie
quotidienne. Ce sont les campements, les stations, les occupations et les ateliers qui aident
ir comprendre l'dvolution de la culture matdrielle.

Ils montrent aussi l'6volution de I'industrie lithique, les espdces des aninaux
chass6s et le perfectionnement de I'habitat...

En ce qui conceme les t6moins archdologiques li6s d la vie spirituelle de I'homme
primitif, ils sont tout d fait restreints. Ce sont les grottes aux peintures pal6olithiques qui

occupent une place d part, sinon une place centrale, parmi les monuments de ce type - lh.
Grdce i ces grottes nous pouvons p6n6trer dans I'intdrieur de I'homme pal6olithique.

C'est pour ga qu'on cherche toujours de nouvelles grottes aux peintures
pal6olithiques. Tout d'abord, on a 6tudi6 I'Oural ou il y avait un grand nombre de grottes

et oir I'on avait trouvd la grotte Kapovaia avec les peintures pal6olithiques uniques.
Ensuite on a trouv6 les peintures dans la grotte Ignatievskaia.

Nous voudrions pr6senter une brdve histoire de l'6tude de la grotte Ignatievskaia -

une des grottes les plus connues de I'Oural du Sud.



C'est P.S. Palass qui a fait part de I'existence d'une grande cavitd souterraine dans
la r6gion de la rividre Sim. Sa description etait pittoresque et pleine d'6motions: "... Plus
prds au nord de cette source, de I'autre c6t6 de la vallde large de 60 sagdnes* , dans la
montagne susdite Yarnazltache avec le ruisseau toponymique se trouve I'entr€e dans une
vaste cavit6. Le roc vertical de la montagne Yamazdtache compte de 25 d 40 sagdnes. La
grotte est situde d la grande hauteur et, d cause du cours d'eau de Sim, elle est presque
inaccessible. L'ouverture de la grotte, vers laquelle on grimpe avec beaucoup de peine par
le sol rocheux, se trouve d peu prds d 6 sagdnes de I'eau , elle est orient6e vers le Sud -
Est..." (Palass, 1786, p.36).

La description faite il y a plus de 200 ans correspond bien aux salles et aux
couloirs que nous observons actuellement. Ce sont les trouvailles de P.S.Palass dans le
Passage Bas qui ont une grande signification: les ossements humains, y compris un petit
crAne, et les ossements des animaux differents.

Dans la Grotte d'Entr6e, dans sa partie la plus 6troite, on a vu un mur form6 des
grands blocs de calcaire. A toute 6vidence, il est plus r6cent et il est li6 d I'utilisation de la
grotte par la population locale.

Cent ans aprds, en faisant la description g6ologique de I'Oural, F. Tchernichev a
donne la caract6ristique de la grotte et de ses environs: "Les Russes nomment cette
montagne "Ignatievskaia" d'aprds le nom d'un ermite qui a vdcu dans une des grottes. Les
paysans des alentours, surtout - les raskolniks, prenaient I'ermite Ignati pour le saint. Il est
mort il y a 40 ans, cependant, tous les habitants respectent pieusement son souvenir. La
grotte Ignatievskai'a est une des plus grandes gtottes de I'Oural du Sud; elle repr6sente un
r6seau de galeries et de petites chambres. Deux petites grottes de cette sorte - lir, of I'on
peut p6ndtrer seulement d quatre pattes, ont servi i Ignati d'habitat; il est enterr6 dans une
d'elles" (1886, p. 44).La description cit6e est trds laconique; elle explique quand et
pourquoi on a commenc6 d nommer cette grotte "Ignatievskaia".

Dans l'6dition "La Russie. La description g6ographique compldte de notre patrie",
parue sous la rddaction de P.P.S6mionov-Tian-Chanski, il y a aussi des rensignements
sur la grotte Ignatievskaiia, sur le Sage Ignati.

Voild une phrase qui est pour nous la plus importante: "Le neuvidme vendredi
aprds Pdques, on voit se prdcipiter vers la grotte un grand nombre d'habitants des villages
et des campagnes, les ouvriers des usines voisines" (La Russie ..., 1914, p.a7$. Certes, ces
visites de masses de la grotte ont abouti d la d6gradation de ses peintures, surtout - dans la
Grande Salle, d'autant plus que pour l'6clairage on utilisait le feu ouvert.

Plus tard, dans differentes publications on cite les renseignements sur la grotte
Ignatievskaia, par exemple, dans I'ouvrage de F.P.Dobrokhotov (1917, p.666). A en juger
d'aprds les donndes de son livre, la description a ete faite sur la base des autres
publications; donc, c'6tait presque la m6me chose que chez P.S.Palass et F.Tchernichev.

C'est S.I.Roudenko qui a visit6 cette grotte en 1913, justement pour l'6tudier sous
tous les aspects. Ensuite, il devient un des arch6ologues les plus 6minents de la Russie
(1914, p.10-15). Ses fouilles de recherche (1,5 m x 7,1 m), dont la superficie totale faisait
10,65 m2, ont donnd les mat6riaux archdologiques abondants de la p6riode d'holocdne; d
regret, on n'a pas trouv6 d'objets lithiques. Dans la paroi lat6rale de la fouille on a revel| 7
couches de 3 d 11 cm d'dpaisseur et une couche visible d'argile framboise (24 cm). La

I  sagdne (mot  v ie i l l i )  :2 ,13 m.



profondeur totale de la fouille d'un c6td atteignait 50 cm et de I'autre - 70 cm. On a

distingu6 2 couches culturelles: la couche superficielle et la couche profonde (20 cm). Les

fragments c6ramiques pr6dominaient parmi les trouvailles. Dans la fouille de recherche,

dans la couche d'argile framboise, on a trouv6 la squelette presque, compldte d'un trds

grand ours et les os isol6s ( y compris la mandibule) d'un jeune ours (Roudenko, 1914,

p.14). A en juger d'aprds la photo des fragments des recipients placde dans cette

publication, certains d'entre eux appa.rtiennent d I'Age de Bronze, les autres - au Moyen

Age (ibid, fig.16).
Dans le Couloir Bas et dans les parties adjacentes de la grotte on a recueilli un

grand nombre d'objets et d'os. Tous les artefacts (les fragments des r6cipients d'argile, une

fl6chette de fer, un objet d'os) datent d'une p6riode assez tardive, c'est - d-dire de l'6poque

aprds I'Age de Bronze. Les trouvailles les plus remarquables sont: le fragment du cr6ne, la

mandibule, le sacrum et les autres os de deux adultes et d'un adolescent.

Les recherches men6es par S.I.Roudenko, ont montr6 la n6cessit6 de I'exploration

archdologique de la grotte Ignatievskaia. Nous voudrions bien attirer I'attention au grand

soin et d la prdcision du plan de la grotte, r6alis6 par S.I. Roudenko. Les plans de la grotte,

r6alis6s par les sp6l6ologues et par nous-mOmes, sont presque identiques au plan fait en

1914, except6 un ddtail: chez Roudenko, le Passage Bas, acheminant vers la Salle

Eloign6e, est "aveugle" et le Passage Lat6ral s'allie avec la Grotte Droite.
C'est S.V.Bibikov qui a visit6 la grotte lgnatievskaia en 1938. Il dtudiait les

grottes de la rividre Sim au cours de ses travaux trds int6ressants, consacr6s aux cavernes

de I'Oural du Sud. Cependant, la grotte Ignatievskaia n'a pas attir6 son attention. A toute

6vidence, il n'a examin6 que la partie d'entr6e de la grotte; en se basant sur les trouvailles

faites autrefois par S.I.Roudenko, il tire la conclusion que la grotte Ignatievskaia

"appartient aux cavernes dans la couche supdrieure desquelles on voit se conseryer les

restes r6cents de la culture. Quant d I'horizon inferieur, il contient les restes de la faune,

d6pos6s ici sans ancune participation de I'homme" (Bibikov, 1950, p.102).

En 1951 la grotte Ignatievskafa a 6t6 6tudi6e par M.A.Bader, qui a cr66 3 fouilles

de recherche dont la superficie totale faisait 3 m" (T964).

En 1960-1961 la grotte Ignatievskaia (sa partie d'entr6e) a 6t6 trds minutieusement

6tudi6e par O.N.Bader (1980, p.63'70).
Il est trds important qu'd cette 6poque-ld il a commenc6 ir 6tudier les peintures

rupestres de la grotte Kapovaia, en d6ployant I'investigation assez 6tendue des cavemes de

la pente ouest de I'Oural (Bader, 1964).
En 1960 on a fouill6 la superficie de

d'Entr6e, en 1961 on a explor6 encore 18 m2.
*t.

39 m2 prds de la paroi nord de la Grotte
La superficie totale de la fouille faisait 57

Sur la coupe on a dissoci6 quelques couches: au-dessus - la terre argileuse jaunAtre

(couche 1); ensuite - la couche culturelle sup6rieure (couche 2) de couleur fonc6e, avec

des os brfil6s et des charbons de bois, au - dessous se trouvent les restes du foyer (couche

3), ensuite va une couche l6gdre, 6videmment, celle de chaux blanche (couche 4), plus bas

se trouvent les couches 5,6a, 6b, qui sont nettement s6pardes de la couche 7. Les os des

animaux du pleistocdne reposent dans les couches 5,6a,6b; dans la couche 7 ils sont

beaucoup moins nombreux.



Les trouvailles qu'on peut rapporter au Paldolithique tardif sont au nombre de 5: un
fragment de la pierre grise, un grand 6clat de la pierre grise tir6 de la profondeur de 13
cm,un court nucl6us du silex brun fonc6 - de la profondeur de 18 cm et un burin double -
de la profondeur de 52 cm.

Ce sont les restes anthropologiques qui reprdsentent, bien s0r, un int6r0t particulier
parmi les d6couvertes de O.N.Bader.

En 1961 on a trouv6 un fragment du crdne humain - un occipital et les fragments
des os pari6taux. En outre, on a recueilli les fragments du cubitus, du radius et une
phalange. Les os reposaient d la profondeur de 0,7-0,8 m, c'est - d - dire, dans la m€me
couche oir I'on avait trouv6 les objets lithiques rapport6s au Pal6olithique tardif.
G.F.D6bets prdtendait que les restes du cr6ne appartenaient d homo sapiens. Leur aspect
massif et leur relief bien prononc6 I'ont incit6 i les dater de la p6riode du Paldolithique
sup6rieur (Bader, 1990, p.69). Cette opinion bien r6fl6chie de I'anthropologue dminent
nous oblige ir choisir pour les investigations suivantes la m6thode de fouilles qui permette
de diviser exactement tous les d6p6ts friables en couches lithologiques (et si c'est
possible-en horizons culturels), en y rapportant les restes anthropologiques qui, d'aprds
nous, seront trouv6s dans la fouille de recherche.

Or, la grotte Ignatievskaia, d c6t6 de la grotte Kapovai'a, 6tait une des cavernes les
plus connues de I'Oural du Sud; elle 6tait tres fr6quent6e par la population locale aussi que
par les scientifiques. A en juger m€me d'aprds le rapport de P.S. Palass, au cours de deux
sidcles elle subissait sans cesse une puissante influence anthropogdne. A en juger d'aprds
la paroi en pierre dans la Grotte d'Entrde, en XVIII sidcle la grotte a servi d'enclos aux
br6bis et aux chdvres, plus tard, dans les ann6es 40 du XIX sidcle, elle a dtd occup6e par
I'ermite Ignati et ensuite, d partir de la fin du XIX sidcle jusqu'au d6but du XX sidcle
c'6tait le lieu de culte. A I'intdrieur de la grotte, dans la Grande Salle on menait les offlrces
divins. La grotte Ignatievskala provoquait toujours I'int6r6t de plusieurs personnes qu'on
appelle actuellement "touristes". Sur les parois de la grotte il y a beaucoup d'inscriptions,
ce qui tdmoigne de sa fr6quentation continue par toute sorte de gens depuis le ddbut du
sidcle et surtout - les derniers temps (ce que nous avons pu observer).

L'histoire de la d6couverte des peintures pal6olithiques de la grotte Ignatievskaia
est bien simple. Au d6but des anndes 70-s I'auteur du pr6sent ouvrage a commencd ir
dtudier les cavernes pour y trouver les peintures pari6tales; en 1974, un petit groupe
d'arch6ologues - enthousiastes s'est joint d lui (P6trine, 1973, p. 169-174; P6trine,
Smirnov, 1977, p. 56-7I). Peu d peu, les travaux de recherche des peintures
pal6olithiques dans les grottes se sont concentrds ir I'Oural du Sud oir se trouvaient la
plupart des grandes cavernes connues de la r6gion karstique d'Oural (Martine, 7978, p.
111). L'examen des grottes s'effectuait au cours de quelques ann6es, assez r6gulidrement.

Au d6but du printemps, le 11 mars 1980, un groupe de travail (S.E.Tchairkine,
V.N.Chirokov et V.T.Pdtrine) a 6tudi6 les grottes de la caverne Ignatievskaia. Tout
d'abord, on a vu une composition au serpent et aux taches (elle est nommde "figure 26").
Puis on a remarqu6 de nombreuses taches, lignes et figures, ex6cut6es de I'ocre rouge aux
parois et au plafond de deux grottes les plus importantes. Aprds 4 saisons de recherches
qui, a vrai dire, n'ont pas 6t6 trds signifiantes, en 1985 on a trouvd les peintures les plus
expressives et les plus parfaites exdcut6es de I'ocre noire. La partie intdrieure de la grotte
6tait fort enfumde, les lignes de couleur fonc6e ne se voyaient presque pas, et cette



circonstance nous a beaucoup emp6ch6s. Cependant, aprds avoir discernd la figure de
cheval au "Plafond Noir", nous avons vu toute une s6rie de signes et de figures voyantes et
expressives de couleur noire. Evidemment, c'est I'intention de chercher seulement les
figures de couleur rouge qui avait frein6 nos recherches.

Cet exemple montre qu'il est trds difficile de discerner les figures pal6olithiques,
surtout, dans les grottes fr6quent6es par les gens ce qui amdne d la formation d'une couche
6paisse de suie. La suie associde d la crofite de calcite rend difficile la lecture et la
d6couverte des peintures pal6olithiques. L'histoire de la d6couverte par A.V. Rumine des
peintures de la grotte Kapovaia, qui est aussi une des cavernes les plus connues et les plus
fr6quent6es de I'Oural du Sud, en est un bon t6moignage (Rumine,196I, p.59-61).

Aprds la d6couverte des peintures de la grotte Ignatievskaia, au cours des ann6es
1980-1986, on a organis6 dans la caverne les investigations complexes de ce phdnomdne
arch6ologique. Au d6but des anndes 80-s on a vu paraitre les publications pr6liminaires,
consacr6es d la peinture de cette grotte (Okladnikov, P6trine, 1982,1983).

Lorsqu'on 6tablit le plan de recherche, on se heurte aux probldmes d'ordre
m6thodique. C'est que dans notre pays nous n'avons presque pas I'exp6rience d'6tude des
monuments pareils; d cause de cela nous avons dfi 6laborer "la strat6gie et la tactique" de
recherches d'une manidre presque ind6pendante.

Certes, I'dtude des peintures pal6olithiques dans la r6gion franco-cantabrique de
I'Europe Occidentale au cours de plus de 100 ans a amen6 d la cr6ation d'un nombre de
proc6d6s m6thodiques pour I'investigation des peintures pari6tales. La grotte Lascaux avec
ses figures rupestres en est I'exemple le plus dclatant (Leroi-Gourhan, Allain, 1979).

Il est d noter que pour l'dlaboration de I'approche juste d l'6tude du monument, les
recommandations de A.P. Okladnikov et de Z.A. Abramova, donn6es pendant les
discussions sur le sujet du rapport de I'auteur, consacr6 d la grotte Ignatievskaia, ont joud

un grand r6le.
En 1983-1984 V.P. Aleks6ev, A.P. D6r6vianko, P.J. Boriskovski et N.D. Praslov

ont visit6 la grotte au cours des travaux de recherche. Les ddbats sur chaque situation
surgie sur-le-champ ont 6t6 encore plus importants.

Pendant l'6laboration de I'approche strat6gique ir l'6tude de la grotte Ignatievskaia
nous avons pris comme point de d6part le postulat suivant, qui est important, du point de
vue mdthodique, pour I'investigation de tous les monuments archdologiques originaux et
uniques (P6trine, 1987b, p.145-IaQ.

Tout le processus de I'investigation de source archdologique pareille doit 6tre
divis6 en 2 etapes. La premidre 6tape peut Otre nommde initiale. D'aprds ses indices
qualificatifs et temporaires, elle se diff6rencie fort de I'autre partie du processus de
I'investigation. A l'6tape initiale on effectue des travaux insignifiants d'assez court terme
visant d dtablir les principaux 6l6ments structuraux du monument, on trace la voie juste du
point de vue de la strat6gie pour I'investigation suivante - vaste et continue.

Supposons q.r" 1u iouille de la superficie de quelques dizaines de m2 dans la
grande salle de la grotte Ignatievskaia donne tout de suite un grand nombre d'objets divers.
Cependant, il est trds douteux que nous puissions observer en d6tails la situation

stratigraphique de I'horizon culturel, le caractdre de sa formation - m6me dans le cas des
fouilles trds soignesement men6es. Bien sfir, nous ne pourrions pas non plus discerner sur



le plancher humide les traces des pieds des hommes et les autres microd6tails qui sont
trds importants pour la caractdristique du sanctuaire de grotte.

Tout cela n'est devenu r6el qu'actuellement. Maintenant, aprds 7 ans de recherches
dans differentes parties de la grotte Ignatievskaila, nous pouvons r6soudre ces probldmes
(aussi qu'une s6rie d'autres).

Pour 6tudier le sanctuaire de la grotte Ignatievskaia on a 6labor6 15 programmes

diffdrents. D'ailleurs, au fur et d mesure que ces programmes seront devenus plus

approfondis, leur nombre augmentera, sans ancun doute.
Tous les projets d rdaliser peuvent 6tre r6unis en 3 grands blocs ind6pendants. Le

premier bloc c'est le bloc g6ologique. Son objectif est de restituer le processus de la
formation de la cavit6 karstique en tant que I'objet naturel.

Il comprend les sous-programmes suivants: 1) la p6trographie des roches; 2) la

situation hydrog6ologique ancienne et actuelle du terrain sur lequel est situde la caverne;
3) la sp6l6og6ndse de la cavit6; 4) la lithologie des d6p6ts friables; 5) les formations
secondaires dans la grotte.

Le 2' bloc peut Otre d6termin6 comme biologique. Il comprend les sous-
programmes suivants: l) la pal6onthologie;2) la palynologie; 3) I'analyse xylotomique; 4)
I'analyse biochimique; 5) la taphonomie. On peut y ajouter encore deux sous-prograrnmes:
6) la mycologie et 7) les observation microclimatiques (les facteurs qui influencent la
conservation des peintures). Ce programme a 6td r6alis6 par un groupe de biologistes de
I'Institut de l'6cologie de la flore et de la faune de la Section Ouralienne de I'ASR, dirige
par N.G. Smirnov.

Le 3'bloc repr6sente les mdthodes chimiques et physiques. Leur objectif principal

est de "renforcer les positions", de cr6er une base solide pour les autres m6thodes

employ6es. Ce sont: 1) les datations Cv; 2) la m6thode oxydo-isotope; 3) I'analyse
spectrale de I'ocre, prise sur les parois et trouv6e dans la fouille.

Il est natutel que la plupart des programmes ne peuvent 6tre rdalis6s compldtement
qu'aprds I'accumulation d'un nombre de faits (taphonomie, pal6onthologie etc.).

Il est n6cessaire de mener dans la grotte les travaux visant d I'affleurement des
roches friables, pour avoir une id6e juste de la lithologie. C'est la seule approche qui nous
permette, au bout du compte, de d6terminer les conditions de l'dvolution de la grotte

Ignatievskaia et la situation climatique d la pdriode de I'occupation de la grotte par les
hommes de la glaciation. C'est la seule possibilite de r6v61er le caractdre historique
concret de la mise en culture par les hommes pal6olithiques (par les collectifs) d'un objet
naturel, tel que la grotte.

Nous pouvons dire que la premidre 6tape de I'investigation de la grotte est
termin6e.

Malheureusement, nous n'avons pas pu r6aliser tous les projets; cependant, on a

fait assez de choses pour d6terminer les lignes magistrales des travaux suivants (dont nous
parlerons plus bas).

Le caractdre des travaux mends, sur lesquels se basent toutes les autres

investigations, est bien manifeste dans les chroniques de recherche de la grotte

Ignatievskaia cit6es ci-dessous.

l 0



Chroniques de I'investigation arch6ologique de la grotte lgnatievskai:a (1980-
1986).

Tous les travaux ont 6td mends sous la direction de I'auteur.

t 1

Date Type d'investigations Archdologes
resoonsables

1980. mars, octobre 1. La d6couverte des peintures en ocre dans la
Grande Salle et dans la Salle Eloien6e.

2.La d6couverte des 6clatements sur les plaques
des parois de la Grande Salle.

S.E.Tchairkine,
V.N. Chirokov

Z.A.Driabina,
J.V.Gilina

1981, septembre,
octobre

l. La recherche,
des figures en
Principal, dans
Eloign6e.

2. Les fouilles.
Grande Salle.

la prise de calques et de photos
ocre rouge dans le Couloir
la Grande Salle et la Salle

La fouille de recherche dans la

3. La recherche et I'enregistrement des
dclatement des parois de la grotte.

4. La collecte des objets archdologiques sur la
pente prds de I'entr6e et au pied de la pente.

5. Le lavage et I'examen des formations friables.

I.I.Em6lianov,
V.F.Polovnikov,
J.V.St6kanov,
S.E.Tchairkine

V.J.Chirokov,
E.M.Besprozvanni,
J.V.Gilina

Z.A.Driabina,
T.J.Nokhrina,
S.N.Panina

N.A.Polouchkine,
L.V.St6kanov

P.A.Kossintsev,
N.G.Smirnov

1982, septembre,
octobre

1. La recherche, la prise de calques et de photos
des figures en ocre rouge dans la Grande Salle et
la Salle Eloign6e.

2. Les fouilles. La fouille de recherche II dans la
Grande Salle.

3. La recherche et I'enregistrement des
6clatements des parois de la grotte.

S.J.Tchairkine,
V.N.Chirokov,
N.A.Polouchkine

J.V.Gilina

L.A.Driabina,
T.J.Nokhrina,



4.Les collectes des objets arch6ologiques dans la
Salle Eloignde, dans le Passage Bas et le Couloir
d'Entr6e, sur la pente prds de I'entr6e et au pied
de la pente.

5.Le lavage et I'examen des formations friables.

S.J.Panina

J.V.Gilina,
S.V.Kopt6lov,
S.Pogo16lov

A.V.Borodine,
P.A.Kossintsev.
N.G.Smirnov

1983, septembre,
octobre

1. La recherche, la prise de calques et de photos
des figures en ocre rouge dans le Couloir
d'Entr6e, le Passage Bas, le Passage Lat6ral, le
Couloir Principal, dans la Grande Salle et dans
la Salle Eloign6e.

2. Les fouilles. La fouille de recherche III dans
la Grande Salle. La fouille de recherche IV dans
le Passage Bas.

3. Les collectes des objets arch6ologiques dans
le Coluloir d'Entr6e, le Passage Bas et au d6but
du Passage Lat6ral.

4.Lelavage et I'examen des formations friables.

N.A.Polouchkine,
V.N.Chirokov

N.J.Gaidoukova,
J.V.Gilina,
V.N.Chirokov
N.E.Bobkovskaia.
S.N.Safichenko

N.A.Polouchkine

P.A.Kossintsev,
N.G.Smirnov

1984. septembre,
octobre

1. La recherche, la prise de calques et de photos
des figures en ocre rouge dans la Grande Salle.

2.Les fouilles. La fouille de recherche V dans la
Grotte d'Entr6e.

3. Les collectes des objects archdologiques dans
le Passage Bas.

4. L'examen et le lavase des formations friables.

A.V.Kabanovitch,
S.E.Tchairkine

V.N.Chirokov.
S.F.Kokcharov,
A.P.Zikov

C.E.Tchairkine,
V.N.Chirokov

P.A.Kossintsev,
N.G.Smirnov

1985, septembre,
octobre

1. La d6couverte des peintures en ocre noire; la
prise de calques, de photos.

A.V.Kabanovitch,
T.J.Nokhrina.
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2. L'enregistrement secondaire des 6clatements
des parois de la grotte.

3. Les collectes des objets archeologiques dans
le Passage Bas.

4.Lelavaee et I'examen des formations friables.

S.E.Tchaiikine,
V.N.Chirokov

S.E.Tchairkine,
V.N.Chirokov

S.E.Tchairkine

P.A.Kossintsev

1986. avril. octobre 1.La prise de photos de l'int6rieur de la grotte et
des figures en ocre et en couleur noire.

A.J.Glotov,
V.P.Milnikov,
S.E.Tchairkine,
V.N.Chirokov

Dans le processus de I'investigation de I'objet arch6ologique, deux aspects sont trds

importants: les soins du monument et la prise en consid6ration de toutes les donndes

determinant son contexte, qui apparaissent au cours de I'investigation.
Admettons que c'est I'objet un peu extraordinaire qui ait 6td soumis d

I'investigation - il s'agit des dclatements des blocs calcaires des parois d I'int6rieur de la
grotte.

Donc, ce fait nous a permis de r6v6ler le nouvel aspect du culte accompli dans les

grottes souterraines de la grotte lgnatievskai'a.
Cette idde est trds importante, parce qu'il s'agit de la formation des m6thodes de

I'investigation des grottes aux peintures pal6olithiques, situdes sur le territoire qui est

dloign6 de la France et de I'Espagne, avec leurs grottes, aux milliers de kilomdtres (fig. 1).

Certes, celles - ld ont des particularitds, en ce qui conserne les conditions de la

formation, I'apparition des concr6tions et leur mise en culture par I'homme pal6olithique.

Nous voudrions mentionner le nom de la grotte. Autrefois cette grotte portait le

nom turc (bachkir) - Yamazi-Tach, qui 6tait, peut-Ctre li6 ir la nomination de la rividre

Garnaza, qui se jetait dans la rividre Sim quelques centaines mdtres plus haut de I'entr6e

de la grotte.
A la fin du XIX sidcle on a donn6 d cette caverne le nouveau nom - celui de

I'ermite, le Sage lgnati, qui s'6tait install6 dans la Grotte Eloignde. D'aprds la

communication orale, il s'6tait 6tabli dans la Grotte Eloign6e d cause de la pr6sence dans

cet endroit de "l'ic6ne" de la Sainte-Vierge. Cette "ic6ne" s'est conserv6e jusqu'd nos
jours; elle est form6e de 3 stalagmites. La plus grande stalagmite est situ6e au centre. Sa

forme nous rappelle une figure f6minine simplifi6e, assise, qui tient un enfant dans ses

bras. Deux stalagmites latdrales sont sym6triques par rapport d la figure centrale; une

d'entre elles est 6clat6e, il y a peu de temps. C'est i cette figure, form6e certainement, sans

intervention humaine, qu'on lie de nombreux rdcits sur "l'ic6ne" au fond de la grotte

Ignatievskaiia.
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C'est le plancher pourri et les fragments de briques rouges qui t6moignent de la
pr6sence dans la Grotte Eloign6e du moine Ignati. En outre, en 1983 on a trouv6 ici un pot
bris6 du XIX sidcle, fait sur le tour du potier.

Pour terminer, je tiens d remercier vivement tous les scientifiques qui ont pris part
aux fouilles et surtout d I'investigation de la grotte, d la recherche des peintures
pal6olithiques dans les grottes de I'Oural du Sud et de I'Oural Moyen et d la pr6paration de
cette publication: S.E.Tchai?kine, V.N.Chirokov, S.A.Vorobiev, T.J.Nokhrina,
V.J.Stdphanov, J.V.Gilina, J.S.Martchouk, M.Kalitenkov, L.P.Nossova, Y.C.Yvanov,
A.Y.Glotov, V.A.Milnikov.

CHAPITRE I

LA DESCRIPTION DE LA GROTTE

L'Oural c'est un pays montagneux ancien qui est form6 par les roches diff6rentes
par leur origine et leur composition. Ce sont, en g€n6ral, les roches d'6ge ancien -

quartzites, granits, schistes. Les roches sddimentaires soumises d I'influence de karst font,
d peu prds, 45%o du territoire d quoi est dfi un grand nombre de grottes d I'Oural.
Actuellement il y en a plus de 500 (Lobanov, 1971, p.7). D'aprds V.Martine, seulement d
I'Oural du Sud on compte environ 350 grottes (1978, p.111). C'est ici qu'on a trouvd 3
grottes d la peinture pal6olithique (fig.2).

L'Oural du Sud forme une sorte de terrasse au-dessus de I'Oural Moyen. Ses cr€tes
sont constitudes de deux chaines de montagnes principales: une chaine de montagnes -

orientale et I'autre - occidentale. Les montagnes les plus hautes sont cr66es par les
anticlinoriums Oural-Taousski et Bachkirski (G6ographie physiqu e..., 19 66, p.a3l.

Conform6ment aux structures ouraliennes principales dtendues au sens mdridional,
on distingue 6 provinces karstiques: province P6riouralienne, province Prdouralienne,
province de I'Oural de I'Ouest, province de I'Oural Central, province Taguilo-
Magnitogorskaia et province de I'Oural de I'Est. La grotte Ignatievskaia se trouve dans la
province karstique Pr6ouralienne, dans la r6gion karstique Salikamsko-Youriouzanskaia
dans la zone karstique Kartaousskaia.

D'aprds sa position g6omorphologique, le territoire sur lequel est situ6e la grotte
Ignatievskaia repr6sente un relief de moyenne hauteur des contreforts nord de I'Oural du
Sud avec beaucoup de v6g6tation et les cotes absolues de 600 e 700 mdtres au-dessus de
I'oc6an.

La grotte se trouve aux environs de la zone Katav-Ivanovskaia de la r6gion de
Tch6liabinsk, ir 8 km du village Serpievka, en aval de la rividre Sim.

La grotte Ignatievskaia c'est la plus grande grotte dans sa zone karstique. Ayant
men6 I'investigation de la groffe, les spdl6ologues lui ont donn6 la caract6ristique suivante:

"Cette grotte est exploitde au sens des fissures tectoniques, dans la direction nord-
ouest et est. Elle a un grand nombre de couloirs qui repr6sentent de courts passages
unissant les galeries paralldles, ce qui donne des "cercles" ferm6s. Dans la zone 6loign6e
de la grotte se trouve un grand trou exploit6 au sens de la fissure entre les strates. Le type
des d6p6ts dans cet endroit t6moigne de la proximit6 de la superficie. Le reste de la grotte
est horizontal" (Lobanov et al., 197I, p.43). L'dtendue totale de la grotte est 6gale d 545 m.
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Dans la zone oir se trouve la grotte Ignatievskaia on observe le d6veloppement

consid6rable du karst: sur la distance de 15 km dans le val de la rividre Sim on a remarqu6

environ 20 petites grottes et cavernes.
En 6t6 le courant d'eau dans le lit de la rividre Sim , ir la proximitd imm6diate de la

grotte, s'interrompt sur la distance d'un kilomdtre, puisque I'eau coule dans les fentes de la

montagne Essume et r6apparait sur la surface form6e de 3 torrents ascendants, un peu plus

bas par rapport d I'entrde dans la grotte Ignatievskai'a, sur la rive gauche de la rividre Sim
(fie.3).

En outre, on voit disparaitre les ruisseaux qui coulent dans deux d6pressions

anciennes du terrain, en aval de la rividre, d la distance de quelques kilomdtres de la grotte

et d'un ou 1,5 km de la rividre elle-m6me.
Aux environs de la grotte il y a aussi des grottes verticales de 40 d 50 mdtres de

profondeur.
Or, les alentours de la grotte Ignatievskai'a sont trds remarquables; il y a ld des

ph6nomdnes naturels extraordinaires li6s aux processus de la formation du karst, ce qui a

pu attirer I'attention de I'homme primitif. Il est d noter que I'entr6e immense dans la grotte

Ignatievskaia charme chacun qui la voit d partir de la vall6e de la rividre Sim (fig.4).

La description la plus ddtaill6e de la grotte Ignatievskaia et de ses dimensions a 6td

effectu6e par L.M.Koustov (1977).
A I'entrde de la grotte on observe une s6rie de fissures de la stratification et de

fissures tectoniques: la chute des strates - 45o, I'angle - 5 d 20", les fissures tectoniques

sontpr6sent6es d'aprds deux systdmes d'azimuts: 125 a 140o, I'angle - 80o et 240 d'260",

I'angle - 60 e70". C'est une grotte horizontale; sa longueur totale compte 626 m. La

hauteur moyenne fait2,42 m, la largeur moyenne - 3,13 m. La superficie totale de la grotte

fait 1652 -2, l" volume - 3049 -2, le coefficient de la vacuit6 de Korbel - 0,28 et le

coefficient de la manifestation du karst sur la surface - 0,122.
Par son grandiose la grotte Ignatievskaia diffbre considdrablement des autres

grottes de la rividre Sim, en particulier, des grottes Serpievski. Peut-6tre, fait-elle partie

d'une immense cavitd ancienne de karst et se poursuit dans le massif rocheux...

Cependant, ir en juger d'aprds le t6moignage des sp6l6ologues d'Ekat6rinbourg, la plus

grande partie de la grotte se trouve sous l'6boulis (cf. fig.3).
Certes, c'est la morphologie de la grotte elle-m6me, I'absense de la lumidre, les

dimensions des grottes qui sont les 6l6ments constituants, d6terminant le contexte du

sanctuaire de la grotte. La perception des images de la grotte ddpend, sous beaucoup de

rapports, de I'int6rieur de cette caverne - aussi bien actuellement que dans I'anciennet6.

C'est pourquoi nous avons plac6 dans ce livre une s6rie de photos successives de

I'int{rieur de la grotte, c'est-a - dire, des images que voit I'homme qui avance

progressivement dans la grotte (fig. 5).
La Grotte d'Entr6e. Nous avons d6sign6 par ce nom une partie de la grotte dont

la longueur compte 626 m et la hauteur maximale - 12 m. La largeur maximale prds de

I'entr6e est aussi egale d 12m. Cette grotte est compldtement 6clair6e.

L'entr6e dans la grotte aune forme arrondie (le diamdtre - 12 m). Elle est situ6e d

la hauteur de 12 m au-dessus du niveau de I'eau de la rividre Sim (fig. 6). La pente forme

I'angle de 40d50' et va de la rividre vers I'entr6e. Elle est constitu6e par le m6lange du

calcaire affleurd et des formations friables.

l 5



A la distance d'environ 2,5 m de I'entr6e, d la base des d6p6ts friables, on voit un
amas de blocs qui saute aux yeux, surtout d panir du cdtd sud. L'espace entre les blocs est
rempli d'argile jaune de caveme. Au-dessus de la couche argileuse on voit les dep6ts
friables blanchdtres. La couche sup6rieure m6lang6e, contient beaucoup de particules
humifides; sa couleur est grise - noire. En ce qui concerne les autres ddtails, le long de la
paroi sud-ouest, au d6but de la Grotte d'Entr6e se trouve un banc trds commode.

Les d6p6ts friables de la Grotte d'Entr6e montent sous I'angle de 7 d 12"; donc, on
peut supposer qu'd I'intdrieur de la grotte ils soient encore plus solides. Cette hypothdse a
dt6 confirm6e par le fait que dans la fouille de recherche V (1984-1985) la hauteur des
formations friables faisait plus de 4,5 m, et avec cela, elles n'ont pas atteint le fond du
rocher.

Le point le plus 6lev6 des d6p6ts friables se trouve i la distance de 35 m de I'entr6e
(fig.7).

A la distance de 38 m du d6but de la Grotte d'Entr6e elle a les dimensions
minimales: la largeur - 4,1 m; lahauteur - 1,5 m (fig. 8).Les ddp6ts friables de la Grotte
d'Entr6e sont fort perturbds d cause des fouilles. Il s'agit de la fouille de recherche de S.J.
Roudenko qui a les dimensions 1,5 x 7,I m (1913), de 3 fouilles de recherche de
M.A.Bader (195 1) et de celle de O.N.Bader, dont la superfici e fait 57 m2 (cette dernidre a
6t6 cr66e en 1960-1961) (frg.7). La fouille de recherche de O.N.Bader est la plus grande;

elle se situe prds de la paroi nord-est. A en juger d'aprds le bord 6croul6, le point le plus

6loign6 de cette fouille se trouve d la distance de 21 m de I'entr6e.
A la fin de la Grotte d'Entr6e, prds de la paroi sud-ouest, se trouve un creux (4.1 x

1,8 m). La distance entre ce creux et I'entr6e fait 30,5 m. Nous n'avons aucun
renseignement sur son apparition, bien que le contour r6gulier puisse tdmoigner de la
fouille de recherche. On peut admettre (bien que ce soit trds douteux) qu'il s'agisse des
restes d'une fouille inconnue de S.I.Roudenko. De toute fagon, la fouille n'a pas 6t6 men6e
ir bon terme; elle n'a pas atteint le fond du rocher.

Dans les anndes 1984 -1985, auprds de la paroi nord-est de la Grotte d'Entr6e nous
avons cr66 la fouille de recherch. V (3 x 1,5 m).

Sur le sol de la Grotte d'Entr6e on voit souvent des obiets lithiques, des fragments
c6ramiques et des debris osseux.

Les murs et le plafond de la grotte, en particulier, dans son commencement, sont
couverts de plusieurs inscriptions contemporaines de diffdrentes couleurs. Ce sont les
noms, les pr6noms des visiteurs de la grotte, les phrases toutes entidres, telles que I'adresse
po6tique aux descendants... Si I'on prend en consid6ration les dates conserv6es, on peut
tirer la conclusion que la plupart des inscriptions ont 6td faites aprds I'an 1950.

Le Couloir d'Entr6e (fig. 9). Il est long de 23 m; il y a ici une faible lumidre.
C'est dans cette partie de la grotte qu'on peut s'apercevoir des changements de la
tempdrature, surtout - en hiver. Quand il fait trds froid (30"C au - dessous de zero) les
stalagmites glacidres se forment sur tout I'espace jusqu'au Passage Bas et quand la
temp6rature ext6rieure oscille entre 5o et 20'C au-dessous de zero, ces stalagmites
commencent d d6geler. Cependant, au d6but du Couloir d'Entrde elles restent geldes. parce
que la temp6rature dans cet endroit est proche de celle de I'ext6rieur.

Le plancher du Couloir d'Entr6e sur une 6tendue de l0 m est assez plan, ensuite il
commence ir se baisser sous I'angle de 3ir5'; prds de la paroi nord le plancher est un peu
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inclin6. La hauteur du plafond sur une 6tendue de 10 m est 6gale d 1,4 m environ et ir la
fin du Couloir d'Entr6e - 2,2 m(la largeur - 4,1 m).

A droite du Couloir d'Entr6e on voit une grotte large et basse avec I'inclinaison du
plancher vers le sud - est. C'est d partir de cette grotte qu'on apergoit le Couloir Lat6ral qui

commence par une chatidre dtroite et se poursuit jusqu'ir la Grande Salle Dans le Couloir
d'Entr6e, surtout, dans sa partie 61oign6e, il y a beaucoup de restes archdologiques sur la
surface (surtout prds des parois): objets lithiques et osseux, petits et grands fragments
cdramiques, os complets et bris6s.

Le Passage Bas (fig.10). Il est long de 10 mdtres. Sa hauteur varie d'un mdtre d I ,5
m. Dans cet endroit il y a trds peu de lumidre de jour, il est le mieux 6clair6 le matin,
lorsque le soleil se trouve juste en face de I'entr6e.

Le plancher du Passage Bas est nettement creus6 ir 0,4 m environ. Evidemment
cela a 6t6 fait dans I'anciennet6, sinon il n'aurait 6t6 possible de p6n6trer d I'int6rieur de la
grotte qu'en rampant. Ce fait est confirm6 par la pr6sence d'un amas en forme de rempart
dans le Couloir Principal, aussi que par le profil de la fouille de recherche IV (la

description des fouilles voir ci-dessous), qui est situ6e prds de la paroi nord du passage.
Cette fouille d 6t6 fond6e aprds la d6couverte dans cet endroit d'un cr6ne humain.

I1 est d noter que presque tous les objets de nature anthropologique ont 6td trouv6s
dans le Passage Bas et dans la partie adjacente du Couloir Principal de la Grotte
Ignatievskarb (cf. Annexe). Tout le plancher du Passage Bas, except6 le centre, est couvert
de blocs de differentes dimensions. Sur le plancher, il y a un trds grand nombre d'objets,
surtout - des outils lithiques et des d6tritus osseux; les fragments cdramiques sont moins

nombreux.
Le Couloir Principal. Dans cet endroit rdgne I'obscurit6. Le couloir a une forme

extraordinaire; il ressemble au tunnel creus6 par les hommes ayant I'aspect subtriangulaire
dans la section transversale. Le couloir est d6p1oy6 au sens de la fissure. Au sud - est il est

termin6 par I'Impasse Sud (fig.ll) longue de 46 m. Elle est basse, ses parois et son
plancher sont couverts de calcite. Sur le plancher on voit des cuvettes remplies d'eau. Sur

le sol de I'Impasse on a trouvd les os complets (parfois - brises) des animaux. Peu d peu,

I'Impasse Sud devient une pente 6troite inaccessible pour I'homme.
Le Couloir Principal qui va dans le sens nord commence par un petit dlargissement

de la grotte (fig. l2). L'etendue du couloir est 6gale d 48 m. Quelques passages qui se

terminent par I'impasse forment des angles presque droits avec le couloir. Ces passages,

cornmencent presqu'au niveau du plancher et ont une inclinaison. Les parois du Couloir

repr6sentent des saillies situ6es I'une au-dessus de I'autre. La plupart d'entre elles n'ont pas

de concr6tions.
Sur la superficie du calcaire il y a des creux' des alv6oles.
Celles - ci sont form6es d cause de I'influence de I'humidit6 de condensation. A

partir du milieu du Couloir Principal on voit apparaitre sur les parois une crofite de calcite

it le mondmilch couverts de suie qui est la plus 6vidente sur les surfaces d I'inclinaison
positive. A la fin du Couloir Principal, sur la paroi ouest, se trouvent les superficies qui

conviennent d I'ex6cution des peintures (frg.l3)'
Le plancher du couloir a une petite inclinaison vers le fond; il est formd de I'argile

rougedtre de grotte sous laquelle, dans certains endroits, on voit de menus blocs, surtout -

prds des parois. Parfois on s'apergoit d'une crotte de calcite et m0me des stalagmites. Au
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centre du couloir le plancher est fort pi6tin6, couvert de couche foncde. Il y a ld des
cuvettes de diff6rentes formes et dimensions. En observant leurs bords, on peut voir une
couche fonc6e qui couvre, au centre du couloir, une couche de mondmilch, parfois - trds
perturb6e. Dans certains endroits son 6paisseur atteint quelques centimdtres. Plus bas (ld5
cm), dans I'argile rouge, on observe une couche interm6diaire de couleur fonc6e, apparue
aprds les frdquentations de la grotte dans I'anciennet6. Le m0me phdnomdne a lieu dans les
fouilles de recherche I-I[ dans la Grande Salle.

Le Couloir Principal d6bouche dans la Grande Salle dans le m€me lieu que le
Passage Lateral (fig.14). Le Couloir Principal est termin6 par I'Impasse Nord I (fig.15).
Donc, I'Impasse Sud, le Couloir Principal et I'Impasse Nord I repr6sentent une unit6
ins6parable, dirigde dans le sens de la m6me fissure.

La Grande Salle (fig.16-10). Certes, c'est la plus grande partie de la grotte qui fait
sur les visiteurs une impression frappante. La salle s'est form6e aprds I'apparition des
vacuitds souterraines dans le sens de 3 fissures paralldles. Ces vacuit6s sont reli6es par
deux larges passages. C'est le remnant' de rocher dans la Grande Salle qui r6sulte de
cette construction (c'est pour ga qu'on appelle parfois cette salle "grotte aux cercles"). Le
remnant de rocher a deux trous 6troits perpendiculaires I'un i I'autre. Le premier trou
traverse le remnant sur I'axe court, eri formant deux parties presque 6gales. Le second trou
est s6pard de la Grande Salle par un petit linteau de rocher. La longueur maximale de la
Grande Salle est 6gale d 30 m, la largeur - d24 m et la hauteur est 6gale, principalement, i
2-4 m. Dans I'endroit oir la salle est exploit6e dans le sens des fissures, la hauteur
augmente consid6rablement, en atteignant de 7 d 8 mdtres. La salle est presque sdcheo
m6me pendant les ann6es les plus pluvieuses.

Il existe seulement deux endroits oir I'on observe les gouttes d'eau: prds de la paroi
A et dans I'Impasse Nord II (fig.21). Parfois on voit se former ici de petits lacs: celui de la
paroi A a les dimensions I x 0,8 m et celui de I'Impasse Nord - 2,6 x 1,6 m.

Le plancher de la salle est assez plan, avec I'inclinaison de 5od 10o vers le nord-
ouest (d partir du Couloir Principal jusqu'au Couloir Sud). Il est form6 de I'argile rouge de
grotte et la plus grande partie de cette argile est couverte de couche intermddiaire en
mondmilch qui est, d son tour, couverte de crofite noire apparue d cause de la
fr6quentation intense de la grotte. Hormis la boue, apportde de I'ext6rieur, il y a beaucoup
de suie qui couvre le plancher, aussi bien que toutes les surfaces positives des parois. Sur
le plancher (surtout - prds des murs), sous les grands blocs, se trouvent les fragments de
branches, de grands fragments de bois br0l6s, l'6corce de bouleau et toute sorte d'ordures
(les verres brisds, les boites de conserve, les bougies, les piles seches, le fil de fer).

L'amas de blocs sur le plancher de la salle occupe une superf,rcie considerable. Il
est concentrd, en gdn6ral, dans les parties nord et nord-ouest de la salle. Trois blocs ont
attir6 notre attention. Deux d'entre eux occupent le centre de la salle (frg.22).

Ils ont une forme de poteau; leur surface est plane ou bien, un peu inclinde. Le
bloc Ns1 (du sud) a les dimensions 2,3 it2,6 x2,l x2,2 m; sa partie inf6rieure se trouve
dans I'argile et "le sommet" ressort d0,7 - 0,8 m.

Le bloc Ne 2 (du nord) a les dimensions 2,7 x 1,5 m. Sa partie infdrieure est aussi
plong6e dans I'irgile, la partie sup6rieure ressort d 0,7 m.
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Le bloc Ne 3 est situ6 un peu ir l'6cart, au nord-ouest du bloc Ns2. Ses dimensions

sont dgales d 1,8 x I,73 m,avec l'6paisseur de 0,7 - 0,8 m.
Dans I'anciennet6 (aussi bien qu'actuellement) ces 3 blocs auraient d0 attirer

I'attention des hommes. Or, on pouvait effectuer ici quelques actions. Nous esp6rons que

les fouilles autour de ces blocs pourront donner les r6sultats intdressants, en confirmant,

ou bien, en renversant cette hypothdse. Dans le plancher de la partie nord-est de la Grande

Salle se trouvent 10 trous, dont le diamdtre atteint 0,3 m. A toute 6vidence, ils sont

creus6s par les animaux (les blaireaux, les renards). Dans la partie sud-ouest de la salle,

sur le plancher, on voit environ 15 cuvettes de forme arrondie dont la profondeur

maximale fait 0,4 m et le diamdtre atteint 2 m.
Les plus petites cuvettes ont la profondeur 0,1-0,15 m et le diamdtre - 0,7-0,8 m.

L'apparition de ces cuvettes est, 6videmment, li6e aux gouttes d'eau qui tombaient du

plafond de la grotte. Autrefois elles ont 6t6 remplies d'eau. Au fond de ces cuvettes repose

une couche d'os, c'est-ir-dire, aprds le lavage de I'argile ils se sont concentr6s au m€me

niveau.
L'amas de blocs est le plus prononc6 prds de la paroi nord-ouest; on a I'impression

qu'il disparaisse sous la paroi de la grotte, donc, la grotte peut avoir le prolongement. En

g6n6ral, c'est assez naturel, si I'on prend en consid6ration la direction des grottes.

Les parois de la Grande Salle, sauf la paroi nord et une partie du plafond sont,

certainement, utiles ir l'ex6cution des peintures. Quant d la paroi nord, elle est formde de

couche mince du calcaire qui fait apparaitre les saillies.

La salle a une particularit6 trds int6ressante: la plus grande partie du plafond et

des semi-vofites (les endroits oi I'on exdcutait, habituellement, les figures) a dt6 couvert

autrefois de cro0te de calcite (de gypse) de couleur fonc6e ou bien, jaune. Actuellement,

cette cr6ute est 6caill6 d peu prds i 80-90% ce qui a amen6 d la d6gradation des peintures

paldolithiques. Evidemment, cette exfoliation s'est produite i cause de la fr6quentation de

la grotte, surtout - d la fin du XD( - au d6but du )O( sidcle, lorsqu'on accomplissait ici les

c6remonies de culte, li6es au culte du Sage Ignati. Au bout du compte, la prdsence d'un

grand nombre de gens, I'utilisation pour l'6clairage du feu ouvert ont perturb6 le

microclimat de la Grande Salle.
Dans cette salle on acr66 3 fouilles de recherche (I-III) de petites dimensions.

Outre I'Impasse Nord I, ddcrite ci-dessus, encore deux Impasses Nord (II et III) se

s6parent de la Grande Salle. L'Impasse Nord II est courte, sa longueur ne compte que 4 m:

sur le plancher se trouve un petit lac dont nous avons dejd parl6. L'Impasse Nord III est

longua de 8 m environ; elle est 6troite et encombr6e au d6but du plancher d'un grand

nombre de blocs.
Le Couloir Sud (frg. 23). Sa longueur fait 16,9 m, sa hauteur atteint de 6 d 8

mdtres. Il repr6sente une sorte de prolongement de la Grande Salle. Son plancher est plan,

il se compose de I'argile m016e aux blocs. Les plus grands blocs sont situ6s prds du milieu

d'une paroi. A partir du Couloir Sud on voit commencer les Passages (Inf6rieur et

Sup6rieur) qui mdnent dans la Salle Eloign6e.
Le Passage Inf6rieur (fig. 2q est situ6 juste d la fin du Couloir Sud, au niveau du

plancher. Sa largeur fait 1,3 m, sa hauteur - 0,45 m; on peut y avancer seulement ir quatre

putt"r. Le mur gauche du passage est 6pais, quant au mur droit, on y voit une fissure

horizontale longue de 3 d 4 mdtres qui est inaccessible pour I'homme. L'entr6e est situ6e
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du cdt6 de la Salle Eloign6e. Elle est encombr6e de gros blocs et on ne peut y pdndtrer que
par un petit trou. Le plancher du Passage est couvert de blocage et d'argile humide; on
observe souvent les gouttes tomber du plafond. A I,4 m environ de I'entr6e dans le
Passage Inferieur commence un petit passage, long de 3 m, qui mdne d I'impasse. Les
dimensions de I'ouverture d'entrde sont 6gales d 0,5 x 0,6 m.

La Salle Eloign6e (frg. 25). Elle a regu son nom d'aprds la disposition dans le
systdme des grottes de la caverne. En effet, c'est la salle la plus difficile ir atteindre. Ses
dimensions sont un peu plus petites que celles de la Grande Salle.

La Salle Eloignde a une forme subtriangulaire. Sa paroi nord - est, longue de 11,1
m, reprdsente le prolongement de la paroi gauche du Passage Superieur A 8 m du
commencement du Passage Sup6rieur on observe I'ouverture du Passage Inferieur. Au bas
de la paroi nord - est, entre les Passages Sup6rieur et Inf6rieur, se trouvent plusieurs petits
trous - trds courts et encombrds de blocs. La paroi nord-est est form6e de strates
horizontales du calcaire et couverte de couche 6paisse de calcite. Il est ir noter que
I'accumulation de la calcite continue de nos jours. I.a paroi est fort enfum6e puisqu'elle a
une faible inclinaison positive. A la hauteur d'un mdtre environ, prds de I'entr6e du
Passage Superieur, on voit une formation originale de calcite, une "icdne".

Le point le plus bas de la Salle Eloign6e se trouve dans I'endroit de la jonction des
parois nord - est et sud - est. Il est situ6 presqu'au m6me niveau que le plancher du Couloir
Sud, donc, nous ne pouvons pas parler du "premier 6tage" de la grotte.

Dans la Salle Eloign6e la paroi sud - est comme telle est absente. Elle est
remplac6e par un 6boulement argileux, long de l0 mdtres, compos6 d'un grand nombre de
d6tritus de differentes formes et dimensions. Les matidres friables (l'argile et la blocaille)
p6ndtrent dans la salle par un tube inclind qui fonctionne actuellement. Sur la surface de
l'6boulement se trouve une petite terrasse large de 0,3 a 0,4 m, qui est situ6e ir la hauteur
de 1,2 d 1,5 m au - dessus de labase de l'6boulis. Peut-6tre, cette terrasse est - elle I'indice
de I'interruption de I'accumulation des d6p6ts argileux.

La paroi nord-ouest de la Salle Eloignde est longue de 1 1.5 m. A vrai dire. il est
difficile de la nommer "paroi", puisque cette formation reprdsente une sdrie de strates
successives du calcaire dont l'6paisseur compte 0,3-0,4 m (pour chaque strate) qui se
transforment progressivement en plafond. Cette paroi a deux trous qui s'enfoncent dans le
calcaire. Le long de la partie ouest de la salle on observe une terrasse inclinee vers le
Passage Supdrieur qui est form6e par les blocs de calcaire tomb6s du plafond. Au centre
de la salle elle s'interrompt, d moitid couverte d'6boulement.

Le plafond de la Salle Eloignde sur lequel sont ex6cutdes presque toutes les
peintures est fort ddgrad6 sous I'influence de l'6rosion. Il a une surface alvdolaire.
partiellement couverte de cro0te de calcite, il y a li de petites cr6tes. de menues stalactites.
Il existe un seul secteur rdgulier du plafond. Il coincide dans le plan de la grotte ir la
terrasse sur le plancher et a le plus grand nombre de formations de calcite de couleur
claire et jaune. Il y a beaucoup de "petites cr6tes de calcite" dirig6es vers I'inclinaison du
plafond nord-est. Bien que I'accumulation de la calcite continue jusqu'ir nos jours, d la
base de certaines petites cr6tes on voit apparaitre les creux qui semblent "couper" les
terrasses de calcite ce qui indique incontestablement d la d6gradation de la calcite. Or,
c'est un signe assez menagant, parce que presque toutes les peintures sont soit ex6cut6es
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sur la crofite de calcite, soit couvertes d'elle. Donc, si cette crofite est ddtruite, les
peintures seront perdues d tout jamais.

Le Passage Sup6rieur (fr9.26,27) commence dans la paroi verticale sud-ouest du
Couloir Sud d la hauteur de 3,55 m d partir du plancher. On peut p6n6trer dans ce passage
seulement par moyen de I'escalier ou bien, du tronc d'arbre. Il est partag6 en 2 parties qui
sont situ6es, I'une par rapport d I'autre, sous I'angle droit: la premidre partie repr6sente un
passage horizontal haut de 0,93 m, large de 0,52 m et long de 5,5 m; la deuxidme - un
passage exploitd dans le sens de la fissure verticale; sa longuer fait 2,8 m, sa hauteur est
egale d 2,5 m et sa largeur - d 0,8 m. Les parois du Passage Sup6rieur sont humides,
couvertes de cro0te de calcite, surtout - dans la 2e partie Srds de la fissure). En outre. ir
cause de l'6troitesse du passage, ses parois sont fort polies par les gens - certains secteurs
sont devenus m6me brillants. Sur les parois, surtout - sur les surfaces horizontales, il y a
beaucoup de suie. Le Passage Sup6rieur d6bouche dans la Salle Eloignde dans I'endroit de
la jonction des parois nord-est et nord-ouest, du m6me c6t6 que le Passage Inferieur.

CHAPITRE II
LA DESCRIPTION DES PEINTURES

La description des peintures a 6te faite conformdment au plan de la grotte (fig.28,
29); c'est pour ga que nous ne mentionnons puls la situation des figures et des
compositions par rapport d I'entr6e dans la grotte ou dans une salle. Dans la description
des peintures on cite, tout d'abord, les informations sur la paroi (le plafond) ou elles sont
situ6es et sur le type de sa superficie: la hauteur de la paroi, la pr6sence des saillies, des
niches, des fissures; le caractdre de la transition de la paroi en plafond et en plancher,
I'inclinaison de la paroi (positive ou n6gative); le type de concrdtions; les perturbations
mdcaniques de la surface.

Ensuite, on montre la superficie occup6e par les peintures; leur disposition dans le
relief de la paroi, la distance i parfir du plancher jusqu'aux premidres peintures, le nombre
de peintures et leur position mutuelle; la couleur des peintures; les dimensions des figures
et leur conservation.

La notion principale est exprim6e par le terme "peinture" ("figure") qui signifie
n'importe quelle image ayant une forme ddfinie (m€me - le point). Ce sont le fragment,
l'6l6ment, le d6tail en tant que composants qui peuvent faire partie de la peinture. Leur
pr6sence d6termine la figure.

On peut differencier les images de manidre suivante:
l) un groupe de peintures ou bien une composition;
2) une peinture isol6e;
3) un groupe de taches;
4) une tache isol6e.
Il est trds difficile de reconnaitre un groupe et une composition; le plus souvent on

le fait par intuition. Un groupe de peintures est d6termin6 comme la combinaison dans
I'espace des images qui ne sont pas li6es I'une d I'autre.

La notion de la "composition" sous-entend obligatoirement I'unit6 s6mantique, la
"mythogtamme" ou bien, la "formule graphique".
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La Grande Salle comprend la plus grande partie de peintures (fig.28). Il est d
mentionner que la plupart d'entre elles se trouvent dans un mauvais etat et la majeure
partie n'est pas conserv6e du tout, parce que les peintures avaient 6td ex6cut6es sur la
crofite ancienne de calcite (de gypse) (cf. Annexe 2) qui s'exfoliait d'une manidre intense
sous I'influence des facteurs anthropogdnes. En outre, une partie de peinfures de cette salle
peut 6tre couverte de concrdtions de calcite.

Le premier goupe de peintures (fig.30) est situ6 dans I'endroit de la transition du
Couloir Principal en Grande Salle. Les peintures sont ex6cut6es sur une dalle plane d
I'inclinaison ndgative. Ses dimensions' sont suivantes: la longueur - 0,92 m, la hauteur -

0,76 m. La surface de la dalle est r6gulidre, couverte de crofite de calcite fonc6e. La
superficie occupde par les peintures est 6gale d 0,70 x 0,48 m. Les peintures sont situ6es
au centre de la surface. La distance d partir du plancher jusqu'i la premidre figure compte
1,96 m.

La premidre peinture en forme de ligne brisde est ex6cut6e en ocre noire, sa
longueur est 6gale d l8 cm, la largeur des lignes - A 0,5 cm (fig.30, l).

La deuxidme peinture, celle du mammouth, est situ6e e 10,5 cm d droite et un peu
plus haut de la premidre (fig. 39,2). La longueur de la figure est 6gale d 31 cm, la hauteur
d26 cm; elle est exdcut6e en ocre. Le mammouth est orient6 vers le nord, en sens inverse
de I'entrde de la grotte. A cause de I'exfoliation de la crotte calcaire la figure est
endommag6e, en particulier, la partie antdrieure du ventre, les ant6rieurs, I'encolure.

La troisidme peinture se trouve i 6 cm de la deuxidme; elle est rouge (fig.30, 3).
Les dimensions approximatives: la longueur est 6gale d 22 cm,la hauteur - d 29 cm. La
figure est fort d6t6riorde par les couldes d'eau, aussi qu'd cause de I'exfoliation de la crofite
calcaire (il est ir noter que la nouvelle cro0te a apparu au lieu de I'ancienne). Nous
supposons qu'autrefois dans cet endroit se trouvait une figure analogue d la deuxidme
image (mammouth?).

Sur la paroi nord, prds du passage 6troit, sur les surfaces des terrasses sont
dispos6es deux taches rouges (a). Elles se situent en face du pemeir gxoupe, d 5,4 m de lui,
ir la hauteur 1,8 m du plancher. Les taches sont exdcutdes sur la cro0te de calcite, d la
distance de 38 cm I'une de I'autre. La premidre tache est longue de 5 cm et large de 2 cm;
la deuxidme - de 13 et de 2,4 cm.

La paroi A (frg.29) est longue de 18 m et haute d'un mdtre d, 4,2 - 4,5 m. Sa
transition en plafond (la semi-vo0te) est beaucoup plus prononc6e dans la partie est (A
gauche). La morphologie de la paroi est d6termin6e par 3 fissures horizontales dont la
profondeur est 6gale e 0,3 - 0,4 m et par 4 fissures verticales dont la profondeur atteint 3
m et la hauteur - 2 m. Prds de la paroi on voit un lac d6ssechant; sur la distance de 8 m,
dans la partie nord de la paroi, se trouvent parfois des blocs. Dans les endroits de
I'intersection des fissures horizontales et verticales de la niche, la paroi et le plancher
forment un angle droit.

Prds du lac, la paroi est couverte de nouvelles concr6tions calcaires; on les voit
aussi ir 8 m du bord nord de la paroi. La partie inf6rieure de la paroi est couverte de
concrdtions calcaires de fagon plus intense. Le deuxidme groupe est situ6 d la distance de
4,4 m du Couloir Principal et de 6,3 m - du premier groupe de peintures.

- 
Nous indiquons les dimensions maximales.
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Il est dispos6 sur la paroi, sur la semi-vofitre et sur la vofite (le plafond).La

hauteur maximale du plafond compte 2 m. La paroi couverte de peintures a une faible
inclinaison ndgative; la surface est couverte de calcite ancienne. Parmi les plus "jeunes"
formations on observe de petites cr6tes hautes d'un mdtre; certaines d'entre elles
s'exfolient. La partie inferieure de la paroi est couverte de couche de mondmilch. Les
peintures occupent la superhcie de 2,7 x 1,6 m.

La deuxidme groupe d'images est plus complexe; les peintures sont ex6cut6es en

ocre rouge et noire. Nous n'avons pas pris les calques du groupe tout entier, en nous

limitant d'une peinture et de 3 fragments (fig. 31). La hauteur minimale des figures i
partir du plancher est 6gale d 1,2 m,la hauteur maximale ' d2,l m.

Le groupe comprend 8 peintures mal conserv6es et quelques fragments. La
premidre figure ex6cut6e en ocre noire est situ6e verticalement (c'est une sorte de serpent).

Elle est presque illisible. Les lignes sont larges de 1,1 d 1,5 cm, longues de 0,18 m; la

largeur de la figure est 6gale d0,22m.
La deuxidme peinture se trouve d 37 cm de la premidre; elle est aussi fort

d6t6rior6e. Ce sont des lignes verticales paralldles de couleur noire. On observe 8 lignes;
peut - 6tre, elles ont 6t6 plus nombreuses (10 ou 1l), puisque lapartie centrale d'image est

endommagde.
La troisidme peintwe commence d la distance de 7 cm vers le sud-ouest; ce sont

les lignes horizontales larges de 0,6 d I cm situdes perpendiculairement aux prdcddentes.

La partie sud-ouest du groupe est la plus d6t6rior6e, c'est pour ga qu'il est difficile de dire
quelle est la longueur de chaque ligne. La longueur maximale des lignes conserydes est

6gale d 36 cm. On observe nettement 13 lignes. Tout en haut se trouve la quatridme

peinture - deux petites lignes noires qui forment un angle avec les lignes pr6c6dentes. Au

centre, elles sont couvertes de petite crdte calcaire. A la distance de 8 cm de cette image,

sur la vofite, se trouve la cinquidme peinture composde de 5 lignes paralldles de couleur

rouge (elles sont aussi paralldles aux lignes horizontales noires sur la paroi). Leur largeur

est egale d 2-3 cm, leur longueur maximale atteint 85 cm. L'ocre est conserv6e sur la

cro0te ancienne de calcite, partiellement 6caill6e, ce qui rend difficile la lecture correcte

de la 5e. dernidre ligne. A 10 cm vers le nord-ouest de cette ligne se trouve une tache de

I'ocre. La demidre ligne sud-est a une saillie harmonieuse de 2 cm d la distance de 23 cm

de son bout, ce qui lui donne I'aspect de claviforme. Plus prds vers le sud, e 15,5 cm de la

quatridme ligne, se situe la sixidme peinture en ocre rouge. Son diamdtre maximal est 6gal

ir 1l cm, au centre se trouve un cercle (le diamdtre compte 6 cm) autour duquel on voit 3

taches ovalaires, longues de 5 cm environ et larges de 2,3 cm (fig. 3 1 , I ). La peinture avait

6td ex6cut6e sur la crofite ancienne de calcite qui s'est exfolide au centre. A 4 cm. d'elle,

plus prds vers la paroi, on voit quelques petites taches rouges (ftg.3l,2). Elles sont aussi

situ6es sur la crotrte ancienne de calcite et, i en juger d'aprds la conservation des contours,

ne sont pas les fragments de la peinture ddgrad6e. Plus prds vers le nord d partir du cercle,

on observe une raie noire longue de 4l cm qui touche d peu prds la tache ovalaire de la

sixidme peinture (frg. 31,4). Elle est appliqude sur la cro0te ancienne; son bord supdrieur

est d6t6rior6. A la distance de 13 cm du bout sup6rieur, la raie est travers6e par un trait

rouge (fig. 31,3) long de 19 cm et large de 1,8 cm qui forme 3 lignes l6gdres d'un c6t6.

Evidemment, il s'agit des traces du copeau avec lequel on appliquait la couleur.
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A la distance de 51 cm vers le nord d partir de la 6e peinture, on remarque les

fragments de 4 lignes noires. Dans la partie nord elles sont endommagdes d cause de

I'exfoliation de la cro0te de calcite. La longueur maximale des fragments conserv6s est

6gale d 33 cm environ, la largeur oscille entre 0,5 et 1,8 cm, les contours sont nets. Il est

probable que les 4 premidres figures situ6es sur la paroi et ex6cutdes on ocre noire, aussi

que la 5e et la 6e peintures, soient li6es. Quant aux lignes rouge et noire, aux petites

taches rouge6tres et aux lignes paralldles noires, il est assez difficile de les rapprocher d la

composition.
A la distance de 1,8 m vers le sud-ouest i partir de la troisidme figure du groupe 8,

on observe une niche, exploit6e dans le sens de la fissure verticale. Dans cette niche se

situent les taches informes de couleur rouge, peut-6tre, les fragments de peintures (groupe

3). La conservation est trds mauvaise, une partie de fragments est couverte de concr6tions

calcaires qui sont fort gdt6es par les fissures menues. Les fragments se trouvent d la

hauteur de 1,6 m du plancher.
La seconde niche pareille est situde d 4,24 cm vers le sud-ouest d patir du groupe

3. Dans cette niche on voit le 4e groupe qui se compose de 3 fragments de peintures

rouges. Ils commencent ir la hauteur de 1,28 m d partir du plancher et occupent la

superficie 6gale d 45 x 30 cm. Il s'agit de 3 lignes - une ligne horizontale et deux lignes

verticales. Les peintures sont trds d6grad6es d cause de la d6t6rioration de la cro0te

calcaire. Les lignes verticales sont larges d'un centimdtre environ; la ligne horizontale - de

2 cm. elle est trds nette sur une 6tendue de 4 cm.
La troisidme niche se trouve dans la partie est de la semi-vofite. On observe ici le

5e groupe de peintures de couleur rouge qui se compose de 5 lignes paralldles situ6es en

diagonale par rapport d I'axe de la niche. Les lignes sont larges de 1 d 1,5 cm. Quant ir la

longueur, il est impossible de la d6terminer d cause de la mauvaise conservation des

peintures. La ligne la plus proche vers I'ouest est la moins conservde. Au fond de la niche,

it26 cm de son bord, se trouve une tache de I'ocre qui repr6sente un fragment de peinture.

Les figures se situent d la hauteur de 2,5 m du plancher. La crofite de calcite avec les

peintures est trds d6t6rior6e; I'exfoliation se produisait par fragments isol6s. La paroi ouest

de la niche est couverte de grand nombre de nouvelles concrdtions calcaires.
A la distance de 6,5 m vers le sud-ouest d partir du second groupe de peintures on

voit la plus grande niche de la paroi A. Dans cette niche et un peu plus prds vers le sud-

ouest se situe le 6e groupe de peintures de couleur rouge qui se compose de 13 signes et

fragments de figures (fig.32). La surface de la paroi dans la niche et une partie de la paroi

A sont abondamment couvertes de concr6tions calcaires et de crofite de mondmilch. La

largeur de la niche est 6gale d 90 cm, la hauteur - d 1,7 m; dans sa partie est, sur la paroi, ir

la distance de 0,9 m d partir du plancher on observe les traces de I'ocre (elles n'ont pas 6td

mises en calque). De I'autre c6t6 de la niche, d la hauteur de 0,81 cm se trouvent 4 signes

et 2 fragments qui occupent la superficie de 22 x 30 cm. Les peintures sont appliqudes sur

la calcite ancienne et couvertes de mince couche interm6diaire de mondmilch. A la

hauteur de 1,34 m on voit un fragment de peinture (fig.32,1); plus bas - un signe en forme

de S (fig.32,2),lalargeur de ligne compte 2 cm. Encore plus bas, ir la distance de 7,5 cm,

se situe un signe ovoide (5,3 x 3,7 cm) (frg.32,3); i deux centimdtres plus prds vers I'ouest

on observe une ligne verticale longue de 26,5 cm et large d'un cm environ. Sa partie

sup{rieure est 6paisse et sa partie inf6rieure forme une courbure (ir gauche) (fig.32,4). A

24



16 cm du signe ovoide se situe une claviforme (fig. 32,5) qui serait poursuite d'une petite

ligne plac6e plus bas (fig. 32,6).Il est possible que les signes et les fragments susdits

forment une seule composition; de toute fagon, la relation mutuelle entre les figures 2,3 et

4 est incontestable.
Les fragments de la peinture situ6s hors de la niche font partie du mdme groupe.

Sur la paroi verticale couverte de concr6tion calcaire, sur la superficie de 80 x 90 cm, ir la

hauteur de 0,85 d 1,6 m on observe des taches (frg.32,7,9,13) et des lignes (fig. 32,8,10,

11, 12). Deux lignes attirent surtout notre attention (fig. 32, 11, l2): la premidre

(inf6rieure) est horizontale et la deuxidme forme un angle avec elle. Il est ir remarquer que

ces lignes sont devenues visibles aprds I'exfoliation de la cro0te (de mondmilch) qui les

couvrait partiellement (m6me, de nos jours). Nous p6chons par la base en estimant que ces

lignes sont les fragments d'une (on bien des) peinture(s). Ces figures sont, plut6t,

partielles ou bien, il s'agit d'un groupe de signes. La paroi B haute de 6 m forme avec le

plancher un angle presque droit. Elle est divis6e en 2 parties (B/l etBl2) par un creux de

!,2 - 2 m situ6 sur 4,3 m. Ce creux est rempli de blocs dont le plus grand a les dimensions

suivantes: 2 x I,4 x 1,7 m.
Lo paroi B/1 (cf. frg. 29) est longue de 8,3 m. Dans sa partie sup6rieure elle est

travers6e par 4 fissures verticales. La partie inferieure a une faible inclinaison positive et

repr6sente les superficies utiles d I'application des peintures.

Elle est s6par6e de la partie sup6rieure par une petite corniche surplombante, d la

hauteur & 1,7 it2,5 m.
Ia paroi est couverte de plusieurs inscriptions r6centes de couleur rouge. Les

restes de I'ocre ancienne se trouvent sous la crofite de calcite 6paisse de I ou 2 mm.

La paroi B/2 (cf. ftg.29) est longue de 7,6 m. Elle a une corniche surplombante de

la m$me lougueur dont la hauteur dans la partie sud compte I m et dans la partie nord I,6

m. Sur la surface inf6rieure de la corniche, d la hauteur de 1,3 m, on observe une tache

rouge (b). A la fin du Couloir Sud, sur la semi-vofite, d la hauteur de 1,8 m se trouve une

tache rouge 5 x 3 cm (c); la distance d partir de I'extr6mit6 sud du couloir jusqu'd la tache

est 6gale d 0,7 m. A la distance de 20 cm vers le sud d partir de la tache on voit une petite

cr€te de calcite dont la partie (10 cm) centrale s'est exfoli6e. Dans cet endroit on observe

nettement une peinture rouge sous la calcite.
La paroi C/2 (cf. fig.29) est longue de 16,3 m environ. Elle a deux grands creux

s6par6s par une petite terrasse. A la hauteur de 1,5 - 1,8 mdtres elle prend I'inclinaison

n6gative. Sur le plancher il y a beaucoup de blocs. En bas, on observe une surface

couverte d'inscriptions modemes bleues et noires. Dans certains endroits, la superficie de

la paroi est couverte de concr6tions calcaires d6truites et de cro0te. On remarque

I'exfoliation des crOtes calcaires. Dans la partie nord de la paroi Cl2 se trouve un grand

nombre de peintures ex6cut6es en ocre rouge; probablement, les peintures noires y

existaient aussi.
A la distance de 2,I m d partir de I'extr6mit6 nord-est du secteur Cl|, i la hauteur

de 1,64 m, sur la semi-vofite se situe une tache rouge (d), 8 x 4 cm (sur la crofite de

calcite).
Les fragments de peintures rouges sont situ6s d la distance de 3,6 m de la m€me

extr6mit6, d la hauteur de 2,05 m (groupe 8). Les peintures sont ex6cut6es sur la crofite de

calcite. C'est la tache (0,5 x 0,3 m) qui est le mieux conserv6e. Les figures sont d6graddes
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d cause de I'exfoliation de I'ocre. A la distance de 4,2 m d partir du commencement de la

paroi et 0,72 m d partir de I'image pr6c6dente, sur la semi-vofite, d la hauteur de 1,4 m et

sur la superficie 6gale i 1,5 x 1,6 m on voit 14 taches rouges en forme de deux arcs

(groupe 9). Dans la partie inferieure se trouveut 3 saillies color6es de calcaire sur

lesquelles se sont form6es de petites stalactites ressemblant au sein. Les gouttes d'eau

tombent de deux stalactites. Le premier arc (petit) se compose de 6 taches, le second - de

8 taches. Au - dessus de ces ilcs, pelpendiculairement, se situe une tache allong6e (10 x 3

cm). Les taches inf6rieures et une tache sup6rieure ont la couleur la plus voyante; les

autres taches sont mal conservdes.
A la distance de 10 cm, en diagonale d partir de la tache sup6rieure, se trouve une

tache amorphe de couleur rouge qui est trds mal conserv6e (e). A droite de la tache

sup6rieure, d la distance de 1,53 m, sur la semi-vo0te (sur la cro0te) on observe encore

une tache rouge (i), 60 x 28 cm, ddgrad6e i cause de l'6caillement de I'ocre. Nous n'avons

pas apergu les d6t6riorations rdcentes et au pemier coup d'oeil, on a eu I'impression qu'il

s'agisse de I'image d'un animal tourn6 d droite (?).
A la distance de 2.25 m de la tache au-dessus des arcs, d la hauteur de 2,4 m, sur la

semi-vofite; dans une petite niche se trouve une image anthropomorphe (h) longue de 18,2

cm et large de 9 cm environ (fig. 33). La t6te est large de 2,'l cm, sa partie sup6rieure est

absente; une mince ligne longue de 10 cm se separe d gauche de la tOte. Les bras sont

6cartds; en bas on voit les lignes droites de la m6me longueur (I,5-2 cm) qui d6signent les
jambes et le phallus.

Sur la saillie du rocher qui s6pare deux niches, d la hauteur de 1,38 m, on observe

les restes de I'ocre en forme d'une tache amorphe (i) qui occupe la superficie 6gale d 20 x

15 cm couverte de concrdtion calcaire. Sur la m6me saillie, d la hauteur de 1,5 m, sur la

semi-vofite, sur la crofite se trouvent 3 images qui forment le groupe l0 (fig. 34). Elles

occupent la superficie de 1,2 x 4 m. L'image inferieure repr6sente la pointe. Elle est mal

conserv6e, surtout - la hampe. A droite, d 5-8 cm de cette image et d la hauteur de 15 cm

d'elle on remarque les restes isol6s de I'ocre. La seconde pointe se trouve au-dessus de la
premidre d 0,66 m; elle est partiellement recouverte de concr6tion calcaire. Les lignes sont

larges d'un centimdtre environ. Plus haut, d la distance de 12 cm de cette image se trouve

une silhouette d'animal toum6 d droite. Les figures sont s6par6es par une fissure

horizontale. La figure d'animal est ex6cut6e sur la crofite, sa longueur compte 24 cm, sa

hauteur - 17 cm. L'image n'est pas trds bien conserv6e, cependant, on voit nettement les

post6rieurs et les ant6rieurs, aussi que la trompe baissde.
A 0,3 cm vers le nord i partir de I'extr6mit6 de la pointe inf6rieure, sur la mOme

hauteur, on voit se conserver un petit secteur de la crofite calcaire de couleur foncde sur

laquelle se trouvent des traits nets noirs (k) larges de 1 - 1,5 cm.
Cet exemple prouve que I'exfoliation de gypse avait eu lieu presque sur toutes les

parois de la Grande Salle ce qui a abouti d la ddgradation de la plupart des peintures

paldolithiques. Cette circonstance doit 6tre prise en consid6ration pour le compte des

figures dans cette salle.
A la distance de 1,39 m vers le nord d partir de la pointe inf6rieure du groupe 10,

sur la semi-vofite, on a apergu une image d'animal (l) mal conserv6e, exdcutde sur la

croirte de calcite. Elle se trouve d la hauteur de 1,67 m; sa longueur est 6gale d 28 cm, sa

hauteur - d 20 cm (fig. 35) L'image est situ6e en diagonale par rapport au plancher. La
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figure est ex6cut6e de I'ocre rouge qui dessine la silhouette. La conservation est mauvaise.

La t6te est presque absente; les pieds des post6rieurs ont la forme "de soulier" (?) et les

pieds des ant6rieurs sont courb6e en arridre.
Plus prds vers le nord i partir de cette peinture, sur la distance de 1,5 m, la cro0te

de calcite sur la surface du calcaire est absente et dans certains endroits on observe les

microtraces de I'ocre (groupe 11) conserv6es dans les microcavernes du calcaire.

La paroi C/3 (cf. fig. 29) est longue de 17 m environ; elle a une inclinaison

n6gative. A la base de cette paroi le plancher est couvert d'argile; il y a beaucoup de gros

blocs. La paroi est travers6e par les fissures verticales dans lesquelles on voit se former

plusieurs niches et terrasses.
A la distance de 4,7 m la paroi est plane, ensuite apparait une l€gdre d6pression

progressive. A 1,1 cm de son extrdmit6, d la hauteur de I ,3 - 1,4 cm d partir du plancher se

irouvent les taches rouges (le groupe 12). Elles occupent une partie de la paroi verticale et

de la semi-vofite. Sur la surface de 1,7 x 0,9 m on observe 17 fragments de peintures ou

bien, de signes exdcutds sur la cro0te de calcite. Dans la partie nord du groupe (de la

composition?) se trouvent 3 lignes horizontales larges de 1 cm et longues de 47 cm- A

droite, un peu plus bas, se situent 3 lignes verticales de trds mauvaise conservation. En

haut on voit 2larges lignes (elles atteignent 3 cm) dont une est verticale et I'autre a une

forme de f . Dans la partie sud du groupe sont dispos6es 4 lignes droites, verticales ou un

peu inclin6es, une ligne horizontale, une ligne en forme de I'angle et deux taches assez

informes situ6es sur les petites saillies.
A 4,6 m du groupe 12, i hauteur de 1,36 m, on voit sur les saillies de la paroi 2

taches d'ocre - c'est le groupe 13. Les dimensions de lapremidre tache sont dgales d 14 x 6

et de la deuxidme - e 10 x 8 cm.
Plus loin, d la distance de 1,35 m de la seconde tache, ir la hauteur de 1,65 m, sur

la paroi sud de la fissure verticale se trouve une ligue verticale (m) longue de 11 et large

de 3,4 cm, ex6cut6e sur la crofite de calcite. Plus prds vers le nord, on voit sur la paroi

encore quelques taches d'ocre - ce sont les fragments de figures fort d6t6rior6es (groupe

l4). A 1b,5 m du commencement de la paroi C/3, au centre du bloc calcaire saillant (0,8 x

0.5 m) couvert de cro0te de calcite, d la hauteur de 1,2 m se trouve une image rouge (n)

qui ressemble i la trace de la patte d'oiseau (fig. 36). Sur I'extr6mit6 inferieure du bloc on

observe aussi les traces d'ocre.
Dans I'endroit de la transition de la paroi C/3 en Impasse Nord III, sur la paroi

ouest de la fente, ir la hauteur de 1,25 m au-dessus de I'encombrement de blocs, on pergoit

une tache d'ocre (0) aux contours diffus 6gale d 9 x 5 cm.

La paroi G (cf. fig.29) est longue de 8,8 m et verticale jusqu'd la hauteur de 3 -

3.5 m. Qa et ld, prds de la paroi on voit des blocs. La paroi forme un angle de 90" par

rapport au plafon-d. Sur le plafond un peu inclin6, ir 1,5 m de I'extr6mit6 nord de la paroi, ir

la-hauteur de2,9 m ir partir du plancher se trouvent 2 taches rouges (le groupe l5). La

premidre est 6gale d20 x 9 cm, la deuxidme - d24 x 10 d 11 cm. Elles sont distantes I'une

de I'autre ir 12 cm. Il est probable que ce soient les fragments de silhouettes. C'est le

second exemple de la disposition des peintures au plafond de la Grande Salle.

A 2,8 m de I'extremit6 nord de la paroi G, i la hauteur de 1,5 m, sur la paroi d

I'inclinaison ndgative on voit une tache rouge (p) ex6cut6e sur la crofite de calcite.
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La paroi D (cf. frg. 29) longue de 6 m environ est repr6sentde par les blocs de
calcaire situ6s horizontalement et s6par6s I'un de I'autre par des fissures profondes; les
fissures verticales sont moins profondes. La hauteur de la paroi est 6gale d 2,3 m environ.
Le plancher est argileux, avec de gros blocs. La transition de la paroi en plafond est
progressive. Les peintures du groupe 16 sont situ6es dans la partie est de la paroi, sur la
semi-vofite (fig. 37). Les images rouges sont appliqu6es sur la crofite de calcite et
partiellement couvertes de cette cro0te (de crOtes?).

C'est au-dessous de ce groupe qu'on a cr€e une fouille de recherche III. Le groupe

est situ6 ir la hauteur de 1,45 - I,7 m. La superficie occupde par les peintures est 6gale d
1,5 x 0,65 m. La partie est du groupe est form6e par deux taches, i toute dvidence, les
fragments de peintures. La tache sup6rieure est 6gale d 8 x 6,5 cm et la tache inf6rieure - d
8 x 7 cm; elles sont distantes de 12 cm. Ensuite on voit des lignes verticales, paralldles et
parfois - sinueuses larges de 1,2 - 1,4 cm et longues de 50 cm. Ces lignes peuvent 6tre
divisdes en 2 groupes. Le premier comprend 11 lignes. Dans la partie sup6rieure, entre la
7e et 8e lignes, la 9e et 10e lignes (de droite i gauche) on observe les traces de |ocre.
Aprds la 1le ligne va une grande tache de I'ocre (10 x 5,5 cm). Plus haut, on remarque un
fragment, 6videmment, les restes de la figure d'animal.. Plus prds vers I'ouest commence
un groupe de 8 lignes. Si I'on compte les lignes de droite d gauche, entre la 2e et la 3e on
verra de I'ocre (les traces de 3 lignes verticales de trds mauvaise conservation) et aprds la
8e ligne - une tache de I'ocre (4 x 3 cm) sur la crofite de calcite. Nous prdtendons qu'il
sagit de I'unit6 de composition entre les lignes et les taches de I'ocre.

A la distance de 0,7 m i partir des lignes, sur le plafond, on observe les taches de
I'ocre (le groupe 17) qui occupent la superficie de 97 x 80 cm. Les peintures qui se
trouvent ir la hauteur de 1,75 - 2,05 cm ont 6t6 appliqu6es sur la cro0te de calcite.
Actuellement, on a enregistr6 8 taches de differentes formes; certaines sont repr6sent6es
par les traits. C'est le trait d I'est, long de 40 cm et large de 3,5 cm. qui est le mieux
conservd. La largeur de deux autres lignes oscille entre 1,8 et 3,5 cm. Il est dvident qu'un
lien de composition existe entre les peintures dont il ne reste que les fragments decrits.
Peut - 6tre, existe - t - il le lien avec les peintures du groupe 16... n faut envisager I'unitd
dventuelle de ces groupes.

La paroi E (cf. frg.29) est longue de 4,8 m. Elle a une inclinaison n6gative; ir sa
base on voit un petit lac. A la hauteur de 0,75 m se trouve une niche large de 1,6 m, haute
de 0,6 m et profonde de 1,8 m. Le plafond est couvert de calcite; sur la superficie 6gale d
1,15 x 0,85 m sont ex6cut6es les lignes rouges (le groupe 18): deux groupes de lignes
paralldles situ6s perpendiculairement I'un par rapport i I'autre.

La conservation est mauvaise, les lignes sont couvertes de suie et ir peine lisibles.
La paroi J (cf. frg. 29) est longue de 15,5 m; sa majeure partie a une faible

inclinaison ndgative. A la hauteur de 1,3 - 1,7 m on voit une corniche. Il y a une niche qui
est, d vue, profonde de 4 m. Le plancher le long de la paroi est argileux, dans la partie sud
- est il est couvert de blocs. Dans la fissure (dans la partie nord-ouest de la paroi) sur la
semi-vo0te, d la hauteur de 2 m il y a une s6rie de traits verticaux paralldles un peu

inclinds d droite dans leur partie sup6rieure (le groupe 19) qui occupent la superficie de 80
x 43 cm. Ces traits sont au nombre de 10, cependant, ils peuvent 6tre plus nombreux parce
qu'ils sont recouverts de couche assez 6paisse de concrdtion calcaire. Leur longueur
maximale est 6gale d 30 cm, leur largeur - a 1,5 cm. Plus bas et plus prds vers le sud-est, it
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la distance de 3,45 m environ, sur la superficie inferieure se trouve une image rouge (r)

appliqu6e sur la cro0te de calcite. Sa hauteur au-dessus du plancher est 6gale d 0,98 cm; la
longueur compte 20 cm et la hauteur maximale - 16 cm. Il s'agit de la silhouette d'un
mammouth (?) tourn6 ir droite; la trompe est 1ev6e, les jambes sont longues et
improportionnelles. Il est diffrcile de juger de cette peinture parce qu'elle est fort
d6t6rior6e d cause de I'exfoliation de la crofite calcaire.

Ensuite, d la distance de 4,65 m de la figure pr6c6dente, sur la face inferieure de la
comiche, d la hauteur de 1,3-1,8 m on voit les fragments mal conserv6s des peintures
ex6cut6es en ocre (le groupe 20) qui occupent la superficie 6gale i 80 x 30 cm. Le
fragment le plus voyant est recouvert de concr6tion calcaire. Sur la m6me corniche, dans
la fissure qui la traverse, d la distance de l,l5 m d partir du groupe 20, dlahauteur de 1,15
m, sur la superficie de 70 x 45 cm on observe les microtraces de I'ocre rouge (s);

6videmment, il s'agit d'une peinture isol6e. Il est d noter que la croCrte de calcite sur cette
surface est compldtement d6truite. Sur le prolongement de la corniche, sur la superficie
inclin6e vers le plancher, i la hauteur de l,l2 m on pergoit une crottte ancienne de couleur
fonc6e sur laquelle est conserv6e une figure isol6e rouge (t) qui ressemble ir la tdte de
cheval. La d6tdrioration de la crofite calcaire a abouti d la d6gradation de I'image. A la
distance de 28 cm vers le sud-est d partir de cette image, d la hauteur de 1,1, sur la m€me
corniche se trouvent les taches de I'ocre qu'on observe sur une 6tendue d'un mdtre (le
groupe 2l).

La paroi H (cf. fig. 29) est longue de 3,95 m et haute de 1,6 d 2.2 m. Elle se
transforme progessivement en plafond en formant une semi-vo0te. A la base de la paroi

on voit un amas de blocs. Plus prds vers le sud-ouest, d la fin de la paroi, sur la croitte de

calcite se trouve une tache rouge (u) (18 x 14 cm).
Sur le plafond, a l,l5-1,9 m de la paroi, on voit les taches d'ocre rouge (le groupe

22) lloignies de I'amas de blocs d 1,4 m. L'ocre avait 6t6 appliqu6e sur la crofite de gypse

fonc6e qui s'est d6t6rior6e consid6rablement; dans certains endroits elle est compldtement

exfolide. La conservation des fragments est mauvaise.
Plus haut, en donnant la description de la grotte, nous avons d6ja signald qu'au

centre de la Grande Salle se trouvait un remnant sur lequel 6taient appliqudes les autres
peintures.

La paroi I repr6sente la partie sud-ouest du remnant de rocher; sa longueur totale

est 6gale d 15 m. La paroi est divis6e en 3 secteurs (Vl, V2, V3), puisque le segment

saillant du remnant qui se trouve au centre est s6par6 du rocher principal par une fissure

formant un passage 6troit.
La paroi Ul (cf. fig.29),longue de 2 d2,2 m, est verticale, surtout-dans sa partie

inferieure, jusqu'd la hauteur de 0,6-0,8 m. Ensuite, les strates forment de petites corniches

d la faible inclinaison n6gative.
La paroi est couverte de crotte de calcite, de suie, dans certains endroits - de

couche de mondmilch dont l'6paisseur est 6gale i I mm. Le plancher est r6gulier, argileux;

il forme un angle droit avec la paroi. A I'extr6mitd du plafond du passage 6troit, ir la

hauteur de 1,9 m on voit une tache d'ocre (v) dont les dimensions comptent environ 8 x 6

cm. La conservation est mauvaise, les contours sont diffus'
La paroi I/2 (frg.29), longue de 6,45 m jusqu'd la hauteur de 1 m, est plane,

venicale; elle a une faible inclinaison n6gative dans sa partie sup6rieure. Plus haut, les
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strates dont l'dpaisseur compte de 20 i 30 cm forment de petites corniches. La partie
inf6rieure des strates forme un crerx dans le rocher et la partie sup6rieure - un ressaut, les
angles d'inclinaison sont differents.

A la hauteur de I,5-1,7 m on observe dans la paroi deux claire-voies explordes
dans le sens des fissures verticales qui donnent sur la fente int6rieure.

Au bas de la paroi, i la distance de 1,23 m i partir de son extremit6 sud-est on voit
commencer une composition ex6cut6e en ocre rouge - le groupe 23 (ftg. 38). Les
peintures sont appliqudes sur la calcite et recouvertes de crofite de mondmilch. Elles se
situent d la hauteur minimale de 8 cm et maximale - de 1,5 m et occupent la superficie
6gale d 1,5 x 1,65 m.

Au bas de la composition se placent les lignes verticales ou un peu inclinees.
Elles sont au nombre de 27 (y compris toutes les lignes conserv6es et les

fragments).
Ce sont 2 groupes qui sont les mieux conserv6s: le premier comprend 7 lignes

(inclin6es) et le deuxidme (d gauche) - 6 lignes. Les autres lignes ne sont que
fragmentaires. Toutes les peintures sont couvertes de couche de mondmilch. C'est la
figure d'un animal qui occupe dans cette composition une place centrale. Elle est longue
de 25 cm et haute de 10,5 cm. C'est I'avant-train de I'animal qui est le mieux conserv6. La
tOte, l'encolure et une ant6rieure sont lin6aires (style lin6aire). Le dos de I'animal est un
peu concave, la largeur de la ligne dorsale est 6gale d 0,5 cm. La m€me ligne mince
(horizontale) traverse le milieu du corps. La ligne ventrale est large de 0,9 cm. En ce qui
concerne les particularit6s icdnographiques, il est d remarquer "le mufle de dauphin" et
I'absence de certains d6tails, tels que les oreilles, la crinidre et la queue. Il est probable que
ce fait soit li6 d la mauvaise conservation de la peinture. A notre avis, il s'agit de I'image
du cheval. Au-dessus de sa tCte e 9 cm se trouve une ligne droite inclin6e, longue de 13
cm et large de 2 cm. A la distance de 35 cm de cette ligne, un peu plus haut a droite, on
remarque une tache; 6videmment il s'agit d'une ligne de plus. Cependant elle est
recouverte de mondmilch et d peine lisible. A 7,5 cm de cette tache se trouve une peinture
en forme de serpent. longue de 18 cm, qui compte 7 (4 + 3) courbures. A 17 cm de la
figure du cheval, d gauche, on apergoit un fragment de la tache d'ocre. A droite de la
peinture en forme de serpent, i la distance de 5-7 cm, se situe une tache d'ocre et i gauche,
ir la distance de 5 cm - encore une tache d'ocre recouverte de mondmilch. A la hauteur de
1,07 m, sur la corniche d I'inclinaison n6gative se trouve une large ligne horizontale
(longue de 9 cm, large de 2,5 cm). A 10,5 cm d'elle, un peu plus haut, on remarque encore
une ligne de ce type. A la hauteur de 1,4 m, sur la 3e corniche, sous la couche de
mondmilch qui vient d'6tre d6t6rior6e on voit une tache d'ocre (14,5 x 5,5 cm). A toute
6vidence, les figures et les fragments des peintures font un tout compositionnel: la couleur
est toujours la m€me; la disposition est r6gulidre, la conservation est analogue.
L'impression de I'unit6 est renforc6e par deux taches sup6rieures qui semblent relier toute
la composition.

La paroi I/3 (cf. frg.29) est longue de 13,6 m; dans le sens de fissure - de 5,2 m
(la fissure est difficile, elle se r6tr6cie jusqu'd 0,35 m).

Dans la niche explor6e dans le sens de la fissure verticale de cette paroi la plus
dloignde au nord, ir la hauteur de 1,8 - 2,1 cm, on voit 3 taches rouges (le groupe 24).

La paroi K (cf. frg. 29) est longue de 4,4 m et haute de 2 d 2,4 m.
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La base de la paroi est encombr6e de blocs. Sa morphologie est d6termin6e par les
fissures horizontales bien explor6es et par 5 fissures verticales qui montent jusqu'd la
hauteur de 1,2 - 1,5 m. La paroi a une faible inclinaison n6gative; elle est couverte de
crofite de calcite foncde, la plus grande partie de cette cro0te s'est exfolide.

A la distance de 0,2 m de I'extr6mit6 ouest de la paroi, d la hauteur de 0,55 - 0,85
m, on observe 5 lignes verticales en ocre larges de 1,5 d 2 cm (parfois - jusqu'ir 3 cm). La
longueur de la ligne moyenne (la plus grande) est 6gale d 43 cm (fig. 39). A 15 cm de ces
lignes, d droite (vers I'ouest), se situent les restes d'une peinture trds mal conserv6e. Les
figures sont ex6cutdes sur la concr6tion calcaire et recouvertes de mondmilch. L'unit6 de
composition de ce groupe - ld ne provoque ancun doute (le groupe 25).

Dans la partie gauche de la paroi se trouve une fissure verticale au fond de laquelle
on peut voire des peintures (fig. a0). Evidemment, il s'agit de la composition (le groupe
26) qui comprend un serpent, 7 taches ovalaires situ6es successivement, I'une au-dessus
de I'autre, deux lignes paralldles horizontales, deux images en forme de cercle et 3
segments autour de lui, deux fragments des images et 4 lignes paralldles verticales. La
hauteur minimale est 6gale d 50 cm (le serpent) et la hauteur maximale - ir 1,35 m (les
lignes verticales). "Le serpent" est long de 26 cm, large de 12 cm; il a 13 (7 + 6)
m6andres. La crotrte de calcite sur laquelle est ex6cut6e la peinture est fort d6t6rior6e. Les
lignes sont larges de 0,9 d 1,4 cm; aux bouts - de 0,6 ir 0,7 cm. Les taches ovalaires sont
allong6es dans le sens horizontal; leur longueur est 6gale d 4,5 cm, leur largeur - d2,5 cm,
(parfois - d 2 cm). La distance entre elles compte (du haut en bas): 3,7; 3,2; 3,6; 3,3;3,6 et
3 cm. A droite de la tache inferieure (vers I'ouest), i la distance de 2,2 cm, se situe une
ligne horizontale longue de 35 cm, large de 2 - 2,4 cm. Plus bas, ir 17 cm d'elle, on
observe une ligne paralldle longue de 23 cm et large de 0,5 cm. A droite de la troisidme
tache, au bas, d la distance de 25 cm, on voit 2 fragments d'une image pareille. La cro0te
s'est exfoli6e, on n'apergoit que la partie sup6rieure du cercle. Au - dessus du serpent, ir la
distance de 37 cm, sur la semi-vo0te se trouvent 4 lignes de mauvaise conservation. Elles
sont longues de 6,5; 7 et 6,5 cm et larges de 2, l-3; 2-7; 1,8-2,7 cm. L'unit6 de
composition de ce groupe - ld ne provoque ancun doute.

Sur I'angle forme par les parois K et L, ir la hauteur de 1,9-2 m, sur la crofite de
calcite on observe quelques taches rouges de trds mauvaise conservation (le groupe 27).

La paroi L (cf. fig. 29) est presque verticale; sa longueur compte 11,9 m, sa
hauteur - 2,2-2,7 m. La paroi forme un angle presque droit avec le plancher. A la distance
de 5,8 m de I'extr6mit6 nord de la paroi on voit une terrasse; d la distance de 7,1 m -

I'entr6e en forme de trou. Dans cet endroit la fissure traverse le remnant. Elle commence d
partir du plancher; sa hauteur est 6gale d 1,62 m, sa largeur maximale - a 0,55 m et sa
longueur - d 4,5 m. Outre les peintures angulaires (le groupe 27),les images se trouvent
encore dans 3 endroits. Les taches rouges fort d6t6rior6es (le groupe 28) occupent une
superficie sur le plancher, d 2,6 m de I'extr6mit6 nord de la paroi, d la hauteur de 1,7 m.
Du c6t6 sud (d gauche de la fissure verticale), on observe dans la paroi, ir la hauteur de I
m, les peintures de trds mauvaise conservation (le groupe 29). C'est le signe en forme de
serpent situ6 horizontalement qui attire surtout notre attention (fig. 4l,l).

En entrant dans le trou, on observe sur le plafond les traces de I'ocre qui forment
des lignes (le groupe 30). Leur longueur maximale compte I2,5 cm, leur hauteur au-
dessus du plancher - 1,6 m. Plus prds vers le sud, d la distance de 2,2 m d partir du trou,
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sur le ressaut couvert de cro0te calcaire, i la hauteur de 1,6 et 1,42 m on observe les restes
de I'ocre. On a I'impression que ce sont les ressauts qui aient 6t6 color6s. A la distance de
0,9 m de la tache de I'ocre prdcddente, d la hauteur de 1,7 m, on voit encore un fragment
fort d6gradd de la peinture (le groupe 31) (fig. 41,2).

Le Passage Sup6rieure est long de 5,5 m et se compose de deux parties: une
chatidre 6troite et un passage en forme de fente. Sur la paroi nord du Passage, ir la distance
de 0,9 m d partir de son cofilmencement prds du Couloir Sud, d la hauteur de 0,35 m on
voit une ligne horizontale noire longue de 55 cm et large de 6 cm. Plus haut, on observe 4
taches noires. Ensuite, d2,2 m d partir de I'entr6e, i la hauteur de 0,68 m il y a des taches
de couleur rouge dont la plus grande compte 12 x 8 cm. A la distance de 1,1 cm d'elles, d
la hauteur de A,7 m se trouvent les restes de la peinture rouge de trds mauvaise
conservation qui occupent la superficie 6gale d 29 x 4 cm (le groupe 32).

Sur I'autre paroi du Passage se situe un trait inclin6 de couleur noire, de trds
mauvaise conservation, large de 3,5 cm environ. Au-dessus de lui, prds de la fissure
horizontale on peut apercevoir les restes de la peinture noire, puis, d la hauteur de 0,7 m,
les restes de la peinture rouge (le groupe 33).

Dans la partie ouest de la chatidre 6troite, dans I'endroit oir elle se transforme en
passage en forme de fente, se trouvent 2 taches rouges (w). La terrasse de la chatiere dans
I'endroit de sa transition en passage a la hauteur de 1 ,I7 m.Il est trds difficile de percevoir
ici les peintures et les fragments, surtout - ceux qui sont exdcutds en ocre noire, parce que
les parois sont humides, couvertes de concrdtions calcaires (de croffte). Dans I'endroit de
transition de la chatidre en passage, au niveau de la base de celle - ld, sur la paroi nord -

est on observe un trait noir ex6cut6 sur le bloc du rocher. La paroi nord - est se compose
de 5 strates du calcaire s6par6es par les fissures horizontales. Sur le bord sup6rieur de 3
strates inferieures sont ex6cutdes les lignes noires longues de 1,6; 2 et 1,8 m (du haut en
bas) (le groupe 34). Toutes ces lignes sont, sans aucun doute, mutuellement li6es: elles
mettent en relief la signification particulidre du Passage Sup6rieure dans le systdme des
rites qui ont 6t6 ex6cut6s dans la Salle Eloign6e de la grotte. Il est d remarquer la
combinaison de peintures diff6rentes de couleur rouge et noire.

La Salle Eloign6e. Les figures les plus expressives sont situ6es au plafond de la
Salle Eloign6e (cf. frg. 25). Ici, dans la partie nord, se situe "Le Panneau Rouge" (le
groupe 35). Son nom est conventionnel, parce qu'il existe ici des images noires, mais elles
sont i peine visibles; on voit, tout d'abord, une multitude de lignes et de taches de couleur
rouge voyante. Les images occupent la superficie de 8 x 2,6 m; plus loin vers le nord ir la
distance de 6,5 m on voit des taches isoldes et une ligne bris6e de 1,5 m de long. La
couleur vive des figures, les dimensions du panneau et sa position centrale au plafond de
la Salle Eloign6e nous font croire qu'il s'agit du panneau principal (frg. 42). La superficie
du plafond inclind vers I'est est couverte de concr6tions calcaires (de cro0te, de crdtes. de
stalactites). Autrefois, les peintures ont 6t6 appliqudes sur la crofite calcaire et puis, elles
ont 6t6 recouvertes partiellement de concr6tions de cette sorte - ld. Evidemment, la
ddtdrioration d'une partie de peintures est li6e avec ces concr6tions, donc, avec
I'augmentation de I'humidit6.

Deux images du "Panneau Rouge" attirent notre attention: une figure
anthropomorphe et une repr6sentation sch6matique d'un animal (fig. 42,2,8). La figure
anthropomorphe d'une femme se trouve d la distance d'un mdtre de la paroi nord-est de la
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Salle Eloign6e (fig. 42, 8). D'aprds son rxe, elle est orient6e dans le sens ouest - est (fig.

43). Les petites cr6tes calcaires couvrant la figure sont hautes de I d 1,5 cm. La figure est

un peu courte, les dimensions maximales comptentl,2 m; elle est exdcut6e dans le style

lin6aire. La peinture est fort d6t6rior6e; le bras, le sein et la jambe gauches sont mal

conservds. On voit sortir du p6rin6e 3 chaines de taches. Dans la chaine nord on compte 6

taches, dans la chaine sud - 4 taches; elles sont mal conserv6es. Il est difficile d'6tablir le

nombre exacte de taches, parce que la crofite calcaire est fort ddgrad6e, en outre, dans la

r{gion du pdrin6e la peinture est diffrrse. La repr6sentation schematique de I'animal est la

plus grande figure du "panneau". Sa longueur est 6gale d 2,3 m, sa hauteur - ir 0,6 m.

L'animal est dessin6 au profil; la largeur des lignes est 6gale d 5 cm environ. On voit 4

pattes, les cornes (les d6fenses) fort avanc6es, la queue 6lev6e. Le plancher est repr6sent6

par le triangle (frg. 44). Cette figure est statique. Nous doutons qu'elle reprdsente un

animal concret; c'est, plutdt, une image generalis6e. Une chaine de taches pareilles ir celles

qui ont 6t6 d6crites plus haut sort du poitrail de I'animal. Dans la r6gion du corps se situent

4 taches plus grandes; en g6n6ral, on en compte 26, bien que, d cause de la mauvaise

conservation des images, nous ne sachions pas si elles ne sont plus nombreuses. Si I'on

poursuit cette chaine, deux mdtres aprds, elle coincidera d la chaine de taches centrale de

la figure anthropomorphe. A notre avis, cela prouve I'unit6 de la composition de deux

figures (cf. fig.42). En outre, I'examen d6taill6 du "Panneau Rouge" fait penser ir la

composition. I1 est d noter que c'est la composition la plus grande et la plus expressive de

la grotte toute entidre et non seulement de la Salle Eloignde. La pr6sence des autres lignes

rouges ex6cut6es de la m6me manidre permet de supposer qu'il y avait ld des autres

peintures dont il ne reste que les fragments. D'ailleurs, les figures en forme de croix

situ6es dans la partie sud-est du panneau peuvent €tre inddpendantes (frg. 42, 6, 7).

Cependant, cette hypothdse est d discuter. Quant aux peintures noires du "panneau", ce

sont la figure du mammouth (fig. 42,1) et une figure en forme de serpent (frg. 42,4) qui

attirent surtout I'attention. Les fragments isol6s de peinture noire se trouvent encore, au

moins, dans 5 endroits (frg.42,3,5).
La figure du mammouth se trouve d 17 cm de la ligne dorsale du "bicorne" (fig.

42,1). Sa longueur est 6gale d 54 cm, la largeur des lignes - e 1,3 - 0,8 cm (fig. a5). Le

mammouth est repr6sentd au profil, la figure est assez statique, trds massive; la t€te est

form6e par un petit creux au plafond utilis6 en tant qu'6l6ment constitutif. La tdte du

mammouth n'est pas s6par6e du dos par une courbure bien caract6ristique; on voit la

trompe baiss6e et une seule d6fense conservde. La figure en forme de serpent se situe entre

la figure anthropomorphe et la figure d'un animal (fig. 42,4). La peinture est fort

d6t6rior6e, il ne reste d'elle que la partie centrale. Les lignes sont larges de 2 - 2,5 cm.

"Le Panneau Rouge" doit €tre 6tudi6 dans I'imm6diat. Si I'on tdchait d'dliminer les

concr6tions qui couvrent les peintures, sous cette couche on pourrait trouver certaines

images qui nous aideraient ir pr6ciser les contours des figures qui ne sont visibles que

partiellement (comme la figure en forme de serpent). "Le Panneau Noir" (le groupe 36) est

sym6trique au "Panneau Rouge", mais il est situ6 sur la terrasse suivante du plafond qui

commence d la distance de 0,3 m de la figure de I'animal. La distance d partir du bord de

la terrasse jusqu'd la dernidre figure (le parall6logramme) fait 0,3 m. Le plafond n'est pas

tellement couvert de calcite, parfois les peintures sont ex6cutdes juste sur la surface

grisfitre du calcaire. La surface occupde par les peintures noires compte ir peu prds 5,4 x
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1,56 m (fig. a6). Dans certains endroits on observe des taches rouges - 6videmment, ce
sont les fragments des images faites en ocre qui ne sont pas conserv6es. La premidre
figure, d toute 6vidence, celle du mammouth, est longue de 1,35 m et haute de 0,7 m (fig.
46,1;47). C'est une repr6sentation de contour, les lignes sont larges d'un mdtre environ. La
tete de I'animal est tourn6e vers I'entr6e dans la Salle Eloign6e. La t€te est "en forme de
coupole", la partie dorsale - fuyante; les ddfenses baisdes sont travers6es par la ligne
divis6e en deux. Les lignes multiples dans la partie inf6rieure de la figure repr6sentent, d
toute 6vidence, les pattes et la pilosit6 de I'animal. A gauche, i 0,4 m du mammouth on
voit 5 lignes paralldles courtes, de couleur noire. Entre ces lignes se situent les restes de la
peinture rouge; une tache rouge se trouve aussi prds de la tete du mammouth. La
deuxidme figure c'est un foetus anthropomorphe situd d 14 cm de la t6te du mammouth
(cf. fig. 46,2; 48). C'est une repr6sentation de contour, trds ind6cise, les lignes de contour
sont faibles, larges d peu prds de 0,5 m. A I'int6rieur du contour il y a les restes de 3 taches
(les yeux, la bouche?). La largeur de la figure au niveau des "yeux" est 6gale d 2l cm. La
peinture est un peu asymdtrique. A la distance de 7 cm du foetus anthropomorphe se
trouve la troisidme figure en forme du signe triangulaire (forme g6ometrique) avec une
ligne d I'int6rieur (fig.46,3;48). La figure est longue de 50 cm; sa ligne est large de 1,2
cm. A I'int6rieur du triangle on voit les traces de I'ocre rouge, mal conserv6es. A 0,6 m de
ce signe on observe un paralldlogramme dont le c6t6 long compte 17 cm et le c6t6 court -

10 cm (fig. 46,4;49). A I'int6rieur du parall6lograrnme se trouvent 3 lignes. A la distance
de 18 cm du parall6logramme on apergoit la repr6sentation du cheval (?) (fig. 46,5;49).
On voit bien la croupe du cheval, la ligne abrupte marquant la transition de la partie
dorsale en t6te; malheureusement, la partie inferieure de la peinture est mal conserv6e. La
figure est longue de 30 cm environ et large de 0,8 cm. Il existe un d6tail trds remarquable:
dans la r6gion du dos la peinture s'est exfoli6e et on observe ici le calcaire de couleur
naturelle (de couleur blanche). Au-dessus de la croupe du cheval, i gauche, on apergoit
une ligne noire; 6videmment, il s'agit du fragment d'une figure disparue. Plus bas, on
observe les traits de compte au nombre de 17 (cf. fig. 46,6); cependant, ils sont recouverts
de grande concr6tion calcaire, donc, ils peuvent Otre, en r6alit6, plus nombreux. Les traits
Ies plus longs comptent 3,5 cm; ils sont larges de 0,8 cm. Entre la figure du cheval et les
traits on observe les fragments des lignes noires larges d'un mdtre environ. A 0,58 m des
traits de compte se trouve une image de contour qui reprdsente, probablement, un cheval
tourn6 vers I'entrde dans la Salle Eloignde (fig.46,7;50). Cet animal a le corps massif, les
pattes raccourcies (elles sont les moins conserv6es de tous les d6tails), le mufle 6ffi16
("mufle de dauphin) et une oreille dress6e. La crinidre est repr6sent6e par le renflement de
la ligne. La queue n'est conserv6e que partiellement. La figure est longue de 60 cm et
haute de 42 cm. La largeur de la ligne de contour est 6gale d 1,5 cm.

Au - dessus de cette peinture la plus expressive du "Panneau Noir" se trouve une
figure pareille, mais elle est moins grande (cf. fig. 46,8; 5l). L'avant - train de I'animal se
situe prds de I'extrdmit6, il est recouvert de couche consid6rable de calcite. Il est, donc,
impossible d'6tablir avec pr6cision si la peinture a ete d6truite sous I'influence des
phdnomdnes naturels ou bien, si elle avait 6t6 ex6cut6e comme ga dans I'anciennet6 (le
corps sans tOte). Dans certains 6ndroits la peinture s'est exfolide et on voit le calcaire
blanc. La longueur de la figure en diagonale est 6gale d 30 cm, la largeur de la ligne de
contour - ir I cm. Nous supposons que ces dernidres figures ne soient pas li6es entre elles.
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La neuvidme figure se joint imm6diatement d deux figures de chevaux que nous

venons de ddcrire (fig. 46,9;52). Cette image est trds originale, elle peut 0tre d6termin6e

comme image de contour. On a I'impression que la t6te soit tourn6e en face, c'est peut-

6tre, d cause de cela que I'encolure est absente. La t6te est longue de 33 cm par son axe et

large de 14 cm. La tOte est "fix6e" sur le corps repr6sent6 par quelques lignes. Par

exemple, le bas de la partie abdominale est dessinepar 4lignes dont une forme un angle

droit et se recourbe en haut. La repr6sentation de la patte ant6rieure est trds mal conserv6e,

celle de la patte post6rieure est pr6cise, partiellement couverte de cro0te de calcite. La

ligne dorsale est originale, elle a une forme de deux bosses. La queue est petite. Il est

piobable que ce soit un chameau. Il est d remarquer un signe trds prdcis (fig. 46,10) de

couleur noire prds de I'ant6rieur du chameau qui est ex6cut6 de manidre trds soigneuse; la

ligne est large de 0,5 cm environ. Peut-6tre, ces deux images ne sont-elles pas li6es.

A quelques centimdtres de la patte post6rieure du chameau on voit une silhouette

du mammouth dont la tQte est tourn6e vers I'entr6e de la grotte, comme chezla plupart des

figures du "Panneau Noir" (cf. fig. 46, !l; 53). La figure est recouverte de cro0te de

calcite d'6paisseur consid6rable ce qui emp6che de voir tous les d6tails. La patte

post6rieure "en forme de souliero et la queue ressemblant ir celle du cheval attirent aussi

notre attention.
A la distance de 10 cm i partir de la figure du mammouth on voit une ligne noire

(fig.46,12) - c'est le fragment d'une peinture qui n'est pas conservde.

On peut observer encore une image sur le "Panneau Noire" (fig. 46,13; 54)' C'est

une image de contour; elle est trds mal conserv6e, surtout - la partie inf6rieure de la figure.

Cependant, la repr6sentation du plancher est bien pr6cise. Une corne (ou bien, une oreille)

est courbee en avant. Devant la tOte massive se trouve une petite repr6sentation ovalaire

mal conservde. Probablement, il s'agit du bovin6. L'animal est long de 64 cm; la ligne de

contour est large de 1 cm environ. Dans la Salle Eloign6e on observe encore 3 sdries de

peintures noires. Le premier groupe de peintures (37) est situ6 sur le plafond, prds de la

sonie du Passage Inferieure. La hauteur du plafond dans cet endroit est 6gale i,1,4 - 1,7 m,

les peintures sont 6loign6es de la paroi d la distance de 2 m. Les peintures occupent la

superficie dgale d 75 x 58 cm. La surface est couverte de concrdtions calcaires recouvrant

partiellement les figures qui ne sont pas trds voyantes bien qu'on puisse observer la

composition toute entidre (frg. 55). Ce sont les lignes paralldles, un peu courbes et

inclindes qui attirent surtout notre attention. Parfois leurs extr6mitds se joignent

harmonieusement. Le groupe le plus pr6cis compte 10 lignes; on voit se joindre les bouts

de la ceptidme et de la huitidme lignes (de gauche i droite). Ensuite on observe une ligne

travers6! par un signe en forme de X (peut-Otre, il s'agit de deux pointes). Puis on apergoit

5 lignes, iont la deuxidme et la troisidme se joignent I'une i I'autre. Les lignes sont larges

ae i a 1,5 cm. Non loin du groupe de 10 lignes il y a une figure anthropomorphe avec les

jambes 6cart6es et le phallus. La hauteur de la figure est 6gale d 32 cm- Le style est

lin6aire. Au-dessus de la tOte on voit 3 petits rayons. La conservation de la peinture est

mauvaise.
En face de cette composition, sur la paroi i la faible inclinaison ndgative couverte

de concr6tion calcaire (dans certains endroits son 6paisseur atteint plusieurs centimdtres)

se situent une figure en forme de I'ancre et quelques lignes paralldles verticales larges de I

cm environ (le groupe 38).
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A 5 m vers le sud - est, i partir de la composition avec un 6tre anthropomorphe, au
- dessus de l'6boulement argileux, on remarque sur la semi - vofite la repr6sentation d'une
pointe longue de 27 cm (le groupe 39) et a gauche - deux taches noires (fig. 56). La
peinture a 6tE exlcutde sur la surface du rocher. Elle est trds pdle, la conservation est
mauvaise ir cause de I'exfoliation de I'ocre.

Avant de proc6der d I'analyse des peintures et des compositions nous voudrions
encore une fois mettre en relief la difference de tous les aspects de la Grande Salle et de la
Salle Eloign6e.

Ce n'est pas en vain que la Grande Salle a 6t6 nommde comme ga - elle est
vraiment grandiose. En outre, cette salle est bien abordable et on se sent bien d I'aise en se
trouvant ici. On ne peut pas parler de I'accumulation des peintures - elles sont assez
rdgulidrement 6parpill6es sur les parois et sur le plafond, outre ga, la plupart des peintures
semblent Otre s6par6es I'une de I'autre par les secteurs des parois sans figures. Bien sfir, il
y a des exceptions: par exemple, dans la IIe Impasse Nord sur les parois D, E. J et K et sur
le plafond on observe I'accumulation des peintures. En entrant dans cette salle et en
avangant, les visiteurs deviennent t6moins d'une "narration" d6velopp6e. Cependant. il
faut prendre en consid6ration que la plupart des peintures sont d6truites, surtout - sur le
plafond. Evidemment, cela s'est produit d cause de I'exfoliation de la crofite de calcite (de
gypse).

La Salle Eloign6e vers laquelle acheminent deux trous dtroits (Le Passage
Sup6rieur et le Passage Inferieur) est assez peu accessible; elle n'est pas grande, donc, se
trouvant dans cette salle, I'homme peut percevoir toutes les compositions qui sont
exdcutdes, en g6n6ral, sur le plafond (cela d trait surtout ir deux "panneaux").

La conservation des peintures est un indice trds important. En ce qui conserne la
Salle Eloign6e, les figures y sont mieux conservdes que dans la Grande Salle: le processus
anthropogdne de la d6gradation n'a pas beaucoup touch6 les peintures de cette Salle (peut-
€tre, d cause de la fr6quentation moins intense). En outre, la Salle Eloignde est situ6e plus
prds vers la surface et d toutes les saisons on sent ici I'humiditd considdrable, les parois et
le plafond ne sont jamais secs. La suie du feu est aussi enlev6e par I'eau, ce qui amdne ir
I'apparition de la structure nafurelle du calcaire ou bien, des concrdtions calcaires. En
outre, on voit se d6velopper d'une manidre intense les concrdtions calcaires qui
apparaissent gr6ce d I'humidit6 de la Salle Eloign6e et pr6servent ses peintures de la
d6gradation.

Les peintures de deux salles diffdrent par leur "contenu"; c'est pour ga que nous
tenons d envisager sdpardment les images de la Grande Salle et de la Salle Eloign6e.

Actuellement on note la prdsence des peintures (des groupes, des figures isoldes et
des taches) dans 51 endroits de la Grande Salle. Les figures isoldes sont au nombre de 9,
les taches isol6es - au nombre de 1 1. On compte 31 groupes qui sont ddterminds de telle
ou telle fagon; 3 groupes d'entre eux repr6sentent incontestablement les compositions (les
groupes 10,23,26). Le groupe 1 peut €tre considdr6 comme composition ir condition que
la troisidme figure repr6sente le mammouth.

Les groupes (les compositions), les figures isol6es et les taches de la Grande Salle
sont distribuds de manidre suivante: sur les parois on compte 18 peintures, sur la semi-
votrte - 12, sur la voirte (le plafond) - 8, dans les niches - 8 et sur la surface prds de la
corniche proche d la semi-vofite - 5 peintures.
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La hauteur des peintures au-dessus du plancher n'est pas grande: la hauteur
maximale sur la corniche compte 1,3 m, la hauteur minimale - 0,98 m; dans les niches -

2,5 et 0,5 m; sur les parois oir I'on trouve la plus grande partie de peintures, les peintures
se situent d la hauteur de 1,6 - 1,8 m, bien qu'il existe des exceptions (0,1-0,2 m - 1.8 m).
Sur la semi-votte on voit parfois les peintures situ6es d la hauteur de 2,4 m et de 1,4 m;
sur la plafond - de 2,9 et de 1,6 m. Cependant, la plupart des images se situent ir la hauteur
de 2 mdtres environ.

Le fait que les peintures ne sont pas situ6es trds haut peut Ctre expliqu6 par la forte
d6gradation des parois de la Grande Salle. C'est la crofite de calcite (de gypse) sur la
plafond et dans la partie sup6rieure des parois qui est la plus ddt6riorde; quant aux secteurs
inf6rieurs, ils sont mieux conserv6s. Cependant, la conservation des peintures est assez
mauvaise. Il n'y a aucune image qui soit bien conservde; en outre, il existe 34 endroits
dans lesquels il ne reste que les taches isol6es et les microtraces de I'ocre.

Si I'on parle des figures conserv6es, il est i noter que les images r6alistes ne sont
qu'au nombre de 3. A cause de la mauvaise conservation des peintures nous ne pouvons
parler avec certitude que de 2 figures de mammouths (les groupes 1, 10) et d'une figure de
cheval (le groupe 23). Parmis les peintures on compte 18 signes. Il est d noter que huit
groupes (2,4,5, 16, 18, 19, 23,25) ont les repr6sentations des lignes paralldles dont le
nombre pour chaque groupe est diff6rent; parfois elles forment des angles.

Aprds avoir analysd les lignes de ces groupes, aussi que les autres 6l6ments qui
peuvent dtre d6nombr6s (les taches, les m6andres), nous avons remarqud la frdquence des
chiffres 5 et7. Les groupes2;5 et 25 comptent 5 lignes, le groupe 19 - 10 lignes (10 se
divise par 5). Le groupe de chaines 26 bien conserv6 a 7 taches; la figure en forme de
serpent a 7 m6andres d'un c6t6; le $oupe 23 comprend 7 lignes inclin6es et le signe en
forme de serpent a 7 mflandres, en g6n6ral. Malheureusement, la mauvaise conservation
des peintures ne nous permet pas d'approfondir cette analyse. Cependant, nos observations
font 6cho des conclusions de B.A. Frolov qui, aprds avoir 6tudi6 les objets paldolithiques
des monuments de I'Europe de I'Est, a fait ressortir la fr6quence des nombres 5, 7. 10 et 14
(1974,p.67) .

Il est d noter que certaines taches allong6es dont les dimensions comptent plus de
3 cm comm€, ptr exemple, le signe ovoide de la composition du groupe 6 et cept taches
de la composition du groupe 26, sont ind6pendantes, c'est-d-dire, repr6sentent les signes.

Il existe encore un signe complexe qui se compose d'une tache et de 3 segments
autour d'elle (les groupes 2,26) et des signes isol6s: en forme de S; les claviformes du
groupe 6; deux signes lanc6ol6s du groupe 10; un signe isol6 ressemblant ir l'empreinte de
la patte d'oiseau. La peinture en forme de serpent peut 6tre rapport6e aux images
intermddiaires entre les peintures r6alistes et les signes. La reprdsentation du groupe 26

c'est, incontestablement, un serpent; cependant, les images des groupes2,23,29 sont plus

stylis6es et on ne peut pas les interpr6ter avec la precision absolue.
L'analyse que nous avons faite tdmoigne, sans conteste, du caractdre "de signe" des

peintures de la Grande Salle.
La plus grande partie des figures (49 cas) de la Grande Salle est effectude en ocre

rouge; la peinture noire a 6t6 utilisde seulement 3 fois. La plupart des groupes se

composent des figures ou bien, des signes lin6aires. La largeur des lignes noires oscille

entre 0,5 et 1,8 cm. Quant aux lignes rouges, leur largeur dans 6 groupes atteint 3 cm
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(dans un cas - m6me 3,5 cm); le cheval du groupe 23 est ex6cut6 par la ligne large de 0,5

cm. Cependant, la largeur oscille, en g6n6rale, entre 1 et 1,5 cm.

Quant d la manidre d'ex6cution des figures, il est d noter qu'il existe une image de

contour, 3 silhouettes et 4 images lin6aires. Dans 5 cas of les peintures sont trds mal

conserv6es on peut supposer que ce sont des silhouettes et dans 8 cas il est possible qu'il

s'agisse de la manidre lindaire.
On ne peut soumettre i I'analyse s6mantique qu'une petite partie des images de la

Grande Salle. Il s'agit des compositions compldtes: I mammouth et 2 pointes (le groupe

10); le cheval, les lignes verticales, le serpent (le groupe 23);le serpent, T taches et les

signes en forme de taches avec 3 segments autour de lui (le groupe 26).Les autres groupes

et les images isol6es peuvent jouer seulement le rdle auxiliaire. Puisque nous avons

distingu6 les compositions de la Grande Salle, nous devons aborder une question

m6thodique trds importante. En g6n6ral, il est trds diffrcile d'6tablir les limites des groupes

et des compositions dans I'espace ferm6 des salles souterraines - elles seront toujours fort

conventionnelles, parce que les peintures des grottes isol6es ont 6t6 perques par I'homme

primitif cornme un ensemble uni, inddpendemment du lieu oir elles se situaient - sur les

parois ou bien, sur le plafond. Dans la Grande Salle on pouvait apercevoir quelques

insembles, parce que cette salle est trop grande et on ne peut pas I'embrasser de I'oeil

toute entidre. Par exemple, dans la partie nord de la paroi Cl2 onvoit les groupes 9, 10, les

figures isol6es et les taches e - l; dans une partie de la Grande Salle et de la IIe Impasse

Nord - les groupes 16-19;26; sur la paroi A - les groupes 2-5. Ces repr6sentations form6es

par les compositions et les figures isol6es ont cr66 un ensemble uni de la Grande Salle.

Quant aux peintures du Passage Sup6rieur, acheminant vers la Salle Eloign6e, leur

conserv'ation est telle qu'il est difficile de ddterminer leur contenu; il est i noter

seuleument qu'il y a ld des lignes noires dans la partie supdrieure des strates du calcaire

(qui symbolisent, peut-6tre, le mouvement). Les figures de la Salle Eloignde se divisent

bien en deux groupes d'aprds leur couleur. Il est difficile de dire si les figures rouges et

noires ont dtd ex6cutdes en mOme temps, parce que nous n'avons pas d'indices objectifs

bien qu'il y ait une s6rie d'observations. Premidrement, les figures rouges dominent ici,

comme dans la Grande Salle, en occupant la partie centrale du plafond qui est le plus

accessible. Voild pourquoi elles peuvent €tre un peu plus 'Jeunes" que les figures noires.

Deuxidmement, les figures noires du "Panneau Rouge" sont moins conserv6es, elles sont

moins pr6cises que les figures rouges. On peut citer un exemple 6vident de la transparence

dans le second groupe de la Grande Salle, lorsque la ligne rouge traverse la ligne noire.

Cependant, ce sont les figures noires qui sont les mieux conservdes sur le "Panneau Noir";

quant aux repr6sentations rouges, il n'en reste que des taches. Il nous semble le plus

logique de supposer que les figures rouges et noires soient synchrones et la difference de

couleur des compositions est conditionde par le sens.
Dans la Salle Eloign6e les figures isol6es sont presque absentes. Le lien de

composition entre la figure anthropomorphe et la figure sch6matique de l'animal du

"Panneau Rouge" est plus que probable; cependant, les repr6sentations noires du

manmouth et du signe en forme de serpent peuvent 6tre consid6rdes plutdt comme les

fragments d'une composition disparue et non comme les figures autonomes. On peut dire

la m$me chose ir propos des figures fragmentaires (partielles?) de couleur rouge qui sont
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assez nombreuses sur le "Panneau Rouge". Il est probable d'ailleurs que toutes les figures

du "Panneau Rouge", y compris les figures noires, forment un ensemble uni.

Quant aux figures du "Panneau Noir", il est diflicile de parler de la composition

unie, bien que la rdgularit6 de leur disposition sur la superficie du plafond et deux figures

de mammouths qui les d6limitent de deux c6t6s fassent penser ir I'unit6 du sujet.

En ce qui concerne les groupes 37 et 39,1'unit6 de composition ne provoque ici

aucun doute; malgr6 le schdma simplifi6 (les representations anthropomorphes + les

lignes; les pointes + deux taches), ils doivent €tre appr6ci6s comme les groupes complets.

Il est ir noter que les peintures de la Salle Eloign6e sont conventionnelles,

symboliques bien que les figures expressives du "Panneau Noir" reprdsentent les

v6ritables chefs-d'oeuvre de I'art animaliste du Pal6olithique. Toutes les figures (ir

I'exception d'un mammouth) sont les repr6sentations de contour, bien que la figure

anthropomorphe doive 6tre rapport6e au style lin6aire.
Les figures rouges et noires se differencient d'aprds un indice signifiant - il s'agit

de la largeur des lignes dont elles sont ex6cut6es. La largeur des lignes rouges compte de 4

d 5 cm, la largeur des lignes noires est le plus souvent inf6rieure d un centimdtre (0,8 cm),

la largeur maximale est 6gale d 1,5 cm.
Si I'on pade des figures de la Salle Eloign6e en g6n6ral, on remarque leur caractdre

particulier par comparaison aux repr6sentations de la Grande Salle. Mais avec cela, les

figures sont proches d'aprds certains indices:
a) 9a et ld on utilise les peintures rouge et noire;
b) on voit les m€mes 6l6ments: les lignes verticales, les signes lanc6ol6s;

c) la manidre d'ex6cution est toujours la m€me. Par exemple, les mammouths du

"Panneau Noir" et du groupe 1 ont les membres antdrieurs qui semblent avoir "un pied"

("en forme de soulier") Nous croyons que cette coihcidence iconographique indique le

mieux la simultan6it6 de I'ex6cution des figures de deux salles. Quant aux diffdrences,

elles accentuent encore une fois la signification particulidre de la Salle Eloignde par

rapport ir la Grande Salle.
En comparant les peintures de la grotte Ignatidvskaia et des autres grottes

ouraliennes on observe une trds grande ressemblance avec les repr6sentations de la

Seconde Grotte Serpievskaia qui se trouve ir peu prds d 10 km en amont de la rividre Sim

(P6trine, Chirokov, Tchairkine, 1990, p. 7-20); dans cette grotte il y a aussi un grand

nombre de lignes verticales. Il est probable que ces deux grottes soient li6es; de toute

faqon, ce probldme doit €tre consid6r6, d'autant plus que la Seconde Grotte Serpievskaia

ne reprdsente pas le sanctuaire au sens propre, elle est plus simple et plus accessible.

Malheureusement, les r6sultats des recherches sur une autre grotte ouralienne - la

grotte Kapovaia, avec une multitude de peintures rupestres, ne sont pas encore publi6s et

nous ne pouvons pas faire la comparaison ddtaill6e. Donc, nous voudrions seulement

avancer I'hypothdse suivante: les grottes Kapovaia et lgnatievskaia, en tant que

sanctuaires, ont 6t6 utilis6e par les hommes pendant la mOme p6riode (les datations Ct+

pour la grotte Ignatievskaia - cf. annexe Nel; les datations C1a pour la grotte Kapovafa -

146g0 r 150 (nE - 3443) et 13930 + 300 (fI{H - 4853), par consdquent, elles sont trds

proches d'aprds leur structure arch6ologique et d'aprds leur fonctions, peut-etre, elles se

ressemblent m€me d'aprds certains indices.
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Les diflerences existant entre ces deux grottes sont, pobablement. lides avec

I'appartenance de chacune i son propre groupe 6thnique de I'Oural.

Quant d la comparaison des repr6sentations de la grotte Ignatievskaia avec la

peinture des salles des grottes des sanctuaires pal6olithiques de la zone franco

cantabrique du littoral Atlantique de I'Europe, on ne peut pas attendre la coihcidence

absolue du style et de I'iconographie. On peut dire que les sanctuaires de grottes de I'Oural

du Sud 6loign6s de la France et de I'Espagne e 4000 km repr6sentent un phdnomdne

autonome. Sans nous attarder dans les causes de I'apparition du centre autonome de I'art

pal{olithique d I'Oural, nous reconnaissons que les figures ou, plut6t, les compositions de

la grotte Ignatievskai'a sont trds proches de ces "formules s6mantiques" qu'on observe dans

I'art pari6tal des grottes pr6atlantiques.
Pour continuer nos propos, nous tenons i expliquer la notion de "formule

s6mantique". On sait bien que A. Laming-Emperaire utilisait les termes "la composition

de I'oeuvre" et "les associations animalistes" par lesquels elle entendait la combinaison de

figures en tant que symboles qui se r6pdtent. Elle acceptait aussi une unitd moins grande -

une frise, c'est - d - dire - la superficie du rocher sur laquelle sont ex6cut6es dans le m6me

style les peintures des animaux d'une seule dspdce (Laming - Emperaire. 1962, p' 272-

276). Aleroi - Gourhan envisageait les peintures de m€me manidre (1971, p. 106-120).

Quant d V.N.Tchern6tsov, il donnait le sens tout d fait diff6rent aux groupes de

peintures. Il a fait recours d I'expression "la formule graphique" en prdtendant que les

peintures avaient 6t6 appliqudes pendant le rite, qu'elles I'avaient compl6td et I'avaient

exprim6 sous une forme graphique (Tchern6tsov, 1971, p.28).C'est un point de vue trds

intdressant. Cependant, il faut reconnaitre que le rite lui-mdme 6tait souvent

mythologique, d'oir vient la constance et la frdquence des m€mes sujets. Autrement dit,

c'est "le contenu" des peintures et non pas la reprdsentation du rite qui occupe,

certainement, la premidre place. C'est pour ga qu'en utilisant la notion de "formule

s6mantique" nous parlons de la combinaison et de la fr6quence de certains types

d'animaux et de certains signes. Si I'on prend en consid6ration les peintures de la grotte

Ignatievskaf.a, il est i remarquer qu'elles sont envisag6es comme compositions. Quant aux

panneaux, c'est un probldme plus compliqud, parce qu'ils comprennent plusieurs unit6s de

"formules s6mantiques" en formant "des associations animalistes" (d'aprds A. Laming -

Emperaire).
En envisageant la composition au mammouth et i deux signes lanc6ol6s (fig. 34),

nous tenons d la consid{rer comme "formule s6mantique" qui ne se compose, en r6alit6,

que de deux 6l6ments: un animal et une fldche. Dans ce cas, "la formule s6mantique" est

trds simple, bien qu'on puisse admettre I'existence de la "formule s6mantique" en forme

d'une seule repr6sentation. Cependant, dans ce cas on voit manquer une chose trds

importante - il s'agit du lien entre les 616ments. Voild pourquoi on nomme "symbole" la

figure isol6e et "formule s6mantique" - la combinaison la plus simple de deux figures.

On sait bien que les peintures paldolithiques des grottes de I'Europe de I'Ouest

repr6sentent souvent les animaux vers lesques sont dirig6es des fldches, des sagaies ou

bien, les animaux dans le corp desquels on voit ces armes. C'est la raison de voir le lien de

ces compositions avec la magie des chasseurs. Les statistiques montrent que les animaux

et les arrnes des chasseurs occupent une place importante dans la peinture de grottes de

I'Europe Occidentale (Leroi - Gourhan, 1971, p.34). On peut citer comme exemple les
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images largement connues des chevaux, du bison aux fldches et les figures g6omdtriques
des grottes Lascaux, Trois-Frdres, Pindal et de certaines autres. Quant aux grottes
Montespan et Niaux, cette idde mythologique s'exprime en gravures faites sur I'argile
(Okladnikov, 1967, p.60-62). Certainement, les figures de Lascaux, d'aprds leur
iconographie, sont absolument differentes, mais il est incontestable qu'il existe quelque

chose de commun entre ces figures et la composition de la grotte Ignatievskaia. En tout
cas, c'est toujours la m6me id6e qui est r6alis6e. Elle devient encore plus dvidente si I'on
compare la composition au cheval, aux lignes verticales, au serpent et aux taches
allong6es (fig. 38) avec les figures de la grotte Gabillou.

En g6n6ral, I'ensemble d'images de cette grotte est trds homogdne. Il se compose
des "formules s6mantiques" r6p6t6es dans lesquelles on voit bien deux composants - le
cheval et les lignes verticales (ces demidres peuvent €tre remplacde par le quadrillage)
(A.Leroi - Gourhan, 1971,p.259).

Il est d noter que la combinaison "cheval - lignes verticales" est trds r6pandue; elle
est pr6sent6e presque dans chaque grand sanctuaire de grotte. Citons, en tant qu'exemple,
les images des grottes Niaux - Combarelles, Arcy - sur - Cure, Portel, Trois - Frdres,
Montespan. En ce qui concerne I'autre composition (cf. fig. 40), elle ne comprend qu'une

seule repr6sentation rdaliste (le serpent). La composition est, certainement, assez
complexe, elle comprend, au moins, 5 symboles: 4 lignes paralldles de petites dimensions
- dans la partie sup6rieure; un serpent; 4 signes ressemblant aux traces d'animal; 7 taches
ovalaires et 2 lignes horizontales.

Ce caractdre "de signe", I'abstraction du rdel rendent difficile la recherche des

analogies, bien qu'on puisse voir tous les 6l6ments (symboles) sdpardment, dans
differentes grottes de I'Europe (except6, peut-6tre, les signes qui ressemblent aux traces
d'animal). Nous sommes port6s d croire que ces demiers reprdsentent les traces du
rhinocdros qui a la structure du pied trds caract6ristique. Dans une publication bien
int6ressante consacr6e i la lecture des traces d'animaux qui jouent un r6le trds important
dans I'art rupestre, on n'a cit6 aucune trace qui ressemble d celle de la grotte Ignatievskaia
(Mithen, 1988, p.301), malgr6 la pr6sence des traits communs dans la manidre d'ex6cution
de ces 6l6ments de peintures.

En examinant les figures de la Salle Eloignde, nous voudrions encore une fois
mettre en relief la difference entre deux "panneaux" - en ce qui concerne la peinture et le

r6alisme des repr6sentations (cf. Annexe 2). Par exemple, le "bicorne" et la figure
anthropomorphe du "Panneau Rouge" sont assez conventionnels; cependant, la plupart des
peintures du "Panneau Noir" sont i la fois r6alistes et expressives (cf. frg.46). La

composition principale du "Panneau Rouge" n'a pas d'analogies dans les grottes de la

France et de I'Espagne. Cependant, aprds avoir compar6 les peintures d'une manidre plus

ddtaillde, on trouve ici certaines analogies. Une figure drdle et conventionnelle du

"bicorne", i notre avis, peut €tre compar6e avec le licorne fabuleux de Lascaux qui,

d'aprds A. Laming-Emperaire, ressemble un peu aux animaux mystdrieux de la galerie de

Combelle (1962, p.288).
Il est d noter que toutes ces repr6sentations conventionnelles, differentes d'aprds la

manidre d'exdcution et I'iconographie, correspondent d la description verbale des animaux.

Chaque "peintre" les reprdsentait, donc, de sa fagon. C'est une idde trds importante pour

I'expression des conceptions mythiques dans I'art de grottes.
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La figure anthropomorphe, i toute 6vidence f6minine (fig. 43), peut €tre compar6e

avec la figure grav6e sur un objet d'os de Bruniquelle dont le corps est travers6e par une

chaine verticale de rondelles (A. Leroi-Gourhan, 1971, p. 69).Cette figure differe des

images de la Salle Eloign6e d cause de la disposition de ces rondelles sur le co{ps;

cependant, ce fait est li6, d toute 6vidence, d I'impossibilitd de les placer dans un autre

endroit.
Le troisidme 6l6ment du "Panneau Rouge" pennettant d'unifier toutes les peintures

est repr6sent6 par les taches en chaine. Les taches, c'est un symbole trds important qui est

tres r6pandu dans I'art paridtal; elles sont mOme plus nombreuses que les lignes paralldles.

On voit rarement les taches isol6es; le plus souvent, elles sont r6unies en lignes ou mOme -

en figures; par exemple, le bison de Marsoulace est exdcut6 en taches rouges. De toute

fagon, la figure fdminine travers6e par les lignes a le plus grand nombre d'analogies ?r

Niaux, PQche-Merle, Gargas, Villars, Pacidgue, Portel et surtout - d Castillio (Leroi -

Gourhan, I97I). Ce n'est pas un hasard. A en juger d'aprds la composition de la grotte

Ignatievskaia, les taches dans le p6rinde de l'6tre anthropomorphe, symbolisent,

6videmment, la fertilitd et la multitude. Probablement, "Le Panneau Noir" est homogdne

d'aprds sa conception et son utilisation ce qui est confirm6 par certains indices. Les figures

sont situ6es sur le plafond assez rdgulidrement, leur conservation est presque toujours la

meme et ne ddpend que de I'humidit6 et de la pr6sence de la crofite de calcite. En outre, le

"panneau" est bien limit6 pN 2 figures de mammouths: on distingue le centre avec 3

images de chevaux. Les signes, le "foetus", les triangles et le paralldl6pipede sont aussi

group6s dans le m€me endroit. Enfin, les t€tes du bovin6 et du "chameau" sont tourndes d

gauche, tandis que toutes les autres figures sont tourn6es i droite. A notre avis, ce fait a un

sens particulier. La lecture des figures ne fait pas de doutes, i I'exception, peut-6tre, de

celle du "chameau" qu'on peut croire dquivoque, puisque dans I'art pari6tal du

Palfolithique les figures de chameau ne se rencontrent pas. Cependant, il faut prendre en

consid6ration que dans le gisement de Kostenki I dans la couche supdrieure I on a trouv6 3

scupltures de t$tes de chameau (Abramova, 1962, tab. XIL l, 4, 5) et dans le gisement

d'Avd6evo on a d6couvert les pidces en os dont un bout 6tait fait en forme de pattes de

chameau (Gvozdover, 1953). Or, les hommes pal6olithiques connaissaient cet aninal.
Mentiormons encore deux figures. La premidre est d6crite cornme un foetus

anthropomorphe. Les images pareilles sont connues dans I'art de grottes de I'Europe de

I'Ouest sous le nom de "fant6me". On les a decouvertes d Combarelles, Portel, Fond de

Gomme, Lascaux, Trois-Frdres et Cougnac. Ce foefus ressemble surtout aux "fant6mes"
de Portel et de Trois - Frdres. La seconde image c'est le cheval acdphal. Il est douteux que

la t€te ne soit pas conserv6e - les lignes de I'encolure et du garrot ne se colncident point et

I'hypothdse sur la prdsence de la t6te chez I'animal est peu probable. C'est la tradition de

reprdsentation des animaux sans t6te dans I'art de grottes qui est pour nous trds

importante. Comme exemple, on peut citer les peintures de Lascaux, Las Monedas, Niaux,

Altamire, Addore.
Les exemples cit6s suffrsent pour qu'on puisse tirer la conclusion suivante: les

figures et les compositions de la grotte Ignatievskaia s'inscrivent bien dans le contexte de

la peinture pal6olithique des grottes de la France et de I'Espagne. Les diff6rences existant

ne d6passent pas les limites de la variabilit6 habituelle des sanctuaires de grotte. Il est

impossible de d6terminer les affinit6s entre les figures de la grotte Ignatievskaia et d'une
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autre grotte. Il est mOme difficile de parler des liens de la grotte Ignatievskaia et d'une

zone concrdte des sanctuaires de grotte en France M6ridionale ou bien, du centre de la

peinture de grottes en Cantabrie (Espagne), sans parler des plus petites sanctuaires de

grottes au Sud de I'Espagne ou en Italie. Cependant, il est absolument incontestable que

les peintures de la plupart des grottes oi I'on voit les figures similaires d celles de la grotte

Ignatievskaia, appartiennent soit i la fin du style archaiQue (IID , soit au style classique

(IV) qui existaient il y a 15000-13000 ans ir l'6poque de I'apog6e de la peinture rupestre en

Europe. D'aprds la division en p6riodes archdologiques c'est la fin du Solutrden - le d6but

du Magdal6nien.
CHAPITRE III

LES NEGATIFS DES ECLATEMENTS ANCIENS SUR LES PAROIS DE

LA GROTTE

En mars 1980 on a d6couvert la peinture de grotte dans la grotte Ignatievskaia. En

automne 1980 on a entrepris quelques examens de reconnaissance des salles souterraines.

Au cours d'une exp6dition on a cr66 un groupe de recherche dont I'auteur, L.A. Driabina et

J.V. Gilina faisaient partie. Lors de la visite dans la III' Impasse Nord de la Galerie Sud

,Je la Grande Salle on a remarqud les negatifs nets des grands 6clatements sur certaines

ar6tes des ressauts et sur les strates horizontales du calcaire. Parfois on observait la

tendance ir leur mise en ordre. L'examen suivant a montr6 que les n6gatifs des 6clatements

se situaient, par excellence, dans la Grande Salle, bien qu'ils soient pr6sent6s aussi dans

les autres secteurs de la cavitd souterraine (frg. 57). Les concr6tisns calcaires sur les

n6gatifs tdmoignent de leur anciennet6. La pr6sence des n6gatifs des 6clatements dans la

grotte avec beaucoup de peintures fait penser qu'ils ont un certain lien avec les rites du

sanctuaire. Il est remarquable que dans certains cas les n6gatifs des 6clatements

ressemblent aux ndgatifs des enldvements de la face de travail des grands nucl6i.

Il est ir noter que Ia grotte Ignatievskafa est situ6e parmi les calcaires siliceux (de

couleur fonc6e dans la fissure) de la p6riode d6vonienne. Une roche pareille avec ce degr6

d'isotropie couvient bien d l'6clatement; on peut en tirer des 6clats et des lames brutes;

c'est pour ga que les 6bauches pr6par6es dans cet endroit pouvaient 6tre utilis6es pour la

production des outils osseux. Tout d'abord, pour r6pondre d toutes les questiotrs, Y
compris le probldme le plus important consernant l'6ge des 6clatements, il faut indiquer la

situation topographique des n6gatifs des dclatements dans le plan de la grotte, dtablir leur

quantitf, leurs dimensions et leur disposition par rapport aux surfaces verticale et

horizontale etc... En 1981 on atrouvd 24 groupes, en 1982 - 8 groupes, en 1984 - encore 2

groupes. On a 6tudi6, donc, 34 groupes en g6ndral.

Les n{gatifs des 6clatements, on les a indiqu6s dans les plans et on a pris leurs

photos. Pour les standardiser, on a cr66 un systdme descriptif ayant 18 indices qui se

divisaient en 3 secteurs thdnratiques. Tout d'abord, on a r6v6l6 les gtoupes de ndgatifs des

6clatements.

* 
Nous devons mentionner tout de suite que le processus de recherche a €t6 freind par la presence des concrdtions

calcaires, par les limites inddcises entre les ndgatifs des Cclatements. C'est pourquoi on peut voir des impr€cisions

dans la deicription. D,ailleurs, elles ne changent pas I'image g6ndrale des 6clatements. Ce travail est effectue par

L.A.Driabina et T.l.Nokhrina.
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Le groupe est d6termind par I'accumulation des n6gatifs dans les limites d'un
ressaut; la distance entre certains n6gatifs ne doit pas Otre sup6rieure d 60 cm. Les n6gatifs
des 6clatements se trouvant sur differents ressauts se r6unissent en groupe si la distance
entre eux ne d6passe pas 30-40 cm et s'ils se sifuent I'un en face de I'autre, on bien, I'un
au-dessus de I'autre, successivement. Un groupe d'6clatements peut Otre divisd en sous-
groupes si la distance entre eux est sup6rieure d 5 cm. Chaque n6gatif au sein du groupe
porte un numdro d'ordre.

Unitd I. La disposition des groupes de ndgatifs des dclatements: 1) la grotte; 2) le
cdt6; 3) la distance d panir de I'entr6e de la grotte, la chatidre; 4) la hauteur; 5) le relief de
la paroi; 6) I'orientation des dclatements; 7) la disposition des 6clatements par rapport aux
autres objets: a) aux autres groupes de ndgatifs des dclatements; b) aux peintures.

Unitd II. La description des groupes de n6gatifs des dclatements: l) les
dimensions; 2) l'dtendue dans le sens horizontal (vertical); 3) le degr6 de I'accumulation;
4) la quantit6 des n6gatifs dans un groupe; 5) I'angle d'6clatement par rapport ir la
superficie sup6rieure du ressaut.

Unit6 III. La description de certains n6gatifs des 6clatements et des sous-groupes:
l) la forme; 2) les dimensions; 3) la direction du coup: a) d'en haut (de droite. de gauche,
directement), b) d'en bas; 4) la prdsence sur les n6gatifs des esquillements, des creux, des
plis; 5) la pr6sence de la patine; 6) la pr6sence des concr6tions calcaires.

Donc jusqu'au prdsent on a relev6 dans la grotte 34 groupes qui se composaient de
343 negatifs des 6clatements (fig. 58-67). La majeure partie des groupes aux n6gatifs les
plus expressifs est concentr6e dans la Grande Salle (23 groupes) ou, plut6t. dans le
Couloir Sud et dans la III Impasse Nord qui sont d6ploy6s dans le sens de la mdme fissure
et repr6sentent un tout. Il est d remarquer que la plupart des peintures se trouvent aussi
dans la Grande Salle. Dans la Salle Eloign6e du se situent les compositions les plus
expressives, on a trouv6 4 groupes de n6gatifs des 6clatements. Dans le Couloir Principal
et dans I'Impasse Sud situ6s tout prds de I'entr6e on a trouv6 7 groupes d'6clatements.

Les 6clatements ont 6t6 faits, en g6n6ral, dans les "branches" 6troites des grottes ou
bien, dans les trous. Il existe, bien s0r, des exceptions, mais elles ne sont pas nombreuses.
Parfois on observe les paires inverses des groupes de n6gatifs des 6clatements. Lorsque
un groupe n'a pas de groupe alterne, il comprend deux sous-groupes inverses. Les n6gatifs
des 6clatements se situent tout prds des peintures ou bien, des taches, except6 les groupes
1-7. On enlevait les 6clatements i partir des ressauts d la section triangulaire: soit ir partir
de I'ar6te, horizontalement; soit-verticalement, I'un au-dessus de I'autre, ir partir de deux
extr6mit6s (le plus souvent les groupes verticaux ne sont qu'au nombre de 2). Dans tous
les autres cas les groupes (les sous - groupes) verticaux se combinent aux groupes
horizontaux et se trouvent au-dessus ou bien, au-dessous de ces derniers. Les groupes de
n6gatifs des dclatements se divisent en sous-groupes de manidre suivante: 7 groupes se
composent de 2 sous-groupes,3 - de 3 sous-groupes et 4 - de 4 sous-groupes. En g6neral.
les n6gatifs des dclatements semblent "regarder" les visiteurs, cependant, on voit 6
groupes situds sur la superficie toum6e vers le plancher. D'habitude, on d6tachait les
6clatements par les coups faisant un angle groit avec la superficie.. Nous supposons qu'il
s'agisse de la mOme technologie du d6tachement des 6clatements. On observe dans les
groupes les dclatements successives; on peut, donc, parler de l'6clatement r6gulier.
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En caract6risant les 6clatements eux-m6mes (l'unitd III), nous voudrions

mentionner que les 6clatements subrectangulaires et subovalaires pr6dominent parmi eux.

La plupart des 6clatements sont volumineux: la longueur de 138 exemplaires compte plus

de l0 cm par leur axe le plus long. Quant d la surface des n6gatifs, 41 d'entre eux ont des

plis, 10 - les traces d'abattement, 66 - des creux et 7 - des "6corchures". On observe la

patine (de couleur plus foncde par rapport d la couleur des fissures) chez 135 n6gatifs et

les concr6tions calcaires - chez 23 n6gatifs. Un groupe comprend les n6gatifs avec la

surface "patin6" et jeune, ce qui fait penser d I'anciennet6 de la tradition de I'enldvement

des gros dclatements d partir des parois. Les groupes de n6gatifs des 6clatements sont trds

differents par la quantit6 des n6gatifs (un groupe peut comprendre de 1 jusqu'ir 68

n6gatifs), aussi bien que p€u leur longueur qui peut faire quelque centimdtres (les cas

exceptionnels) ou bien, atteindre I mdtre et plus (les groupes 9, 12, l3).

La majeure partie des n6gatifs des 6clatements (292 exemplaires) se situe d la

hauteur de 0,6 d 1,5 m, bien qu'il existe 36 exemplaires situ6s d la hauteur de 1,8 ir 2 m et

deux exemplaires - d la hauteur de 0,4 m ir partir du plancher (fig. 68). Donc, la "zone de

travail" la plus favorable a 6t6 comprise entre 0,6 et 1,5 m ce qui indiquait d la taille des

gens ex{cutant les dclatements 6gale a 1,5-1,8 m. Il faut, certainement. prendre en

consid{ration le caractdre des 6clatements qui ont 6t6 enlev6s d partir des "nucl6i"

statiques; or, les enroits les plus favorables pouvaient se trouver d n'importe quelle

hauteur. Dailleurs, la tendance de la disposition des enldvements semble bien dvidente

malgrd ceffe rdserve.
En examinant la direction des enldvements nous avons eu les donn6es trds

int{ressantes: 132 coups ont 6td port6s de haut en bas; 55 coups - de droite, sous I'angle de

45o; 88 coups - de gauche, sous le m€me angle; 23 coups - de gauche, horizontalement; 17

coups - de droite, horizontalement et 11 coups - d'en bas (fig. 69). Il est bien logique que

la plupart des coups ont 6td portds d'en haut - cette direction est la plus favorable. Nous

avons fait attention ir la proportion des coups portds de droite (55 coups portds sous I'angle

de 45o + 1? coups horizontaux) et de gauche (88 coups sous I'angle de 45" + 23 coups

horizontaux). La pr6dominance des coups gauches fait penser d une particularit6: les

hommes enlevant les 6clatements 6taient gauchers. Cette conclusion fait echo des

observations de G.M. Bourov faites au cours de I'examen des arcs des monuments

m6solithiques de la pente ouest des Monts Oural (Bourov, 1980, p.386).

La description des ndgatifs des 6elatements des parois de la grotte Ignatievskaia

montre, d'une manidre pr6cise, qu'ils ont apparu comme r6sultat de certaines actions et

qu'ils sont li6s, d toute 6vidence, avec une tradition ancienne, encore inconnue, r6alis6e de

cette manidre originale dans le sanctuaire de grotte du Pal6olithique.

Nous pouvons supposer d bon escient que les dclatements des parois soient

synchrones d la peinture pal6olithique. Dans les fouilles de recherche I et II. cr6es dans la

Grande Salle, au-dessous du groupe 4 de peintures, dans la couche culturelle on a trouvd

des charbons de bois, les fragments de I'ocre, des pidces lithiques et de petits dclats du

calcaire. Tout ga permet de conclure que tous les objets de la m€me couche se rapportent d

la mdme pdriode, donc, ils sont li6s aux rites du sanctuaire.
La concentration de la plupart des peintures et des ndgatifs des dclatements dans

la Grande Salle, centre du sanctuaire, t6moigne aussi de leur corrdlation, bien qu'on ne

puisse pas d6terminer avec prdcision son caractdre.
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Certainement, les 6clatements du fond de la grotte ont jou6 un r6le important dans
I'ex6cution des rites; ils peuvent indiquer un nombre de notions et de croyances li6es avec
le culte de la pierre. Bien sfir, il ne s'agit maintenant que des suppositions. Nous pensons
que pendant I'investigation des autres monuments du Pal6olithique on se heurte aux faits
qui peuvent €tre expliqu6s correctement d condition qu'on admette I'existence de la
tradition bien rdpandue et de longue durde de I'attitude particulidre envers la pierre. Nous
pouvons supposer d juste titre que les pidces en pierre, la matidre brute pour leur
fabrication et le processus m€me de la confection des outils en pierre aient 6t6 entour6s
d'attention et de culte paniculiers. C'est que I'inventaire de pierre est un des 6l6ments
principaux que I'homme utilise dans sa vie quotidienne pour I'assimilation au milieu qui
I'entoure. Mais le trait spdcifique de I'objet du culte consistait en ce qu'il 6tait, tout
d'abord, instrument de travail. Actuellement, il est interpr6t6 par les archdologues comme
un mat6riel en masse li6, avant tout, avec le perfectionnement de la technologie, avec la
rdv6lation de I'originalit6 des traditions culturelles et, en general, avec le d6veloppement
graduel des cultures. Autrement dit, I'information pr€t6e par les pidces en pierre est
interpr6t6e d'une manidre un peu 6troite. Nous n'avons pas trouv6 les t6moignages
persuasifs de I'existence du culte de la pierre i l'6poque de I'enldvement des 6clatements i
partir des parois de la grotte Ignatievskaia. Cependant, puisque le culte de la pierre devait
exister depuis longtemps, nous voudrions mentionner certaines donn6es d6couvertes sur
les monuments du Paldolithique supdrieur.

Dans la grotte Ignatievskaia on a trouvd 2 objets lithiques sur Ia superficie
desquels il y avait les traces de I'ocre (fig. 96, 1,2). La plus grande pidce se trouvait dans
la Salle Eloignee. Cette d6couverte fait 6cho des objets trouv6s en 1958 en Arcy-sur-Cure:
il s'agit de 8 silex (avec les traces du traitement et sans elles) couverts de mastic d'ocre qui
se situaient dans la couche du Chdtelperronien tardif (Leroi-Gourhan, 1971, p.40). Les
objets lithiques colords d'ocre ont 6td trouv6s aussi dans les autres grottes de la France.

A la station Khotylevskara qui se rapporte au ddbut du Paldolithique tardif on a
ddcouvert une s€rie d'outils lithiques sur la superhcie de la crofite de craie desquels on
voyait "les compositions des 6l6ments gdomdtriques simples formant des angles, des
triangles, des losanges, des croix, des hachures" (Zaverniaev, 1981, p.l54). C'est Z.A.
Abramova (1988, p.4l) qui mentionne aussi les silex avec la hauchure rectiligne i la
station Kostenki-I2 (vieux de plus de 33 000 ans).

Si I'on s'adresse arrx monuments du pal6olithique tardif de I'Oural et de la Siberie
d'Ouest, on se heurte aux faits diffrciles i expliquer sans admettre la possibilit6 de
I'existance de la tradition li6e avec le culte de la pierre. Par exemple, pendant la fouille de
la station Tchernoozeri6 II (fVlH-62214500 + 500) situ6e sur la rive gauche d'Irtych, prds
du foyer de I'habitation terrestre, dans une cavit6, on a trouv6 d peu prds 100 6clats gros et
menus de quartzite. Il ne s'agit pas, bien sfir, de la destination utilitaire de ce "tr6sor". En
g6n6ral, une partie de plusieurs "trdsors" composds d'objets lithiques et ftouvds aux
stations et dans les habitations du Pal6olithique tardif, n'est pas 6videmment, utilitaire par
sa destination. Par exemple, d la station Kamennai'a Balka II on a trouv6 I'accumulation de
534 objets lithiques: nucl6i, outils complets et fragmentaires, d6chets de production. Il est
6vident qu'il s'agit de la situation extraordinare ce qui fait penser au caractdre de culte de
ce "tr6sor" (Gvozdover, L6onova, 1977, p. t27-I37). Certes, il faut distinguer
I'inhumation rituelle des objets lithiques avec le "tr6sor" de production (toutes sortes
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d'outils, d'6bauches etc). Par exemple, d la station Tchernoozerie II on a apergu la
concentration des 6clats de differentes dimensions prds du foyer de I'habitat ce qui, sans
aucun doute, n'6tait pas li6 avec la production; d la fois, on a trouv6 3 amas de grattoirs

situ6s aux endroits des activitdd de production qui n'6taient pas li6s avec I'exdcution du
rite (Gu6ning, P6trine, 1985).

Nous voudrions mentionner aussi le monument du lac Bolchyi Allaki sur la pente

est de I'Oural du Sud. Pendant les fouilles de Kamennyi Palatki. on a trouv6 dans la
couche de gravier les restes culturels. Il s'agit des os peu nombreux du cheval et de plus de
200 d6bris, des lames in6gulidres et mOme d'un grattoir (il est d noter que la plupart des
objets ont dt6 faits en cristal de roche et seulement l|Yo - des autres matidres). Il est trds

difficile de casser le cristal; donc, nous doutons qu'il ait ete utilis6 pour des buts
6conomiques.

Juste aprds les fouilles du monument nous avons eu I'id6e sur I'origine de cette

station: c'6taient, d toute dvidence, les restes d'un monument ancien de culte et non pas

ceux d'une station ordinaire. L'dclatement de la pierre "solaire" aurait 6t6 ici un des

6l6ments des actions rituelles. A en juger d'aprds les datations Ctq24760 + 1095 (CO AH-

2213) qu'on a 6tablies sur la base des os de la couche culturelle, toutes ces actions avaient
dt6 executdes il y a 20000 ans. Au cours des fouilles suivantes de Kamennyi Palatki on a
trouv6 les tdmoignages incontestables de I'existence dans cet endroit du sanctuaire semi-

fonctionnel (les peintures en ocre, I'autel avec un grand nombre d'objets, I'inhumation des

crdnes) (Tchern6tsov, I 971 ).
En prenant en consid6ration toutes ces observations on peut supposer ir juste titre,

que les restes culturels de I'ensemble de cristal reprdsentent la couche la plus ancienne oir

I'on voit apparaitre l'attitude tout d fait particulidre envers la pierre.
Les donn6es exposdes plus haut sur les monuments de differentes r6gions et sur

leur chronologie 6tendue tdmoignent bien de I'existence du culte de la pierre.

En nous adressant aux monuments de l'6poque holocdne, nous avons remarqu6 que

sur cette base on pouvait non seulement dtablir I'existence du culte de la pierre, mais aussi

d6terminer le lien 6vident entre certaines peintures et le ddbitage de la pierre. On a

observd un phdnomdne pareil au cours de I'investigation de la couche sacrificatoire sous la
pierre dessin6e Vychersky sur la pente ouest des Monts Oural. A la base de la couche

culturelle il y avait un grand nombre d'objets lithiques (des 6clats, des fragments). O.N.

Bader se souvient: "... cet endroit sacrificatoire avait une particularit6: on rencontrait ici

une multitude de fragments et d'6clats de . silex qui n'avaient nullement le caractdre

6conomique; il dtait 6vident qu'ils repr6sentaient un 6l6ment du rite de sacrifice..." (1954,

p.256). Il a mentionnd que les endroits sacrificatoires pareils se trouvaient aussi en

Sibdrie; par exemple, le roc Suruktaach-Khaya situ6 prds de la rividre Markha du fleuve

L6na. Nous avons remarqu6 quelque chose de pareil au cours des fouilles de I'ensemble

sacrificatoire prds des rochers aux peintures sur la rive est du lac Bolchyi Allaki: dans la

fouille de recherche situde sous la couche de sol, dans la partie sup6rieure de la terre

argileuse avec du gravier nous avons trouv6 une multitude de gros 6clats et de fragments

de jaspe grisdtre. Cette coTncidence ne peut pas €tre fortuite.
Evidemment, i l'6poque n6olithique (peut-€tre, m6me, plus tard) on accomplissait

dans les sanctuaires non seulement les cultes li6s avec 1'ex6cution des peintures, mais

* 
Kamennyi Palatki, "Les tentes de pierre", - massif rocheux d I'Oural du Sud.
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aussi les rites pendant lesquels on attribuait une grande attention au processus m6me du
d6bitage du silex.

Il existe une diff6rence qualitative entre les outils lithiques trouv6s dans les autels
prds des peintures (parfois les outils sont repr6sent6s par les dclats bruts) et les traces
6videntes de l'6clatement des roches isotropes au pied des rochers aux peintures. Au
premier cas, il s'agit du culte r6pandu des sacrifices dans un endroit sacr6 (Mazine, 1986).
Quant au second cas, il s'agit ici de l'6clatement rituel des matidres siliceuses, c'est-d-dire,
c'est le processus de l'dclatement qui devient le plus important, le processus qui a 6t6,
6videmment, li6 avec les rites comprenant I'ex6cution des peintures sur les rochers. A
toute 6vidence, l'6clatement rituel des matidres siliceuses c'est un usage beaucoup plus
ancien que le rite de sacrifice des objets lithiques au pied de I'endroit sacrd qui a existd
dans les lieux 6loign6s des for€ts de I'Eurasie jusqu'd nos jours. Peu d peu, les objets
lithiques en tant qu'offrandes ont 6t6 remplacds par les objets des autres matidres parce
qu'il 6tait plus important de donner I'objets le plus utile (une arme, un outil).

Quant au rite de l'6clatement des matidres siliceuses, il ne pouvait apparaitre que
dans l'6ge de pierre. Il a existd jusqu'd ce que la pierre soit utilisde cornme matidre
premidre pour la production de tous les outils et joue le r6le principal dans la vie humaine.

Dans son anicle largement connu sur les figurines siliceuses du N6olithique de
I'Europe Nord-Est (qui ont des analogies en Eglpte, en Am6rique du Sud), S.I.Zamiatine
mentionne le r6le particulier de la pierre (1848, p.85-124). Le culte de la pierre au
N6olithique c'est la r6miniscence de celui de l'6poque pal6olithique, lorsque la perception
particulidre de la pierre (des roches isotropes) a 6t6 surtout rdpandue.

Lorsqu'on 6tudie les dclatements de la grotte Ignatievskaia, on se heurte au
probldme suivant: est-ce que c'est le processus de l'dclatement en tant que rite qui a 6t6 le
plus important ou bien, les grands 6clats d6taches ont 6t6 ensuite utilis6s pour des
c6r6monies rituelles hors de la grotte et non pas pour des buts 6conomiques? Or, une
trouvaille de la grotte Bidzymianni de la pente est de I'Oural Moyen nous semble trds
intdressante (P6trine, Smirnov, 1977, p.56-71). Dans la couche avec de la faune de I'aspect
du Paldolithique tardif (les datations Cr+ - 19240 x.265 (CO AH - 2212))on a trouv6 deux
objets lithiques et les ddcorations osseuses. L'ensemble des artefacts est assez
extraordinaire pour le lieu d'habitation. Peut - €tre, s'agit-il des restes de la sdpulture (?).
Il est i noter que le nucldus de cette collection est fait en calcaire.

CHAPITRE IV
L'ETUDE DES COUCHES CULTURELLES DE LA GROTTE

Le but de I'investigation de I'ensemble archdologique complexe de la grotte
Ignatievskaia a ete formul6 dans la pr6face. Donc, c'est en prenant en consid6ration ces
objectifs que nous avons mend les fouilles de la grotte en 1981-1984. Il s'agit de la
rdalisation de "l'6tape initiale" de la recherche. Nous avons fait plusieurs fouilles de
reconnaissance pour recevoir I'information primaire sur la lithologie des d6p6ts friables de
la grotte dans les conditions de leur sddimentation aussi bien que sur le caractdre et la
position des restes culturels dans la coupe stratigraphique.

Les fouilles men6es plus t6t dans la Grotte d'Entr6e par S.I.Roudenko, M.A. et
O.N. Bader (fig. 70) nous ont donn6 les mat6riaux tdmoignant de I'utilisation de la Grotte
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d'Entr6e par I'homme depuis longtemps, i partie de la fin du pleistocdne jusqu'au Moyen
Age.

Nos recherches peuvent 6tre divis6es en2 parties autonomes: la premidre partie est
consacrde d 1'6tude des restes culturels dans le secteur int6rieur de la grotte - dans la zone
du sanctuaire (les fouilles de recherche I-I[) et la seconde partie d l'6tude de la
stratigraphie de la zone "de transition" (la foille de recherche IV) et de la zone d'entrde de
la grotte (la fouille de recherche V).

En 1981 nous avons commencd les fouilles (la fouille de recherche I) dans la
Grande Salle , sous le groupe de peintures, en esp6rant obtenir les t6moins mat6riaux du
s6jour dans cet endroit des gens exdcutant les figures voyantes sur les parois de la grotte et
trouver les vestiges de I'ocre et les pidces lithiques dans la m€me couche. Nos espoirs se
sont r6alis6s: la fouille de recherche I nous a pr6td les matdriaux arch6ologiques fort
int6ressants, bien qu'ils ne soient pas nombreux. Voili pourquoi, en 1982 nous avons cr66
la fouille de recherche II (d c6td de la premidre) qui avait les m6mes dimensions. Elle 6tait
situ6e dans une niche couverte form6e par les terrasses de la paroi rocheuse. Donc, les
restes culturels dans cet endroit 6taient de plus bonne conservation.

L'objectif essentiel des fouilles de 1982 consistait en obtention des matdriaux (des

charbons de bois) pour la datations Cr+. En outre, nous avions I'intention de trouver la
confirmation des donn6es sur la position stratigraphique des restes culturels dans la fouille
I aussi bien que de classer d'une manidre plus d€taill6e les restes des petits rongeurs pour

avoir une notion des variations de la microfaune qui serait utile pour les datations
paldofauniques des visites de la grotte r6alis6es sur la base des os de la couche culturelle.
Il etait aussi trds important de compl6ter la collection de I'inventaire lithique pour avoir la
possibilitd de la comparer avec les ensembles peu nombreux de I'industrie lithique du
Pal6olithique tardif de I'Oural.

En 6t6 1983, pour pr6ciser le caractdre de la propagation des restes culturels dans
Ia Grande Salle, on a cr66 la fouille de recherche III sous un groupe de peintures sur la
paroi.

Aprds la visit6 de la grotte de I'anthropologiste et acaddmicien V.P. Ali6ks6ev, des
arch6ologues P.I. Boriskovski et N.D. Praslov c'est le cr6ne humain trouvd dans le
Passage Bas en 1982 qui est devenu le centre d'int6r6t. Cette trouvaille a provoqu6 les

d6bats acham6s parce qu'on ne pouvait pas d6terminer son 6ge. Quelques chercheurs ont

avanc6 I'hypothdse sur I'appartenance de ce crdne au Paldolithique. Si cette supposition
6tait juste, elle jouerait un rdle extr6mement important dans l'dtablissement de la valeur de
I'ensemble de la grotte Ignatievskafa; voild pourquoi on a commenc6 la fouille IV dans le

lieu oir I'on avait trouv6 le crdne. Certes, les fouilles du Passage Bas ont 6t6 beaucoup plus

6tendues.
Au cours des anndes 6coul6es on avait recueilli une vraie collection de diff6rents

objets 6parpill6s sur la surface du passage, ce qui nous a permis de nous attendre d trouver

dans la fouille de recherche [V beaucoup de donn6es arch6ologiques et paldonthologique.

C'est I'obtention de la colonne stratigraphique et la ddfinition de la position des restes

culturels dans la coupe des formations qui sont devenues, comme d'habitude, les t6ches

les plus importantes. En outre, en 1984 on a pu diviser la grotte en 3 zones

conventionnelles: a) le sanctuaire (La Grande Salle et la Salle Eloign6e); b) la zone "de
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transition" (Le Passage Bas, Le Couloir Principal et; c) la zone extdrieure (La Grotte
d'Entr6e et le Couloir d'Entr6e).

Quant aux fouilles de 1984, elles ont continu6 celles de 1983 ayant pour but
presque les m6mes tdches. Pour obtenir les informations sur le caractdre des restes
culturels et sur leur position stratigraphique, on a cr66 une petite fouille de recherche dans
la Grotte d'Entr6e, dans I'endroit de la plus grande 6paisseur des formations friables.

En g6n6ral, les fouilles de 1984 on 6td consid6r6es comme stade final de l'6tape
initiale des recherches dont I'objectif principal, corlme nous I'avons d6jd indiqu6,
consistait en 6tablissement des traits essentiels ddterminant I'ensemble complexe des
objets archdologiques divers concentr6s dans la grotte Ignatievskaila depuis plusieurs
millidnaires et surtout - d la p6riode de I'utilisation intense du sanctuaire de grotte.

Avant de commencer la pr6sentation des matdriaux des fouilles de recherche nous
voudrions aborder les probldmes m6thodiques li6s aux investigations des grottes puisqu'ils
repr6sentent un int6r6t particulier. L'objet d'6tude etait tout a fait extraordinaire, voild
pourquoi nous nous sonmes heurt6s aux plusieurs difficultds. D'ailleurs, notre exp6rience
poura Otre utilis6e pour les 6tudes suivantes des sanctuaires de grottes. La particularit6 de
la m6thodologie de recherche consiste en prise en consid6ration de tous les d6tails, mOme
les plus insignifiants. Les fouilles de recherche de petites dimensions nous ont permis
d'effectuer les travaux dans les horizons sup6rieurs, ce qui 6tait trds important i cause de
la prdsence dans ces horizons des restes culturels; en outre, les archdologues ont travaill6
hors de la fouille, ce qui 6tait extr0mement important pour la r6vdlation de certaines
microstructures.

On a dtudi6 les formations friables par horizons, conform6ment aux couches
interm6diaires lithologiques (except6 la fouille V dans laquelle les horizons avaient
l'6paisseur de 0,1 m 6tant conventionnels). Aprds le tamisage, tous les restes culturels ont
6t6 laiss6s sur leur place. La fouille de recherche a etf divisde en secteurs conventionnels
(0,5 x 0,5 m) dont chacun se composait de 4 secteurs (0,25 x 0,25 m). Ces derniers, d leur
tour, se divisaient en 4 secteurs de plus (0,125 x 0,125 m). L'enldvement des formations
friables s'effectuait avec des pincettes et des scalpels d'aprds ces secteurs et les horizons
conventionnels 6pais de 2 cm d I'int€rieur des sections lithologiques. Les matidres friables
obtenues de cette manidre - ld dans les secteurs (0,125 x 0,125 m) se classaient et dtaient
emportdes dehors dans les r6cipients spdciaux. Ensuite on les examinait d la lumidre de
jour et les lavait i la main, par portions, dans le crible avec la grille lxl mm.

Les fragments de I'ocre, les esquilles des outils lithiques, les os des rongeurs,
surtout - les dents, les charbons de bois trouv6s pendant I'examen et le tamisage des
formations dtaient emball6s avec I'indication de I'endroit oir ils avaient dtd d6couverts. de
la profondeur et de I'appartenance d telle ou telle couche.

Les fouilles de recherche I-III de la Grande Salle

La fouille | (2,1 x 1,2 m) a ete cr66e le long de la paroi du remnant rocheux, sous
le groupe d'images (les chevaux, les lignes verticales, le serpent) en ocre rouge (le groupe
4).La fouille est situde sur la superficie assez plane; la divergence maximale des repdres
de hauteur de la fouille est 6gale A 0,08 m. La fouille est divis6e en secteurs 0,5 x 0,5 m;
de sud - est d nord-ouest ils sont d6sign6s par lettres (A', A-C) et de nord-est d sud-ouest-
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par chiffres (1- ). Le tamisage s'effectuait par horizons conventionnels dont l'6paisseur
6tait 6gale d 0,1 m; ;'6paisseur de la couche soumise au tamisage d I'int6rieur d'eux n'6tait
pas sup6rieure d 0,02 m. Lorsque les fragments du calcaire ou bien, de grands os situ€s
verticalement 6taient 6gaux d plus de 10 cm, on ne les touchait pas jusqu'ir ce qu'on

atteigne leur base. On a pris pour le point de d6part (le repdre-zdro) un point sur la paroi

de la fouille entre les secteurs ClZ et Cl3. La profondeur totale de la fouille est 6gale d
1,55 m. On a 6tudi6 16 horizons en g6n6ral (dont l'6paisseur faisait 0,1 m); dans 12
premiers horizons (d'en haut) on a d6couvert, essentiellement, les os; dans 4 horizons
infdrieurs on n'a trouv6 aucun objet. A vrai dire, les restes culturels (les objets lithiques,
les fragments et les taches de I'ocre, les charbons de bois) se situent seulement dans les
horizons sup6rieurs.

Au cours des fouilles on a r6v6l6 la stratigraphie suivante (fig. 71):
1) la couche fonc6e de suie, r6sultat des visites d la grotte des gens de nos jours;

beaucoup de matidres organiques, les aiguilles, les brindilles; l'6paisseur de la couche est
dgale d 0,02 m;

2) la couche intermddiaire de mondmilch longue de 12 cm et 6paisse de 0,01 m
environ;

3) I'argile de grotte rouge; parfois elle est mdl6e avec les pierres; elle remplit la

niche de paroi. A la profondeur de 0,55 m, au centre du profrl on observe la seconde
conche intermdiaire du mondmilch. L'dpaisseur totale de I'argile est egale ir 0,78 m;

4) la troisidme couche intermddiaire du mondmilch qui sdpare la couche de I'argile
rouge de la couche brune fonc6e; l'dpaisseur de la couche interm6diaire est 6gale d 0,02 m;

5) la couche brune fonc6e, dont la partie considdrable est oceupde par le bloc du

calcaire. Dans cet endroit on voit une multitude de grands os des animaux dont certains

restent dans la paroi de la fouille; l'6paisseur de cette couche est 6gale d 0,29 cm:.
6) le sable stratifid de couleur jaune, l'6paisseur maximale est 6gale d 0,4 m;
7) le rocher.
Donc, les d6p6ts de la grotte ont diff6rentes origines. Les couches infdrieures sont,

certainement, d'origine alluviale; elles ont apparu gr6ce au torrent existant. Peut-Otre, cette
grotte a-t-elle 6td ouverte pour le courant d'eau, donc, toutes ces formations sont

anciennes. Dans la couche brune fonc6e on a trouvd un grand nombre d'os roulds ce qui

t6moignait de leur ddplacement par I'eau courante.
La partie sup6rieire form6e par la couche d'argile rouge, d'origine typique de

grotte, s'accumulait depuis longtemps. La couche interm6diaire de mondmilch pouvait se

former au moins 3 fois, pendant les p6riodes de I'humidit6 intense: la premidre periode a

commenc6 aprds que la grotte cesse d'6tre accessible pour I'eau courante; la seconde
pdriode incombe au milieu du processus de I'accumulation de I'argile et la troisidme - d

l'6poque assez r6cente, puisque la premidre couche interm6diaire du mondmilch recouvre

les restes culturels repr6sent6s par les objets lithiques, aussi bien que I'horizon culturel qui

est form6 par une couche intermddiaire de couleur fonc6e situ6e dans la paroi nord-ouest.

A toute dvidence, cet horizon repr6sente la superficie d partir de laquelle les hommes

ex6cutaient les peintures sur les parois.
Il est d noter que dans la couche d'argile de grotte rouge de cette fouille de

recherche on a d6couvert beaucoup de koprolithes, 6videmment. ceux de la hydne, qui
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dtaient situ6s sur toute l'6paisseur de I'argile de grotte. Maintenant, nous pr6sentons
seulement les horizons avec les traces des activitds humaines.

L'horizon I alaprofondeur de 0 jusqu'd 0,1 m" (frg.72). Aprds I'enldvement de la
couche interm6diaire de suie, sur toute sa superficie on observait la cro0te assez solide de
mondmilch dont l'6paisseur atteignait parfois 2 cm. On n'a trouv6 aucun objet dans ces
couches interm6diaires. Tous les artefacts ont 6t6 d6couverts dans la couche intermediaire
de couleur fonc6e fix6e grdce d I'addition du charbon. La description est faite par secteurs
6gaux d lxl m, de sud-ouest d nord-est. Dans les secteurs A,Bl2-4, d la profondeur de 4
cm, on observe un grand bloc. Les artefacts se distribuent par secteurs de manidre
suivante: Bl4 - 3 objets lithiques (un petit d6bris de lame et 2 petits dclats) et 4 os non
identifiables;Cl4 - une dent,2 os et 2fragments d'os; B/3 - une dent, un d6bris du crdne
d'un animal et 3 os; C/3 - une dent prerc6e d'un petit carnassier (une pendeloque), 4 dents-
une mandibule d'un petit carnassier, une dent d'un petit carnassier et 4 os; N2 - une dent;
Bl2 - une dent, une mandibule et 3 d6bris d'os; Cl2 - une dent de I'ours, 3 d6bris de
mandibule, 4 os; A/1 - une dent, une griffe et 2 os; B/1 - une lame d bord 6mousse (situ6e
d la profondeur de 7 cm),3 dents et 3 os; CII -3 dents de I'ours, un d6bris de mandibule
d'un petit camassier et 2 d6bris d'os.

L'horizon 2 est 6pais de - 0,1 A - 0,2 m (fig. 73). Ici on voit une couche de I'argile
de grotte rouge. Dans la fouille, aux secteurs A,Bl2 - 4, dla profondeur de 4,14,15 et 17
cm on a enregistr6 4 grandes pierres situ6es horizontalement qui poursuivaient le bloc tir6
dans le horizon 1. Dans les secteurs B, C/l on a trouvd une grande pierre d la profondeur
de 13 cm; dans les secteurs C/3, 4 et B, C/4 - encore deux pierres situdes dans la paroi de
la fouille, d la profondeur de 1l cm et de 9 cm. Le rocher observ6 dans la fouille de
recherche avait changd de contours qui avaient diminu6 dans les secteurs A, B/1 et avaient
grandi dans le secteur A/4. Aux secteurs N3, 4 on n'a trouvd aucun artefact. Quant aux
autres secteurs, ils sont distribu6s de manidre suivante: B/4 - les dents et les fragments des
dents (5 ex), 3 os et 2 ddbris d'os, un 6clat de dimensions moyennes; C/4 - 4 dents, un
grand os et 6 ddbris d'os; B/3 - 3 dents, une dent et 4 ddbris d'os; C/3 - 7 os et un ddbris
d'os; A/2 - un ddbris du crdne de I'ours, une dent du petit camassier, 4 os, un petit
fragment de calcaire situ6 sur la grande piene; B/2 - un os, 2 d6bris d'os; Cl2 - un grand os
creux disposd avec inclinaison, 2 os et 4 ddbris d'os; B/1 - un d6chet de roche siliceuse,
une dent d'un petit carnassier, 2 d6bris d'os; C/l - 2 mandibules et une dent d'un petit
carnassier, une dent de I'ours, un os.

Dans les horizons suivants 3-16 les restes culturels 6taient presque absents. On n'a
trouvd qu'un fragment de lame dans le 3e horizon et un 6clat - dans le 5e horizon.

La fouille de recherche II dont la superficie compte un peu plus de 2 m2 a ete
cr66e plus prds vers le sud-est d partir de la fouille I, dans le m6me systdme avec le repdre
- zdro. Les fouilles se joignent dans les secteurs B/4 et N5. La fouille de recherche II est
divis6e en secteurs (0,5 x 0,5 m) d6sign6s par lettres (A - B') de sud-ouest ir nord-est et
par chiffres (5-S) - de nord-ouest d sud-est. La divergence maximale des repdres de
hauteur de la fouille est 6gale e 0,18 m. Le point inf6rieur (-0,04 m) est situ6 dans la zone
nord-ouest de la fouille, le point sup6rieur (14 cm) - dans lazone sud-est.

La stratigraphie de la fouille II est pareille d celle de la fouille I (cf. fig. 71).

' 
La profondeur d partir du repdre-z6ro.
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A en juger d'aprds le caractdre de la couche culturelle dans la coupe horizontale. au
ddbut de la fr6quentation de la grotte la formation de la couche argileuse se produisait
assez rapidement, donc, les restes culturels se trouvant dans cette couche s'y sont
distribu6s plus ou moins r6gulidrement. Plus tard, la formation de la couche argileuse s'est
ralentie et sa superficie est rest6e ouverte en subissant depuis longtemps I'influence
humaine ce qui a abouti d la crdation de la couche culturelle bien prononc6e. D'ailleurs, ce
ph6nomdne peut 6tre expliqu6 autrement. Evidemment, au d6but de I'existance de la grotte
les gens ne la visitaient pas aussi souvent que dans les p6riodes suivantes ce qui pouvait
amener d la formation de la partie inferieure de la couche culturelle. Dans les p6riodes
suivantes, au cours de I'utilisation de la grotte, on a vu se former I'horizon culturel bien
discernable.

L'horizon.l est profond de 0,14, 0,04 e -0,04, -0,06 m (cf. fig. 72). Dans sa partie
nord-ouest et nord-est la fouille est limit6e par la paroi de la grotte. Il y a ici une
particularit6 int6ressante: une large fissure va dans la direction nord d partir de la fouille.
Sa superficie est couverte de concr6tion calcaire qui englobe le secteur N6 en recouvrant
les restes culturels. Cette concr6tion a 6t6 soumise ir I'analyse C1a. La seconde particularitd
consiste en ce que I'horizon form6 au r6sultat des visites de la grotte et visible grdce d la
couleur fonc6e n'atteint pas la paroi d 0,3-0,5 m environ. A toute 6vidence, cela est lie
avec les conditions de I'accumulation des matidres friables. On a observd un nombre
insignifiant des restes culturels sous le ressaut du rocher (les secteurs A' - A/5). Aux
secteurs A'- N5 - 6 on voit apparaitre I'accumulation des blocs calcaires. Les artefacts
sont distribuds par secteurs de manidre suivante: B'17 - un vertdbre de I'ours de caverne;
B'/8 - un os; sur le m6me secteur on observe une grande mandibule de I'ours de caverne du
secteur A'18; A'17 - un 6clat, un os, 11 charbons de bois et 4 exemplaires d'os; A'l8 - 2 os
et 14 charbons de bois, la mandibule de I'ours (on I'observe aussi dans le secteur voisin
B'/8); N5 - 2 fragments de I'ocre, 8 charbous de bois, 5 os dont un repr6sente la dent de
I'ours de cavernet N6 - une lame, 2 petits 6clats calcaires, un fragment de I'ocre et 20
charbons de bois; N7 - une lame d bord 6mouss6, une lame sans retouche, 2 os et 1l
charbons de bois; A/8 - une lame retouch6e, un 6clat, un 6clat de calcaire, 2 fragments de
I'ocre et 10 charbons de bois.

L'horizon 2 est profond de 0,04, -0,06 e -0,06, -0,16 m (fig. 73). Dans cet horizon
on a trouv6: B'17 - un charbon de bois; B'i8 - un 6clat de calcaire, un os et 5 charbons
de bois; A'15 - dans le coin est on observe 5 6clats calcaires; A'/8 - 11 charbons de bois
aussi que la mandibule de I'ours de caverne du l'horizon; A/5 - une lame, un fragment de
I'ocre et 9 charbons de bois; 4/6 - 2 fragments calcaires, un 6clat calcaire, un fragment de
I'ocre, un os et 13 charbons de bois; A/7 - l0 charbons de bois; A/8 - une lame retouch6e,
2 lames sans retouches en forme de couteau, un 6clat calcaire, un os et 15 charbons de
bois.

Les artrfacts sont pr6sent6s ici mOme dans les secteurs B'17 - 8, A'15 (dans

I'horizon 1 ils 6taient absents, sauf les os). Il est d noter que les charbons de bois dans cet
horizon sont plus grands parce qu'ils n'ont pas subi I'influence anthropogdne. Les charbons
de bois recueillis ont suffi pour la datation Cr+ aussi bien que pour I'identification de
I'espdce du bois.

La fouille de recherche III dont la superficie est 6gale d 2 m' environ est cr66e
prds de la paroi, non loin de I'Impasse Nord II, sous le groupe de lignes verticales
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exdcut6es en ocre sur la semi-vofite (le groupe 7).La fouille est divis6e en secteurs (0,5 x
0,5 m), de I'ouest d I'est ils sont ddsignds par chiffres (1-a) et du nord au sud-par lettres
(A-B). C'est I'angle nord-est de la fouille qui est pris pour le repdre-z6ro. Cet endroit est
couvert de cro0te de calcite 6paisse de 3-4 cm; prds de la paroi m€me on observe le
m6lange des crofites et des couches interm6diaires d'argile 6paisses de 2-3 mm. En
g6n6ral, on observe 3 niveaux pareils. L'apparition de la calcite dans cet endroit est
d6termin6 pzu une grande quantit6 d'eau dans cette partie de la Grande Salle ce qui est
confirm6 par la prdsence d'un petit lac tout prds de la fouille. La superficie de la fouille est
assez r6gulidre, dans les secteurs A, B/1, 2 on observe une d6pression.

La stratigraphie de tous les profils est toujours la m6me (fig.74):
1) la couche intermddiaire de couleur fonc6e, r6sultat des frdquentations actuelles,

avec de petites microcouches de mondmilch interm6diaires, horizontales, discontinues au-
dessous d'elle; l'dpaisseur totale fait de 0,01 a 0,15 m;

2) l'argile de grotte rouge; d la profondeur de 6-10 cm on observe une couche
interm6diaire foncde avec les charbons de bois; son 6paisseur fait 3 cm environ. Au centre
on voit un renflement, peut-Ctre, il s'agit de la fusion de deux niveaux de la couche
culturelle. L'dpaisseur totale de I'argile rouge est 6gale i 0,25 m.

Il est d noter que la couche interm6diaire culturelle situ6e dans les m6mes
conditions stratigraphiques que celle des fouilles de recherche I et II est trds manifeste. Ce
fait prouve incontestablement que les formations friables de la Grande Salle
s'accumulaient trds lentement i partir de la fin du pleistocdne. La pr6sence du mondmilch
recouvert de couche fonc6e de suie est trds importante. Cette disposition de la couche
interm6diaire du mondmilch dans la partie sup€rieure de la coupe lui redonne la valeur de
I'horizon marquant.

D'un c6td de la fouille on voit se situer un grand creux et de I'autre c6td elle est
d6t6rior6e d cause de la pr6sence de la crofite calcaire, ce qui indique au processus
compliqu6 de I'accumulation de la partie sup6rieure des formations friables dans cet
endroit. Probablement, la couche culturelle n'est pas conservde partout.

L'horizon I ala profondeur de 0,04 d -0,2 m (fig. 75). Les artefacts se distribuent
par secteurs de manidre suivante: Nl - 9 fragments des grands os et les os des petits
rongeurs; B/1 - 18 fragments des os, les charbons de bois; N2 - 2 fragments de I'ocre, une
dent de I'ours, 6 fragments des os, une dent d'un petit camassier, 3 grands charbons de
bois (usqu'd 1,5 cm) et les petits charbons de bois; Bl2 - ll d6bris d'os; un fragment de
I'ocre, une dent d'un petit camassier, une dent du renne, un fragment de la dent de I'ours, 2
petits os, I'amas de petits os, de petits charbons de bois; N3 - un fragment de I'ocre, un
d6bris de la c6te, de petits os des rongeurs, une multitude de charbons de bois; B/3 - un
petit d6bris siliceux, une esquille en jaspe vert-rouge, une grande dent de I'ours, 17
fragments des os, 5 grands et beaucoup de petits charbons de bois; N4 - 9 d6bris d'os, de
petits os des rongeurs, 6 grands charbons de bois; B,l4 - l0 d6bris d'os dont 3 ont la
superficie un peu br0l6e,23 charbons de bois.

Donc, nous voudrions dresser le bilan des r6sultats de recherches dans 3 petites
fouilles de recherche de la Grande Salle. On y a enregistr6, d'une manidre trds nette, une
couche culturelle qui se composait parfois de 2 couches interm6diaires (la fouille I) ce qui
t6moignait de la rupture de temps en fr6quentation de la grotte. L'horizon culturel n'est pas
profond, il se situe d quelques centimdtres du sol contemporain ce qui est caus6 par le type
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de I'accumulation de I'argile dans la partie int6rieure de la grotte. La couche est recouverte

de mondmilch, donc, les restes culturels sont intacts. En gen6ral, les ph6nomdnes

"destructifs", tels que I'eau, le vent, I'insolation et les ph6nomdnes qui changent les

couches culturelles des stations, des ateliers et des autres monuments paldolithiques dans

les endroite ouverts ne se manifestent pas dans les grottes.
Il est d noter que la couche culturelle de la Grande Salle est assez extraordinaire;

elle ne peut pas 6tre consid6r6e comme r6sultat du stationnement des gens. Dans la

Grande Salle, comme dans toute autre grotte de I'Oural, il est impossible de br0ler le feu,

parce que ir cause de I'absence de la circulation de I'aire on voit tout de suite apparaitre la

fum6e. On pouvait, certainement, utiliser les lampes d suif, cependant, elles convenaient

seulement pour l'6clairage et non pas pour la prdparation de la viande, par exemple. En

outre, la grotte est trds humide: les vCtements laissds dans la Grande Salle pour deux jours

deviennent tout ir fait humides, d cause de la condensation. Il faut donc reconnaitre que la

couche culturelle a apparu comme rdsultat des visites du sanctuaire de grotte (nous

pourrions la nommer "couche de fr6quentation"). D'aprds les objets qu'elle contient, cette

couche diffdre de la couche d'habitation, de la station, du campement de base, de I'atelier

et m$me de la couche culturelle des autels oi I'on voit, d'habitude, les objets sp6cialement

choisis (Bader, 1954 Mazine, 1986). La couche culturelle de fr6quentation est r6v6l6e

dans les parties int6rieures de la grotte Ignatievskaia: il s'agit, principalement, de la

Grande Salle et du Couloir Principal. Il est ir noter qu'on observe parfois la couche

interm6diaire de charbon, parfois m€me quelques couches (usqu'i 3 couches

interm6diaires), dans certaines d6pressions (les trous, les creux; les cavit6s) situ6es sur

toute la superficie de la Grande Salle et surtout - au centre du Couloir Principal, parce que

c'6tait le passage des gens du Paldolithique vers la Grande Salle et la Salle Eloign6e.

Les fouilles de recherche I-III se situent juste prds des parois, au-dessous des

peintures. Nous croyons qu'il serait utile de fouiller une surface consid6rable de la Grande

Salle, surtout-celle prds des grandes dalles en pierre au centre de la salle. Leur disposition,

leur surfaces supdrieures planes auraient 6td utilisdes par I'homme primitif pour les actions

de culte.
En outre, il serait ndcessaire d'explorer les formations friables dans les passages

latdraux ou I'on pourrait trouver diff6rents artefacts.
Une des particularitds considdrables de la couche culturelle de fr6quentation est,

certainement, lide ir la possibilitd de r6v6lation de la simultandit6 et des relations

fonctionnelles entre les phdnomdnes arch6ologiques h6t6rogdnes. Il s'agit des relations

entre les peintures sur les parois et les 6clatements ex6cutds d partir de ces parois.

La combinaison des os et des fragments lithiques dans le mOme niveau, la

combinaison des fragments de I'ocre, des charbons de bois (provenant, d toute 6vidence,

des torches utilis6es pour l'6clairage de la grotte) nous pefinet de dire que les couches

culturelles ont apparu ici d l'6poque de fonctionnement de la grotte comme sanctuaire des

hommes primitifs, lorsqu'ils ex6cutaient les peintures sur ses parois. Il est d noter que la

Grande Salle, i en juger d'aprds la pr6sence de la couche culturelle, n'a et6 explor6e que

pendant le fonctionnement du sanctuaire. On n'a enregistr6 aucune trace plus ancienne de

ia pr6sence humaine. La disposition dans les couches culturelles de fr6quentation d la fois

dei 6clats calcaires et des fragments de I'ocre t6moigne de la simultan6itd des actions

apr6s lesquelles ils se sont trouv6s sur le plancher de la grotte et puis - se sont concentr6s
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dans la m6me couche culturelle. En outre, cette combinaison prouve que toutes les deux
actions (l'ex6cution des peintures et le d6tachement des 6clatements d partir des parois) se
rapportent aux rites et coutumes unis.

La pr6sence dans la couche culturelle d'un grand nombre de charbons de bois
permet de confirmer la s6ries de datations radiocarbones qui indiquent la p6riode de
I'ex6cution des peintures et de I'apparition des 6clatements sur les parois de la grotte.

LA FOUILLE DE RECHERCHE IV DANS LE PASSAGE BAS

La fouille IV dont la superficie fait 3 m2 a 6t6 cr66e d la distance de 60 m de
I'entr6e de la grotte, dans le Passage Bas.

Le plafond plan qui semble se joindre au plancher, a emp0ch6 de disposer la
fouille de manidre qu'elle se joigne d la paroi rocheuse, bien que la figure 76 nous
prdsente la jonction conventionnel de la fouille avec la limite de la cavit6. Cette limite est
I'endroit de la convergence du plafond et du plancher, quant aux formations friables, elles
se situent beaucoup plus loin, au nord. D'aprds son ixe le plus long, la fouille est orient6e
approximativement dans le sens nord-sud; dans cette direction les secteurs (0.5 x 0,5 m)
sont d6sign6s par chiffres (l-6) et dans la direction ouest-est - par lettres (A-B).

La surface est irr6gulidre, la divergence des repdres de hauteur peut atteindre 0,5
m. Le secteur le plus infdrieur c'est B/1; la profondeur maximale de la fouille est dgale d
60 cm. L'6paisseur des horizons n'est pas trds grande (2 cm). Le le horizon culturel
comprend les couches | , 2; le 2e hoizon correspond d la partie sup6rieure de la couche 3 ;
les horizons 3, 4 ne contiennent ancune trace des activit6s humaines, on ne retrouve ici
que les os des animaux. Ces horizons sont li6s, en g6ndral, avec la couche 3 et.
partiellement, avec la couche 4.

La stratigraphie de tous les profils de la fouille IV est presque la mdme. Elle est
prdsent6e d'une manidre la plus compldte dans les profils des parois ouest et nord. Le
profil de la paroi ouest, long de 3 m, contient 4 subdivisions lithologiques (fig. 76).

l. La couche de couleur grise, humifide, avec beaucoup de blocaille et de gros
blocs de calcaire, avec les charbons de bois, les os des animaux. L'dpaisseur maximale au
centre et au nord du profil atteint 0,2 m. Dans la couche il y a beaucoup d'artefacts, en
g6n6ral, les objets lithiqnes. Dans la partie inferieure de la couche des secteurs 3, 4 on
observe une mince couche intermddiaire de mondmilch. La couche l, i toute 6vidence. a
6te restratifi6e. Cette restratification, probablement, a 6t6 pr6sent6e par le rejet d partir du
centre du Passage Bas effectu6 pendant le creusement du plancher visant d rendre plus
accessible le passage dans la grotte (tout ga a 6t6 fait d la fin du XIX - au ddbut du XX
sidcle).

2. L'argile de grotte rouge forme le gisement "en lentille" an centre du profil dans
les secteurs 3,4 et partiellementdans le secteur 2. L'6paisseur de la couche est 6gale e 0.15
m; la couche est trds friable. Ici, comme dans la couche pr6c6dente, on voit un grand
nombre de charbons de bois et d'objets lithiques. A toute 6vidence, il s'agit aussi du rejet ir
partir du centre du passage. D'ailleurs, celui-ci a 6te effectu6 par les hommes primitifs
utilisant la grotte en qualit6 de sanctuaire.

3. L'argile de grotte rouge avec du gravier et de la blocaille, en particulier - au
secteur 6. Dans la partie sup6rieure de la couche (l'horizon 2) on a trouv6 un certain
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nombre d'artefacts et de charbons de bois, aussi que de nombreux os de grands animaux
(les horizons2,3,4); l'6paisseur de la couche est 6gale d 0,5 m-

4. L'argile de grotte brune, moins friable que I'argile rouge. On n'observe cette
couche qu'aux secteurs L etZ; son dpaisseur atteint 0,08 m.

En appr6ciant la situation stratigraphique, nous devrions reconnaitre que les
couches restratifi{es I et 2 comprennent les restes culturels de diff6rentes 6poques. Quant
d la partie sup6rieure de I'argile de grotte rouge (la couche 3), elle contient les objets
lithiques et les charbons de bois (c'est leur endroit de gisement primitif). A toute dvidence,
ils peuvent 6tre rattach6s aux restes culturels trouv6s dans les fouilles de recherche I et II.
Donc, le processus de I'accumulation des formations friables dans la fouille IV comme
dans la plupart des passages intdrieurs de la grotte a 6t6 autochtone; on observe ici
I'accumulation de I'argile de grotte rouge.

Quant d la couche l, elle est, 6videmment, 1i6e avec la fr6quentation intense de la
grotte; elle est compldtement anthropogdne.

L'horizon 1 est profond de 0 e -0,1, -0,59 m (fig. 77). Dans le secteur B/1 on a
trouv6 un objet remarquable - il s'agit du crdne humain. Il 6tait couch6 de c6t6, la face et la
partie pari6tale fort ddt6rior6es, les dents conserv€es partiellement; la mandibule est
absente. Le point sup6rieur du crdne 6tait situd e -38, le point inferieur - d -64. Le crAne a
6t6 enlev6 pour l'6tude suivante. Dans les secteurs A, Bl2 et partiellement dans les
secteurs A, B/1, 3 on observait I'accumulation des blocs calcaires dont une partie ressortait
de dessous des formations friables. De grands blocs enfonc6s dans la paroi ont 6td
enregistrds aux secteurs N4 - 6. La concentration des artefacts dans la fouille est assez
r6gulidre; aux secteurs A,B,12,3 elle est un peu plus intense. Dans cet horizon on ne
trouve gudre les os complets, y compris les dents et les phalanges. Les artefacts sont
repartis par secteurs de manidre suivante: Nl - 2 nuc16i,4 outils faits en lames, un outil
fait en 6clat, une lames, 2 eclats et 6 ecailles', 4 fragments d'os et 4 charbons de bois: A/2
- un nucl6us, 8 outils en lames, 2 outils en 6clat, 2 lames, 13 6clats, un galet, 6 os. 26
charbons de bois; N3 - un outil en lame, 2 lames, 14 6clats, 2 6cailles, 3 fragments de
calcaire de dimensions moyennes, color6s en rouge, 7 charbons de bois et 3 os; Al4 - tn
nucl6us, 2 outils en lames, un outil en 6clat, 4 lames, 13 6clats, 9 dcailles, 3 fragments du
calcaire colorfs en rouge; N5 - 2 nucl6i, 3 outils en lames, un outil en 6clat, 3 lames, 15
6clats, 5 6cailles, 3 os1' N6 - un outil en lame, 2 outils en 6clats, une lame, 4 6clats. 6
{cailles, 9 os; B/l - un nucl6us, 3 lames, 12 6clats, 36 os; Bl2 - 3 outils en lame, un outil
en 6clat, 2 lames, 14 6clats,2 6cailles, 5 os, une "perle" en os, 9 charbons de bois; B/3 - un
nucl6us, un outi l en lame,3 outi ls en 6clats,4lames,20 dclats, 18 6cail les,6 os,42
charbons de bois; Bl4 - 2 nucl6i, 6 lames, 16 6clats, 10 dcailles,2 fragments de calcaire
color6s en rouge, une pendoloque en dent d'un'animal; Bl5 - 2 outils en lame, un outil en
€clat,7 lames, I 1 6clats, 5 6cailles, 8 os, un charbon de bois; 8/6 - un nucl6us, 2 outils en
lames, 2 outils en 6clats, une lame, 2 6clats,4 6cailles, l0 os.

L'horizon 2,estprofond de -0,1, -0,59 a -0,17, -69 m (frg.78). C'est I'horizon le
moins satur6 d'artefacts. Au secteur A/5 on voit un grand bloc qui se prolonge dans les
parois ouest et sud du secteur N6.Enoutre, on observe 2 petits blocs se prolongeant dans

' 
Il serait plus juste de nommer les dcailles "microobjets", puisqu'elles ne reprdsentent les dcailles proprement dites

que partiellement. Un grand nombre de ces "6cailles" sont microenlOvement ou bien, de petits 6clats, trds menus,

probablements, faits sur le burin.
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la paroi nord aux secteurs A, B/1. Dans la partie nord se trouvent, principalement, les os
des animaux; dans la partie sud prddominent les objets lithiques. Les artefacts sont
r6partis par secteurs de manidre suivante: Nl - 4 os; N2 - un outil en lame, un retouchoir
en galet; 11 os; A/3 - un grand os qui se prolonge partiellement dans le secteur prdc6dent
et 3 petits os; Fi4 - un nucl6us, un outil en 6clat, une lame, 5 os, 3 charbons de bois; N5 -

un ddbris de la microlame retouch6e, 4 os et 2 charbons de bois; N6 - 2 eclats; B/1 - I I
os; Bl2 - 2 galets et 25 os; B/3 - un eclat, 3 charbons de bois, 4 os; B/5 - un outil en lame,
2 lames, 3 6clats, 3 6cailles, un galet; au centre on voit un amas (25 cm de diamdtre)
compos6 de minces fragments carboniques et et de charbons de bois peu nombreux (1 cm
de diamdtre); on n'd pas observ6 les traces de combustion, donc, il est trds douteux que cet
amas repr6sente les restes du foyer; B16 - 2 6cailles et 7 galets.

LA FOUILLE DE RECHERCHE V DE LA GROTTE D'ENTREE

La fouille V (3x1,5 m) est transversale par rapport a I'axe long de la Grotte
d'Entrde. Elle se joint au rocher dans son extr6mitd nord-est, tout prds de I'endroit oi les
formations friables sont les plus hautes. L'extr6mit6 nord-est de la fouille a 6t6 d6sign6e
par le ressaut rocheux. Toute la superficie de la fouille est divis6e en secteurs (0,5x0,5 m)
qui sont d6sign6s par lettres (A-E) de sud-ouest i nord-est et par chiffres de sud-est ir
nord-ouest. C'est le ressaut horizontal sur la paroi de la grotte marqud par la couleur
,o,rg"* qui est pris pour le repdre-zero conventionnel.L6tude des formations dans la
fouille s'effectuait par horizons conventionnels; l'6paisseur de chacun faisait 0,1 m. Nous
avons dress6 le plan pour chaque horizon. La fouille a atteint la profondeur de 1,6 m en
comprenant 16 horizons. Il est i noter que les restes culturels se trouvent seulement dans
3 premiers horizons.

La stratigraphie de tous les 3 profils de la fouille est la m€me, la diffdrence
consiste seulement en 6paisseur. C'est pourquoi nous ne pr6sentons que la description du
profil nord-ouest (frg. 79). La divergence des hauteurs de la lisiere sup6rieure de la
superficie est 6gale i 5 cm. Le point le plus haut se situe i I m de I'extrdmit6 nord du
profil.

1. La couche grise foncde, fort pi6tin6e, est situ6e horizontalement. Elle s'6largit
dans la direction sud et disparait i la distance de 0,5 m d partir de la paroi rocheuse de la
grotte. Dans la partie sud de la couche on observe de nombreuses couches interm6diaires
fonc6es dpaisses de I d 1,5 cm. L'dpaisseur maximale est 6gale d 0,1 m.

2. La couche gdse, assez friable, contient beaucoup de gtavier, parfois on y voit les
charbons de bois. On n'observe cette couche que prds de la paroi rocheuse; les contacts
avec la couche sous-jacente sont in6guliers et ind6cis. L'dpaisseur maximale atteint 0,22
m.

3. La tene argileuse gris-jaune avec beaucoup de gravier calcaire et de grands
blocs isol6s de calcaire, dont certains sont verticaux; un certain nombre de blocs est

' 
Le marquage du ressaut et des points sur la vo0te de la Grotte d'Enff6e correspondant aux points d'intersection des

lignes qui divisent la fouille aux secteurs par la couleur rouge - c'est le repdre pour les recherches suivantes. Ces
points de repdre sont ndcessaires, parce qu'il est impossible actuellement d'dtablir les limites de certaines fouilles
sans ouvemrre compldte de la superficie des dep6ts. Il s'agit des fouilles de reconnaissance de M.A.Bader (195 l),

des fouilles de O.N.Bader (1961-1962) et de la fouille de S.I.Roudenko (l9l l) dans la Grotte d'Entrde.
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concentrd prds de la paroi rocheuse. La couche s'enfonce dans le profil en s'6largissant
consid6rablement prds du rocher. Dans cet endroit son 6paisseur maximale atteint 0,83 m.

4.Laterre argileuse brune, compacte; dans la partie sup6rieure de la couche il y a
de la blocaille menue aussi que de grands blocs du calcaire. La couche monte
brusquement au centre du profil et s'abaisse aux extr6mit6s; sur la plus grande partie du
profil son contact avec la couche sous-jacente est trds distinct, cependant, il devient diffirs
prds de la paroi rocheuse. L'6paisseur maximale est 6gale d 0,48 m.

5. La terre argileuse brune fonc6e; I'alliage de la blocaille calcaire n'est pas trds
important, cependant, on observe ici de gros fragments du calcaire. La couche est friable,
on y voit gir et lir, des os gros et menus de mauvaise conservation.

Dans la partie gauche de la couche on pergoit une 6minence et puis - I'abaissement
dans la direction du rocher oir la couche perd ses contours nets. L'6paisseur maximale de
la couche atteint 0.47 m.

6. La terre argileuse jaune claire, friable; on observe la stratification. La couche
s'abaisse un peu dans la direction de la paroi rocheuse en disparaissant dans cet endroit.
Les os de la couche sont fort d6t6rior6s. L'6paisseur est 6gale d 0,06 - 0,15 m, dans la
cavit6 "en forme de poche" - d0,25 m.

7. La couche interm6diaire humifi6e noire qui se trouve au - dessous de la couche
prdcddente en y p6n6trant partiellement. La couche intermddiaire est r6guliere presque
dans tous les endroits, cependant, dans sa partie nord elle s'abaisse dans la direction de la
paroi rocheuse. L'dpaisseur maximale est 6gale d 0,03 m.

8. La terre argileuse brun-rougeAtre, trds friable, avec de gros d6bris calcaires. La
couche s'abaisse dans la direction de la paroi rocheuse en disparaissant ici; dans la partie
suprieure de la couche on voit, partiellement, la couche interm6diaire humifide noire.
L'dpaisseur maximale est 6gale d 0,3 m.

9. La terre argileuse bnne fonc6e qui n'est pr6sent6e que dans la partie sud de la
coupe. La couche est fort color6e par les oxydes de fer et de mangandse; on y observe de
petites concrdtions de couleur foncde (dans la fissure elles sont stratifides) aussi que de la
blocaille menue. Les os de couleur fonc6e trouvds dans cette couche sont de mauvaise
conservation. L'6paisseur maximale de la couche est 6gale d0,27 m.

10. La terre argileuse brun-rougedtre, moins friable que la couche sup6rieure. C'est
le gisement indgulier, on ne I'observe que dans la partie sud de la coupe; dans la partie
nord de la couche on observe I'accumulation de la blocaille. L'6paisseur maximale de la
couche est 6gale ir 0,36 m.

1 l. La terre argileuse brune foncde, un peu plus claire que la couche 9, avec
beaucoup d'oxydes de fer et de mangandse. C'est le gisement horizontal; plus prds vers la
paroi rocheuse la couche devient gnse. L'6paisseur maximale de la couche est 6gale d 0,18
m.

Les restes culturels ont 6t6 d6couverts dans les couches I et 2; au-dessous d'eux on
n'a pas trouvd les traces patentes des activitds humaines (sauf les os bris6s). Cette coupe
est tout d fait asym6trique. Un secteur du profil adjacent d la paroi rocheuse est rempli de
beaucoup de blocaille et de fragments calcaires; il est gris. Ce secteurr est, ir toute
6vidence, d'origine plus r6cente.

Les couches inferieures, d partir de la cinquidme couche, sont, 6videmment,
d'origine alluviale; elles se rapportent d la pdriode de I'inondation dans la grotte, donc,
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elles sont assez anciennes. Les couches supdrieures, sauf la premidre couche, ir en juger
d'aprds le caractdre des d6p6ts et les os des animaux, se rapportent au pleistocdne.

L'horizon I a la profondeur de 0,06-0,14 e -0,04, -0,24 m (fig.80). Dans les
secteurs A - C/l-3 on voit la majorit6 6crasante des restes culturels. Dans les secteurs E -

Gll;El2;E,Dl3 et A,Bl2,3 on a d6couvert de gros fragments calcaires. Les artefacts sont
distribuds par secteurs de manidre suivante: NI - une lame d'os,2 6clats, une lame et un
fragment cdramique; N2 - 2 lames, 7 6clats, 4 grands fragments calcaires et un fragment
calcaire situ6 d la frontidre du secteur N3; N3 - l'dclatement du nucl6us, 8 6clats, un os, 4
fragments calcaires (dont 2 sont situds aux extr6mit6s du secteur); Bll - 1'6clatement du
nucl6us, un outil sur lame, 12 6clats, 3 6cailles; Bl2 - 2 nucl6i, un outil sur lame, une
fl6chette, 5 lames, 18 6clats, 7 dcailles, 2 os et un grand fragment calcaire; B/3 - un outil
sur lame, un outil en 6clat, 2 fragments du galet, 4 lames, 17 6clats, un microdclatement
calcaire, une 6caille, un fragment c6ramique et 3 os; C/l - un nucl6us, un outil en 6clat, 4
lames, 6 6clats, 3 dcailles; Cl2 - w 6clatement du nucl6us, un outil sur lame. 2 lames. 14
6clats, 4 dcailles, un fragment cdramique et 3 os; Cl3 - 3 outils sur lames, 11 eclats, 4
dcailles, un fragment cdramique, 2 os et un petit fragment calcaire d la frontidre du secteur
Bl3; Gll - un outil sur lame, un 6clat, un os, 3 fragments calcaires (dont 2 se situent aux
extr6mit6s du secteur); Glz - 2 eclats, une 6caille; Gl3 - 2 lames, 6 6clats. un fragment
cdramique, 2 os et 2 petits fragments calcaires; D/l - un os, 3 grands fragments du calcaire
(dont un se trouve sous la paroi nord - ouest de la fouille); Dl2 - un 6clat; Dl3 - 2 eclats. 2
grands fragments du calcaire (dont un se trouve d la frontidre des secteurs D, E/2.3); E/l -
2 charbons de bois, 4 os, un grand fragment du calcaire qui s'enfonce dans la paroi nord -
ouest de la fouille;El2 - un grand fragment calcaire; E/3 - un charbon de bois. 10 os. un
fragment calcaire situd d la frontidre du secteur E/2.

L'horizon 2 est profond de -0,06, -0,24 d -0,16, -0,34 m (fig. 81). Les restes
culturels sont concentr6s dans les secteurs B, C/1-3. Ce sont de grands fragments du
calcaire qui occupent la place centrale dans la fouille (les secteurs C, Gl-2). ou bien se
trouvent prds de la paroi rocheuse (les secteurs A, B/1-3). On a trouv6 dans les secteurs les
artefacts suivants: Nl - une plaque de polissage, un grand fragment calcaire situ6 ir la
frontidre du secteur BII; N2 - un os, 3 grands fragments calcaires; A/3 - un fragment de la
coquille, 2 grands fragments calcaires situ6s d la frontidre du secteur B/3; B/1 - un
6clatement du nucl6us, un outil sur lame, 2 lames, 20 6clats, 6 os; B/2-3 lames, 5 6clats et
3 dents; Bl3 - un nucldus, 2 outils en lames, un outil en 6clat, 2 lames, 23 eclats et 6 os;
Cll-3 6clats, un grand fragment calcaire; Cl2 - w nucl6us, un outil sur 6clat, 3 lames, 11
6clats, un grand fragment du calcaire (on le voit aussi dans les secteurs Gl2 et Cl3); Cl3 -
un nucldus, 2 lames, 6 6clats; G/l - un fragment du nucl6us, un grand os, 4 fragments du
calcaire situ6s d la frontidre des secteurs Gl3 et C/l; encore 2 fragments s'enfoncent dans
la paroi de la fouille; Gl2 - un 6clat et un os; Gl3 - 5 os et un fragment calcaire; D/l - un
os, 3 fragments calcaires (dont 2 se situent aux 6xtr6mit6s du secteur et 1 s'enfonce dans la
paroi de la fouille); Dlz - 5 os; D/3 - 13 os; Ei3 - un fragment calcaire qui s'enfonce dans
la paroi de la fouille et les charbons de bois.

L'horizon J est profond de -0,16, -0,34 d, -0,26, -0,44 m (fig. 82). Dans cet horizon
il y a trds peu d'artefacts, aux secteurs A/3, Bl3, Cll, D/l ils sont absents. Quant aux
autres secteurs, les objets y sont rdpartis de manidre suivante: N2 - 2 fragments calcaires;
B/1 - un eclat;Bl2 - wr os, un 6clat calcaire; Cl2 - un outil en lame; C/3 - une 6caille et 4
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os ;G / l  - 4os ;G l z -9os ;G /3 -4os ;D l2 -4os ;D /3 -unose tun f ragmen tca l ca i r e ;E l l -

un fragment calcaire qui s'enfonce dans la paroi de la fouille: El2 -2 os; E/3 - un os et 2
fragments calcaires qui s'enfoncent dans les parois de la fouille.

Bien que les travaux men6s dans les fouilles de recherche IV et V n'aient pas 6t6
nombreux, nous avons eu une information trds int6ressante sur les restes culturels
concentr6s dans la zone d'entr6e (la fouille V) et dans lazone de passage (la fouille IV).

Nous avons d6jd mentionn6 qu'on observait dans la coupe de la fouille IV deux
couches (1 et 2) qui, i diff6rentes p6riodes, y avaient 6t6 d6plac6 d partir du centre du
Passage Bas aprds son excavation.

Les restes culturels sont assez nombreux pour les grottes de I'Oural oir I'on trouve"
d'habitude, des objets isolds ou bien, quelques dizaines de pidces osseuses. Dans les
fouilles IV, V on retrouve beaucoup plus de pidces lithiques que dans les fouilles I-III. Les
restes culturels se trouvaient ici, comme dans les fouilles de recherche de la Grande Salle,
d la profondeur insignifiante ce qui t6moignait de I'accumulation assez lente des
formations friables dans cet endroit. Il est d noter que la plupart des pidces lithiques se
trouvaient juste sur le sol contemporain.

La couche culturelle se situe tout prds du sol, voild pourquoi dans le l' horizon de
la fouille V on a decouvert quelques fragments menus de ceramique situ6s dans la couche
superieure noire.

L'analyse techno-morphologique de I'inventaire lithique montre qu'il peut 6tre
attribu6 au Paleolithique tardif. La microfaune dont les restes ont 6t6 decouverts auprds de
I'inventaire lithique en t6moigne aussi. Bien que les collections comprennent I'inventaire
typique pour les stations, nous sommes enclins d les dater de la periode du fonctionnement
du sanctuaire. Cependant, nous dewions etudier la grotte d'une manidre plus detaillde pour

r6soudre d6finitivement ce probldme.
Il est d noter que la collection de la fouille de O.N.Bader (1960-1961) situ6e d

moins de l0 mdtre du bord de la fouille V, comprend trds peu d'objets lithiques. Nous
voudrions, certainement, expliquer ce ph6nomdne. Peut-€tre, est - il li6 avec le tamisage
de toutes les formations friables de la fouille V qui a permis de trouver les ecailles les plus
menues. D'ailleurs, c'est en continuant les fouilles sur la superficie considerable qu'on
pouna trouver I'origine de ce phdnomdne. Nous esp6rons aussi qu'au cours des
investigations suivantes de la Grotte d'Entrde, du Passage Bas et de la Grande Salle on
pourra r6soudre le probldme de relation mutuelle entre les restes culturels de ces secteurs
de la grotte.

LES COLLECTES SUR LA SUPERFICIE DE LA GROTTE ET AUX
ALENTOURS

Au cours de l'6tude de la grotte on a trouv6 sur sa superficie des objets lithiques,
argileux, osseux aussi bien que les restes anthropologiques. Leur nombre est plus grand
que le nombre des d6couvertes dans les fouilles. Les os humains ont 6t6 concentr6s dans le
Passage Bas et dans les secteurs adjacents de la Grotte d'Entrde et du Couloir Principal. Il
est d noter qu'en 1968 les jeunes cherchers de la ville de Sverdlovsk ont trouvd dans la
m6me zone un squelette humain presque complet. En outre, on a recueulli dans cet endroit
la majorit6 dcrasante des objets lithiques.
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Quant aux fragments cdramiques et aux pidces osseuses, on les trouve,
g6n6ralement, dans le Couloir d'Entr6e et dans la Grotte Droite. Il est d noter que dans cet
endroit pr6domine nettement la cdramique de 1'6ge de bronze (la culture
Tcherkaskoulskaia) et de l'6ge de fer ancien (la cultwe Itkoulskaia), tandis que la plupart

des fragments des rdcipients du Moyen Age (la culture Sylvinska'ra) ont 6t6 recueillis sur
la pente prds de I'entrde. En outre, on a trouv6 ici des objets lithiques et osseux (cf.

Annexe 1l).
On a d6couvert un grand outil lithique sur une lame massive dans la Salle

Eloignde, prds de la paroi sud-est, juste au-dessous de la peinture noire de la fldche et de 2
taches (le groupe 39). Dans le Passage Inferieur acheminant vers la Salle Eloign6e on a
d6couvert un objet en argile br0l6e (cf. Annexe 4).

Donc, la plupart des objets se rapportent d la zone d'entr6e de la grotte; ils sont les
moins nombreux dans la Grotte d'Entr6e. La plus grande partie des objets trouv6s se
situait dans I'obscurit6, dans I'endroit oir la tempdrature monte au-dessus de zdro (ou bien
est 6gale d zdro), m6me en hiver.

Nous ne pouvons pas interpr6ter sans ambiguitd le processus et le caractdre de
I'accumulation des objets, compte tenu de leur disposition dans la grotte (sauf ceux qui ont
6t6 trouv6s dans la zone du sanctuaire - dans la Salle Eloignde et dans le Passage Bas).

Quant au territoire hors de la grotte, nous y avons trouv6 une lame de petites

dimensions en jaspe vert situ6e sur la pente escarp6e, prds de la rividre. Plus haut, sur le
versant, on observe un petit terrain plan situ6 sur le territoire en pente douce pris entre
deux fleuves qui s6pare le versant de la vall6e et le ravin. Dans cet endroit on a cr66 une
fouille de recherche I sur 1,5 m. Les formations friables sont ici tres faibles, les restes
culturels sont absents. Quant d la lame, elle ne se diff6rencie point des objets lithiques
recueillis d I'int6rieur de la grctte - ni d'aprds la matidre, ni d'aprds son aspect
morphologique. A tout 6vidence, cette trouvaille a 6t6 fornrite, aussi que quelques 6cailles
trds menues du jaspe vert - rouge d6couvertes au - dessous de I'escarpement de la premidre
terrasse submersible (haute de 4 m) de la rive droite de la rividre Sim. On n'a trouvd aucun
artefact dans la fouille de recherche cr66e ici (1x2 m).

Pendant la construction de la loge pour le gardien prds de la grotte, on a d6couvert
dans le foss6 de fondement un horizon culturel avec des outils lithiques situ6 sous la
couche de sol, dans la partie supdrieure de la terre argileuse jaundtre. On peut se demander
s'il existe le lien entre ces objets lithiques et les mat6riaux arch6ologiques de la grotte
Ignatievskala. D'ailleurs, on le verra dans I'imm6diat.

Cependant, il est assez probable que les hommes paldolithiques ayant trait au
sanctuaire de la grotte Ignatievskala aient pass6 quelque temps au centre de la clairidre.

CHAPITRE V
LES MATNNTAUX DE LA GROTTE

L'inventaire lithique a 6t6 recueilli dans diffrents endroits de la grotte et dans
diffrents horizons des fouilles. Nous avons essay6 de rendre la description la plus ddtaill6e
possible pour faire ressortir la ressemblance et la diff6rence des objets lithiques
d6couverts dans diffrentes conditions (tabl. 1). Voild pourquoi nous prdsentons les objets
par horizons. Dans ce chapitre nous envisageons aussi les pidces osseuses, en gdn6ral, les
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pendeloques en dents peu nombreuses et les perles, puisque, compte tenu de leur
stratigraphie, elles peuvent €tre attribudes au pleistocdne. Quant aux artefacts de la Grotte
d'Entr6e et du Passage Bas datds de la p6riode plus r6cente (la c6ramique, les fl6chettes,
les objets m6talliques, les colliers), ils ne se rapportent pas au sanctuaire paldolithique,
c'est pourquoi nous pr6sentons leur description i part (cf-Annexe I 1).

Lieu Date Nombre
La Grande Salle 30
La fouille I

lt horizon r98 l 4
1 e 2
a e
J - I

La fouille II
1" horizon t982 9
1 e
L - T2

La fouille III" l'horizon 1983 2
Le Passase Bas. la fouille IV J Z J

I e horizon 1983 298
1 e 25

La Grotte d'Entrde, la fouille V 256
le horizon 1984 r67

2t horizon 84
a e
J - 5

La Salle Eloigne 1982 I
680

Le Passage Bas avec les secteurs adjacents (la
collecte sur la superficie)

t982
r 983
1984
1985

4T
206
379

54
La pente prds de I'entr6e (la collecte sur la
superficie)

1981
r982

34
29

Total 1353

Tableau 1. Rdpartition de I'inventaire lithique

L'inventaire lithique des fouilles I-III

Dans les fouilles I et II de la Grande Salle, sur la superficie de 5 m2 environ, d la
profondeur jusqu'd 0,3 m, dans I'horizon culturel on a trouvd 28 objets lithiques, y compris
12 6clats et fragments calcaires de petites dimensions dont le plus grand compte 39x21x8
mm (fig. 83,7,8). Les artefacts calcaires peuvent €tre d6termin6s comme les petits
6clatements qui accompagnent le d6tachement des grands 6clats d partir des parois. Les
autres objets (16 ex.) son faits, par excellence, de jaspe rouge-vert (10 ex.). On y observe



2 lames compldtes (fig. 82,3,4) dont une a les bords 6moussds et deux 6clatements de
burin sur I'extr6mit6 proximale (fig. 82,3). La partie mddiale de la lame d bord 6mouss6
qui se r6tr6cie vers une des extr6mit6s se compose de deux parties (frg. 82,2); la retouche
est trds insignifiant de la partie distale de la lame a aussi un bord 6mouss6; le bord alterne
longitudinal est travaill6 de retouches trds menues sur la face dorsale (fig. 82,1). On classe
parmi les outils 5 fragments de lames (frg. 82,5,6) et un 6clat. Les autres objets sont
reprdsentds par les ddbris (6 ex.). Toute la collection a les dimensions trds insignifiantes.

Dans la fouille III on n'a d6couvert que 2 objets lithiques: une 6caille en jaspe vert-
rouge et un petit fragment de roche grise claire.

L'inventaire lithique de la fouille IV

L'horizon 1. La collection comprend 298 exemplaires" (cf. tabl. 2). Le d6bitage
primaire des nucl6i et des dclatements techniques est pr6sente par 14 exemplaires. Le seul
nucl6us a 6te fait en petit galet aplati (fig. 84, 16). Ce galet a 6t6 brisd dans le sens
transversal, la fissure a 6t6 travaillde de retouches. Ensuite on a effectu6 I'enldvement des
dclatements raccourcis d partir des extr6mit6s larges et de I'extr6mit6 lat6rale. Puis on a
abandonnd le galet d cause de la pr6sence d I'intdrieur de plusieurs fissures qui
emp6chaient son utilisation.

On compte 13 dclatements techniques dont 7 sont verticaux et 6 - horizontaux.
Parmi les 6clatements horizontaux on voit 4 plans de frappe de petits nucl6i et 2 fragments
des plans de frappe avec les traces d'6clatement. Les dimensions des 6clatements verticaux
sont diff6rentes: les microdclatements du contrefront sont 6gaux d 12x7x2,5 mm et les
6clatements latdraux du nucldus d plaques - it 45x25x21 mm.

Les outils font 11,7 yo (35 exemplaires) du total des objets. Cependant, si I'on ne
prend pas en consid6ration les 6cailles et les microfragments, le nombre des outils sera
6gal d 19,8 Yo.

Parmi les outils, les grattoirs sont les plus nombreux (9 ex.). Deux grattoirs sont
bris6s. Les plus grandes dimensions sont caract6ristiques pour 3 grattoirs sur bout des
lames-grandes et larges (29 mm) (fig. 84, 12-14). Le grattoir le plus grand a un tranchant
semi-circulaire et la moiti6 du bord lat6ral travaillds de retouches abruptes.

Type d'objet Fouille
I , I I

Fouille
ry

Fouille
V

Collectes
sur la

superficie
et dans le
Passage

Bas

Collectes
sur le

versant
prds de
I'entr6e

Total

I 2 J 4 5 6 7

D6bitage primaire
Pr6formes
Plaques aux
6clatements

1 1

2

2

2

' 
Le ddsaccord dventuel entre le nombre des objets trouves qui est indiqud dans le prdsent chapitre et le nombre des

objets citd pendant la description des fouilles s'explique du fait qu'une partie de pidces a 6td ddcouverte aprds le

tamisage des matidres friables.



Nucl6i
Fragments

nucl6iformes
D6bris des nucl6i
Eclatements des
nucl6i

2

13

6

a
L

25

16

4

64

I

5

24

I
6

r07
Inventaire d'outils
Grattoirs
Ciseaux
Lames retouch6es
Burins
Petits burins
Pergoirs
Denticul6s
Outils d bord
faconn6
Outils originaux
Outils d r6fection
6pisodique
Petits galets
au polissage
Fragments des
outils

4

6

9

9

1
J

l 1

7

3
6
t4

?

J

8

7

l5
7
29
T2
7
2
5

20

9

J

2

I

1
2

30
13
56
t7
7
2
8

J

1

45

I
25

Ddchets de
production
Eclatements
primaires
Eclatements
secondaires
Eclats
Lames et fragments
des lames
Eclatements
laminaires
Micro6clatements
(6cailles)
Microfragments
(ddbris)
Fragments
Galets
Plaques

1 ' )
I L

6

l3

8
62

40
l6

74

2 l

29
4

l0

t4
42

50
t7

34

5

7

23

47
86

62
25

196

23

25
2
1

2

l1
22

2

9

48

80
224

,1,54

58

304

64

6 l
6
I

Total 28 323 2s6 680 63 1350

Tableau 2.L'inventaire lithique des fouilles I,II, tV et V et des collectes sur la superficie
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Le second bord lat6ral est retouch6 de facettes menues d partir de la face dorsale
(fig. 84, 13). Deux grattoirs asymdtriques ont des tranchants semi-circulaires fagonnds par
la retouche abrupte subparalldle; leurs bords lat6raux sont couverts de retouche menue
formant la lisidre in6gulidre (fig. 84, 12, l4).Il existe encore un objet proche de ces
grattoirs (fig. 84, l5). Le fagonnage secondaire est, en fait, absent, puisque la forme
originale de l'6clatement de nucl6us ne I'exigeait pas.

L'ajustement consistait en retouches menues du bord de travail un peu convexe du
grattoir et en affirtage du bord lat6ral. Les autres gtattoirs et leurs fragments sont prdsentds
par les microformes. Le grattoir le plus petit a le diamdtre de 99 m (fig. 84, 6).Il a une
forme circulaire, son bord de travail prend 213 de la circonference. La retouche est
paralldle, sur le tranchant on observe les vestiges de l'6crasement. Il y a encore deux
micrograttoirs de forme in6gulidre (fig. 84, 8, 9) avec les tranchants semi-circulaires et la
retouche abrupte. La face dorsale d'un des grattoirs est fagonn6e de deux 6clatements du
type de burin (hg. 84, 8). Le second grattoir a un bord latdral affit6 de r6touches. A toute
6vidence, deux fragments aux retouches typiques pour les grattoirs et au petit angle
d'afffrtage peuvent €tre attribu6s aux outils pareils.

Les denticul6s (les outils d bord fagonn6) ne sont qu'au nombre de 3. Tous ces
outils sont pr6sentds par les d6chets. Le premier outil c'est I'extr6mit6 proximale de la
lame dont un bout est fagonn6 par la retouche lat6rale abrupte; le second outil a les
encoches avec les microfacettes de rajustement. Le crdneau est ddgag6 par une encoche et
par un petit secteur retouch6 du plan de frappe (fig. 84, l0). Sur le bord latdral gauche de
la seconde pidce les cr6neaux sont aussi d6gagds par les encoches (fig. 84, 1l). Le
troisidme objet est moins expressif. Il s'agit de la partie mddiale de la lame dont une
facette dorsale est couverte de crofite. Deux saillies (deux crdneaux) sont ddgag6es par une
encoche aux retouches sur une extr6mit6.

Les burins sont pr6sent6s par un exemplaire. Il s'agit du burin m€dian fait en
dclatement large raccourci foliacd dont une des faces formant la lisidre de travail de I'outil
est fagonn6e par les retouches' (frg. 96, 1).

On compte 7 lames retouch6es dont la plupart (6 ex.) ont un bord 6moussd (fig. 84,
1-5) et une seule lame est fagonn6e de retouche d'afffrtage sur un bord de la face dorsale
(fig. 84, 7). Les lames d bord 6mouss6 se differencient d'aprds la largeur et le fagonnage
secondaire. Quatre exemplaires sont fagonn6s de retouche verticale qui englobe presque la
moitid de la lame sur son axe le plus long (fig. 84, l-3, 5). Une lame tronqude, plus large,
a un bord lat6ral et I'extr6mit6 6troite fagonn6s de retouche trds menue. Une autre lame
large est rajust6e sur la face ventrale (fig. 84, 4). Il existe encore une lame fagonn6e
seulement sur le bord lat6ral par une retouche trds fine. Quant aux outils d retouche
episodique, on en compte I 1. Ce sont, principalement, les fragments des lames
irr6gulidres: les parties proximales (4 ex.), m6diales (l ex.) et distales (3 ex.).

La retouche est, le plus souvent, irrdgulidre, elle englobe un ou deux bords lat6raux
sur la face dorsale.

Parmi les outils d retouche 6pisodique on fait ressortir une plaque triddre dans la
section transversale, de grandes dimensions, dont un bord affit6 est fagonn6 de retouches
irr6gulidres; on observe aussi une petite encoche. Il existe encore deux outils qui

Ce burin est surtout remarquable puisque sur sa superficie on observe les traces de I'ocre d peine visibles dont les
particules peuvent 6tre rdvdler au cours de l'6tude des microcreux sous le microscope binoculaire.
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reprdsentent les 6clatements. Un dclatement a une petite encoche et I'autre - un
secteur fagonn6 de retouche paralldle d'6pannelage.

Les fragments des outils sont au nombre de 4; ils sont peu expressifs. Un fragment
est reprdsent6 par une partie de la plaque d bord fagonn6 de retouche longue et 3
fragments - par les d6bris des outils produits sur les 6clatements laminaires.

Les d6chets de production c'est le groupe le plus nombreux d'objets trouv6s. Les
dclatements primaires sont au nombre de 10; ils sont de petites dimensions, le plus grand
dclatement est long seulement de 34 mm. Cinq exemplaires sont d6tach6s d partir des
galets, 4 exemplaires - i partir des plaques. Les 6clatements ont conservd leur surface
naturelle: celle de galet, celle de plaque ou bien, celle de concr6tion.

Les 6clatements secondaires sont au nombre de 8; leurs dimensions sont encore
plus petites. Deux dclatements sont d6tach6s i partir des galets, 3 - d partir des concr6tions
et2 - it partir des plaques.

Les 6clats (62 ex.) sont faits en g6n6ral, des roches du type de jaspe. Leurs
dimensions sont trds insignifiantes; on n'a que 3 exemplaires dont la longueur compte 30
mm environ, les autres sont beaucoup plus petits.

Les lames compldtes sont au nombre de deux; leur largeur maximale est dgale d
1 1, leur longueur - d 4l mm. Sur la face dorsale des lames on voit les ndgatifs des
enldvements, parfois - de petits fragments de cro0te de galet.

Les d6bris des lames sont au nombre de 34: les parties proximales (9 ex.),
m6diales (17 ex.) et distales (8 ex.). La largeur maximale des d6bris atteint 14 mm; la
largeur de l0 exemplaires compte moins de l0 mm. Les bords lat6raux des ddbris ne sont
pas toujours paralldles

Les 6clatements laminaires sont au nombre de 12.Ils sont tous raccourcis, de taille
indgulidre.

Les micro6clatements (les 6cailles) sont au nombre de 74.50 exemplaires sont
faits en jaspe vert - rouge, quant aux autres pidces, il est trds difficile de ddterminer la

roche dont elles sont faites.
Les microfragments sont au nombre de 21, ils ressemblent aux 6cailles 6tant,

d'ailleurs, un peu plus grands. Les fragments sont au nombre de25, dont 5 sont faits en
grds gris-vert; 4 fragments sont ceux de galet. Les autres fragments ont 6t6 produits au

cours du d6bitage des plaques. Ils sont repr6sent6s par les secteurs se trouvant prds du

bord oir la roche est de plus mauvaise qualit6 qu'i I'int6rieur du bloc. Les fragment sont

relativement petits, le fragment le plus volumineux compte 43x31x14 mm.
En outre, la collection comprend 3 galets dont 2 (bris6s) sont de petites

dimensions. Un galet en grds est plus grand, avec les vestiges d'abattement sur les bords.
L'horizon 2. Dans cet horizon on a d6couvert25 pidces lithiques. [Jne prdforme de

concrdtion et un nucl6us (fig. 84,20) se rapportent au d6bitage primaire.
L'inventaire lithique comprend seulement 2 lames brisdes d bord emouss6 et 3

fragments d'outils. La premidre lame est r6gulidre, avec des retouches trds abruptes sur un

bord lat6ral (fig. 84, t7). La seconde est reprdsent6e, ir toute 6vidence, par I'extrdmit6

distale d'une lame. Elle a la retouche sur les deux bords (sur un bord - la retouche verticale

et sur I'autre-celle d'affitage) (fig. 84, 18). Sur les fragments des outils on observe les

retouches fines et abruptes. Un fragment a 6t6 produit en large lame (fig. 84, 19). Les

d6chets de production sont au nombre de 18. Il s'agit de 3 petits 6clatements primaires, de
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2 6clats, de 2 extr6mit6s proximales des lames (un fragment en jaspe vert-rouge est large
de 24 mm) et 2 lames compldtes. Une lame est assez grande, d6tach6e du nucldus
subprismatique, d en juger d'aprds le renflement de I'extr6mit6 distale (fig. 84, 2l). On
observe ici 4 6clatements laminares dont un 6clatement triangulaire est surtout
remarquable. A toute €vidence, il a 6t6 regu aprds le rajustement du nuclus (frg. 84,22).

Il existe aussi 4 petits fragments repr6sentant les secteurs marginaux des plaques
de mauvaise qualit6 dont on a produit, 6videmment, les nucl6i. Ces fragments sont
absolument analogues d ceux de I'horizon 1.

Il y a ici 2 galets dont un est plus grand, avec quelques creux sur la surface. L'autre
galet est trds petit, il a quelques n6gatifs des dclatements sur son extr6mit6 6troite.

Bien que I'inventaire lithique ne soit pas trds nombreux, on peut dire avec certitude
que, d'aprds les matidres premidres, les formes et la corrdlation de certains groupes

d'objets, les collections trouv6es dans les horizons 1 et 2 sont analogues et repr6sentent un
seul ensemble.

L'inventaire lithique de la fouille V
L'horizon 1. La collection comprend 167 exemplaires. Les objets ayarfi trait au

d6bitage primaire sont au nombre de 20 (12 %),les outils - au nombre de 28 (16,8 %) et
les d6chets de production - au nombre de 119 (7I,2 %).

Le d6bitage primaire est prdsent6 par les nucl6i, les fragments de nucldi et les
6clatements. Quatre nucldi se rapportent au stade interm6diaire de la taille. Deux d'entre
eux sont produits de petits galets; la crofite de galet couwe la plus grande partie de leur
surface. Le premier nucl6us est monofrontal, d un plan de frappe (fig. 85, 4). C'est un galet
fendu en 2 parties; son plan d'6clatement a servi de plan de frappe. On a effectud les
enldvements raccourcis d partir de ll3 de la circonference. Ensuite, le nuclus aurait 6t6
utilise en tant qu'outil dont t6moigne la retouche d'utilisation situ6e sur la face de travail
du plan d'6clatement. Le second nucldus - monofrontal, i un plan de frappe - est produit ir
I'issue de la fracture du galet arrondi.

Le plan de frappe est recouvert de cro0te de galet, sur la face de travail du nucldus
on observe les vestiges de la rdfection transversale effectu6e d partir de deux c6t6s. Sur un
bord latdral on voit, d toute 6vidence, le plan de frappe suppl6mentaire effectude par deux
6clatements transversaux; il s'agit, dvidemment, de la r6fection du nucl6us (fig. 85. 1). Le
troisidme nucldus arrondi a un plan de frappe. On peut y mettre en relief 3 fronts
d'dclatement dont t6moignent les 6clatements r6guliers. On a enlevd ir partir de ce nucl6us
les 6bauches trds courtes (fig. 85, 2). Le quatridme nucl6us est monofrontal, i la base
d'une plaque (fig. 85, 5). A en juger d'aprds la fissure observ6e sur le plan de frappe et sur
le contrefront, le nucldus a 6t6 fractur6 au cours de I'utilisation. La plus grande partie du
nucldus est couverte de crofite de plaque. Les fragments des nucl6us sont au nombre de 2.
Le premier c'est, d toute dvidence, une partie du contrefront du nucl6us; on observe les
n6gatifs des enldvements transversaux sur la face d'6clatement (fig. 85, 6). Le second
d6bris a conserv6 une partie de plan de frappe et, partiellement, le front d'6clatement (fig.
85,  3) .

Les 6clatements des nucl6i (14 ex.) ont apparu au r6sultat de I'ajustement du plan
de frappe (ils sont, principalement, horizontaux). Un seul 6clatement vertical a 6t6 enlevd
d partir du cdt6 lateral. Les dclatements horizontaux sont divis6s en 2 groupes. Le premier
groupe est le plus nombreux (11 ex.). A en juger d'aprds la forme, ces 6clatements ont 6td
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d6tach6s au cours de I'enldvement de I'arc par les 6clatements transversaux ou bien,

longitudinaux.
Il existe encore deux fragments repr6sentant les 6clatements d6tachds avec les

plans de frappe ou entiers.
L'inventaire lithique des outils n'est pas grand, mais trds solide. On compte 3

grattoirs sur bout de lame, tous de diff6rentes dimensions. C'est le grattoir sur lame

massive (fig. 86, 12) qui est surtout remarquable. Ses bords lat6raux et son extr6mit6

6troite sont fagonnds de retouches verticales abruptes. Les tranchants de travail sont

irrdguliers, ils forment des encoches et m6me de petites "dpines" qui rapprochent le

grattoir des outils avec les bords fagonn6s. Deux autres grattoirs sont faits sur bout de

lames longues et 6troites dont la largeur maximale atteint 9 mm. Ces grattoirs ont les

tranchants droits et les retouches verticales (fig. 86, 5,6); chez un grattoir (fig. 86, 6) on

voit un petit cr6neau form6 par le tranchant et le bord lat6ral.
On compte 3 outils d bord fagonn6 dont 2 sont complets. C'est la pidce produite d

partir d'une lame qui est la plus remarquable. Les deux extr6mit6s 6troites de cet objet

sont fagonndes de retouche abrupte; sur une extrdmitd on observe une encoche, sur I'autre
- un tranchant droit; ga et lq on voit un cr6neau d c6t6 des retouches qui I'encadrent

(surtout - de la part du bord lat6ral). La retouche fine occupe tout le bord lat6ral (fig. 86,

r4).
Le second outil de ce type - ld est repr6sent6 par un dclatement triangulaire assez

grand avec de petites encoches et les cr6neaux sur un secteur du bord lat6ral, sur la face

dorsale (fig. 86, 15).
Le dernier exemplaire, de petites dimensions, est reprdsent6 par le fragment d'un

6clat avec deux cr6neaux et deux encoches bien conserv6es.
Les ciseaux sont au nombre de 2; ils ont une forme arrondie, irr6gulidre. Le

premier outil est fait en 6clatement vertical nucl6iforme; il a les tranchants de diff6rente

largeur. Les facettes des tranchants se situent sur deux faces. Sur le bord lat6ral on observe

les secteurs de la crofite de galet (fig. 86, l7). Le second outil est aussi produit en

6clatement vertical du nucl6us; le tranchant est cass6 sur une extrdmitd (fig. 86, l6).

Les burins (2 ex.) sont faits en lames. Le premier burin est double: sur I'extrdmitd

distale on observe le bwin du type diddre droit et sur I'extr6mit6 proximale - le burin

d'angle (fig. 86, l3). Le deuxidme burin, repr6sent6 seulement par un secteur de travail.

c'est le burin d'angle; il est fagonn6 sur I'angle de la lame fractur6e.

Quant aux lames retouch6es, elles sont au nombre de 9. Les lames ont les

dimensions vari6es; leur fagonnage secondaire est aussi different. En ce qui concerne le

fagonnage, nous pouvons mentionner 4 lames d bord 6mouss6, 2 lames retouchdes

partiellement et 3 lames d retouche d'utilisation. Il existe ici une lame d bord 6moussd,

large de 15 mm, avec les retouches abruptes sur les deux bords. Le fagonnage a 6t6 r6alisd

d partir de la face dorsale; on observe aussi les facettes sur le bord lat6ral (fig. 86. 2). Les

autres lames (3 ex.) sont plus petites; deux d'entre elles ont les bords latdraux irrdguliers,

un bord est travaill6 de retouches abruptes, les autres - de retouches suppl6mentaires. Le

bord lat6ral de la premidre lame est couvert de retouches d partir de la face ventrale

opposde (fig. 86, 4). La seconde lame (fig. 86, 3) a I'extr6mit6 distale travaill6e de

retouche abrupte; on observe ici un cr6neau bien originale pareil d celui du grattoir sur

bout d'une lame 6troite, avec le bord longitudinal 6mouss6. La lame la plus petite (fig. 86,
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l) a un bord compldtement retouchd; I'autre bord est travaill6 partiellement. Les lames
paniellement retouch1es (2 ex.) ont les retouches fines sur le bord lat6ral de la face
dorsale (fig. 86, 7, 8). Une lame plane, assez grande, est retouchde sur le m6me bord de la
face ventrale (fig. 86,7).

Les lames d retouche d'utilisation sont au nombre de 3 (frg. 86, 9-11). Elles ne sont
pas grandes; deux d'entre elles sont repr6sent6es par les parties m6diales.

On compte 2 outils d retouche 6pisodique. Ils sont faits en dclatements verticaux
nucl6iformes, leur bord est partiellement travaill6 par les retouches (fig. 86, 18).

Les ddbris des objets (5 ex.) appartiennent aux diff6rents types des outils; deux
d'entre eux clnt 6t6 faits en lames. On observe ici une retouche trds exacte et fine. Tous les
ddbris sont produits de jaspe vert-rouge. Les d6chets de production sont repr6sent6s par
les 6clatements, les lames, les dclats et les d6bris. Les 6clatements primaires sont au
nombre de sept, ils sont assez petits, un d'entre eux est d6tach6 d partir du cristal, les
autres - d partir des galets.

Les 6clatements secondaires sont au nombre de neuf; eux aussi, ils sont petits. Ces
6clatements sont d6tach6s, principalement, ir partir des galets (4 ex.) et des plaques (3 ex.)
de jaspe.

Quant aux dclats (27 ex.), ils sont, en g6ndral, petits; leur longueur maximale
compte d peu prds l0 mm. 12 6clats sont faits en jaspe vert-rouge.

Les lames et les fragments des lames sont au nombre de 34. C'est une lame
incompldte en grds gris qui est surtout grande. Une de ses facettes dorsales est couverte de
ndgatifs des dclatements transversaux (fig 86, 19). Les lames compldtes sont au nombre
de 4; elles sont toutes de fagonnage in6gulidre, aux bords perturbds.

Les fragments des lames sont prdsentds par les parties proximales (4 ex.), m6diales
(9 ex.) et distales (3 ex.) Ils sont, principalement, irrdguliers; leur largeur n'est pas grande.
Il existe aussi 3 microformes (la largeur d'une microforme est 6gale d 3 mm) qui peuvent
6tre rapport6es aux lames incompldtes.

Les 6clatements laminaires sont au nombre de 13. Ils sont
6clatement a sur sa face dorsale des n6gatifs paralldles.

chaque

Les micro6clatements (les 6cailles) sont au nombre de 25; la plupart sont faits en
jaspe vert - rouge. Les microfragments (6 ex.) ressemblent bien aux 6cailles d'aprds leurs
dimensions; cependant, ils sont faits en jaspe de mauvaise qualit€. Les fragments sont au
nombre de 4, deux d'entre eux sont faits en grand galet grenu qui a 6t6 br0l6 (dont
t6moigne la fissure). Deux fragments sont tout d fait petits.

L'horizon 2. Dans cet horizon on a d6couvert 84 objets lithiques. Le pourcentage
des objets du d6bitage primaire, de I'inventaire lithique et des d€chets de production est
analogue A celui du premier horizon. Les objets du d6bitage primaire sont au nombre de
12 (I4,3 %o), les outils et les fragments des outils - au nombre de 17 (20,2 %) et les
ddchets de production - au nombre de 55 (66,5 %).

Le d6bitage primare est pr6sent6 par une pr6forme, un nucl6us et par 10
dclatements des nucl6i. La pr6forme c'est un fragment du galet plat divis6 en deux parties.
On a essayd de tirer les 6bauches d partir des extr6mit6s 6troites du plan s6cant; cependant,
ces tentatives se sont av6rdes ratdes d cause des fissures int6rieures.
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On a trouv6 ici un nucl6us d un plan de frappe fait en plaque. Il est trds bien

fagonn6, son plan de frappe et un c6t6 lat6ral sont couverts de crofite de plaque (fig. 87,8).

On observe les traces des 6bauches raccourcies tirdes du nucl6us.
Les 6clatements des nucl6i sont au nombre de 10. Ils se divisent en dclatements

horizontaux (5 ex.) et verticaux (5 ex.). Les dclatements horizontaux ont 6te faits au

r6sultat du rajustement du plan de frappe et du secteur d'6clatement. Les 6clatements

verticaux ont 6td pr6duits, d toute 6vidence, au cours de r6fection du front de l'dclatement

et des c6t6s lateraux.
Sur la face dorsale des dclatements verticaux on voit un petit secteur du plan de

frappe et les n6gatifs des 6clatements.
Les ciseaux repr6sentent le groupe d'outils le plus expressif (4 ex.). Un d'entre eux

est produit en plaque; son bord de travail est fort 6cras6, un peu concave, I'extr6mit6

oppos6e est couverte de crotrte de plaque (cf. fig. 85,9).
Le second ciseau fait en jaspe gris a une forme r6gulidre; sur ses extr6mit6s

{troites on observe deux tranchants bien prononcds qui sont fon 6cras6s, surtout - sur la

face lat6rale. Les bords latdraux sur la face dorsale sont travaill6s de retouches fines; un

bord est travaill6 d moiti6 (cf. fig. 85,7). Les autres ciseaux (2 ex.) sont moins expressifs

bien qu'ils aient tous les indices propres aux outils de ce type-ld. Un d'entre eux est fait en

cristal de roche qui, a en juger d'aprds la crofite conserv6e, 6tait repr6sent6 par un galet (cf.

f ig .85,8) .
Les lames retouch6es sont au nombre de cinq (dont 3 sont compldtes). Sur une des

facettes de la lame assez 6troite retouch6 d partir de la face dorsale on observe la cro0te de

galet (fig.87,1). L'autre lame avec les retouches distinctes sur la face dorsale a la cro0te

de concr6tion; le bord latdral est couvert d moiti6 de retouches trds fines ir partir de la face

ventrale, sur le m6me bord on observe un cran (87,6). Les bords des autres lames sont

couverts seulement de retouches d'utilisation (fig. 87,3, 4).
On compte 6 outils au fagonnage dpisodique dont le plus grand repr6sente un

{clatement vertical effectu6 d partir d'un petit nucl6us; un bord tranchant de cet 6clatement

est travaill6 de retouches. On observe les retouches r6gulidres d'afffrtage sur un c6td du

tranchant et les retouches indgulidres d diff6rentes facettes - sur I'autre c6td (fig. 87, 9).

Quant aux autres objets, on apergoit les retouches trds fines sur un de leurs bords. A toute

6vidence, deux outils ont 6t6 utilis6s en tant que grattoirs.
Les fragments des outils (2 ex.) sont trds petits; on les identifie d'aprds les

retouches sur le bord. Les ddchets de production se divisent en deux groupes: les

6clatements primaires (3 ex.) et secondaires (5 ex.). Ils sont de petites dimensions, la

plupart d'entre eux sont enlevds d partir des plaques. Un dclatement secondaire est fait en

cristal (fig. 87, 5). Les 6clats (15 ex.) reprdsentent un des groupes les plus nombreux des

d6chets de production. On observe ici un 6clat assez long; les autres ont la longueur de l0

mm environ.
Les lames et les fragments des lames sont au nombre de 16 dont 2 seulement sont

complets. Il s'agit d'une microlame longue de 15 mm et d'une lame de bon fagonnage

ayant I'aspect de trapdze dans sa section transversale (fig. 87, 2'). Les autres lames sont

pr6sentdes par les parties proximales (5 ex.) et distales (4 ex.) avec le fagonnage assez

in6gulier. C'est une grande partie m6diale de la lame (fig. 87, 7) qui attire surtout notre

attention (frg. 87,7).
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Les 6clatements de lame sont au nombre de 4; ils sont petits, leurs faces dorsales
sont de bon fagonnage.

Les micro6clatements (les 6cailles) sont au nombre de 9 dont 3 sont faits en jaspe
vert-rouge. On compte 3 fragments: il s'agit d'une partie de la plaque plane de grds et de
deux petits fragments de roche siliceuse et isotrope.

Lthorizon J. On n'y a trouv6 que 5 objets lithiques. Un objet est reprdsentd par le
nucl6us d un plan de frappe et d trois fronts. Ce nucl6us est fort fagonn6. Le plan de frappe
est prdpar6 par un dclatement longitudinal. On effectuait les enldvements ir partir de ce
plan de frappe (sur deux c6t6s larges). En outre, on a essay6 d'effectuer les
microenldvements d partir d'un c6td dtroit (fig. 87, 1l).

L'autre objet est repr6sent6 par un dclatement vertical du nuclus sur les bords
duquel on observe un peu de retouches d'utilisation (fig. 87, 10). Les autres objets sont
repr6sent6s par les petits 6clats.

A en juger d'aprds I'industrie lithique, tous les 3 horizons d6gag6s sont attribuables
d la m6me p6riode. L'inventaire lithique de tous les 3 horizons de la fouille V. de m6me
que les mat6riaux de la fouille [V, repr6sente un tout insdparable dont tdmoignent les
matidres premidres (les roches siliceuses), la typologie des outils et surtout, les lames dr
bord 6mouss6.

Les objets lithiques recueillis sur la superficie de la grotte et aux alentours

La Salle Eloign6e. Prds de la paroi sud-est de la salle, parmi le blocage calcaire et
I'argile on a d6couvert une lame massive en silexe gris clair. Ses contours sont un peu
irr6guliers; la lame est l6gdrement incurvde dans son profil longitudinal, dans la section
transversale elle a I'aspect de trapdze (cf. fig. 96, 2). La superficie de la lame est
recouverte de crofite de g;pse de couleur fonc6e (d cause de la suie). Les deux extrdmitds
de la lame sont travaill6s par les 6clatements qui sont pareils d ceux de burin (ou. plutdt. d
ceux de burin plan). C'est I'extrdmit6 proximale qui a 6td travaillde d'une manidre la plus
intense. Sur une des facettes lat6rales on observe les vestiges de l'dcrasement (les ndgatifs
des facettes englobent deux faces). L'dcrasement le plus manifeste est prdsent sur les bords
des extr6mit6s qui sont, en outre, fort polis. Il est difficile de dire pour quel but a servi cet
objet. Cependant, on observe sur sa superficie les microtraces de la peinture rouge ce qui
fait penser d I'utilisation de cet objet dans les rites, peut-Otre, au cours de I'ex6cution des
figures. On fixait un fragment de peau animale ou bien, de peau de daim sur une
extrdmitd de cet objet en formant de cette manidre - ld une sorte de pinceau pour
I'exdcution des peintures sur le plafond. Cette supposition est, dans une certaine mesure,
confirm6e par la largeur des lignes (3 iL 4 cm) de couleur rouge. Bien s0r, il ne s'agit que
de la supposition, mais elle est plus juste que I'hypothdse sur la trouvaille fortuite dans la
Salle Eloignde.

La Grotte d'Entr6e. Le Passage Bas et le commencement du Couloir
Principal. Dans cet endroit se situe le plus grand nombre de I'inventaire lithique (680 ex.)
qui est, en outre, le plus expressif d'aprds sa composition typologique et ses indices
techno-morphologiques. Il est d noter que les pidces (surtout - les nucldi) sont trds petites.
Les matidres premidres sont trds differentes.
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Le groupe d'objets de d6bitage primaire fait 84 exemplaires (I2,4 Yo), ce
permet d'examiner d'une manidre d6taill6e ce stade technologique.

Les nucldi sont au nombre de 16, ils sont fabriqu6s, principalement, de jaspe de

haute qualit6 (11 ex.). Quant aux formes originales, ce sont les galets (5 ex.), les plaques

(7 ex.) et les concr6tions de petites dimensions (3 ex.). Les nucl6i compldtement travaill6s

sont presque absents, sans parler du groupe de nucl6i sur 6clats. Deux nucldi appartiennent

au stade primaire et neuf nucl6i - au stade interm6diaire du fagonnage. D'aprds la quantit6

des plans de frappe, des plans de travail et d'aprds leur disposition sur les nucl6i, on

distingue 3 types principaux des nucl6i: les nucl6i monofrontaux ir un plan de frappe (5

ex.), les nucldi i plusieurs plans de frappe (4 ex.) et les nucli avec le front d'dclatement

situ6 du c6t6 (5 ex.). il existe encore deux nucl6i du type interm6diaire: le premier nucl6us

peut 6tre rapprochd du premier type, cependant, iL a 2 plans de frappe et deux fronts

d'6clatement. Le second nucl6us bifrontal d un plan de frappe est un objet intermddiaire

entre le deuxidme et le troisidme types.
Il est d noter que, malgr6 la diversit6 typologique, la plupart des nucldi ont dtd

utilis6s pour la production des petites lames raccourcies et des 6clatements laminaires

(parfois - pour la production des 6clats).
Les nucl{i monofrontaux d un plan de frappe (fig. 88, 1-5) ont les formes

in6gulidres ovalaires ou bien, subrectangulaires. La face de travail des nucldi est situde

sur le cdtd large des nucl6i, le contrefront, les lat6rales et la base sont couverts de crofite

de galet ou bien, de concr6tion. A en juger d'aprds les ndgatifs des 6clatements, les lames

assez larges ont 6t6 enlev6es d partir des nucl6i, - oD observe les traces des coups

maladroits. Les plans de frappe de 3 nucl6i sont droits ou bien, un peu inclin6s par rapport

au front (fig. 88, 1,3, 4). Les plans sont travaillds par les 6clatements menus de diffrentes

directions (2 ex.); sur I'arc de l'6clatement on observe un rajustement plus petit. Le plan de

frappe d'un de ces nucl6i (fig. 88, 1) n'a pas 6t6 prdpar6; on ne voit que quelques facettes

sur le bord de I'arc de l'6clatement. Il est probable qu'il ait 6t6 transformd en sorte de

ciseau: on observe les facettes menues et l'dcrasement du bord d la base du nucldi. Les

plans de frappe de deux nucl6i (fig. 88, 2, 5) sont trds obliques; chez le premier nucl6us on

observe le rajustement transversal, chez le second nucl6us, le plan de frappe est formd par

un 6clatement longitudinal. Chez le nucldus bifrontal d deux plans de frappe on observe la

jonction des plans de frappe sous un angle droit. Les enldvements ont 6t6 effectu6s au

sens transversal (fig. 88,6).
Le plan de frappe correspondant au front d'6clatement a les facettes transversales

sur son cdt6 le plus large; I'arc de l'6clatement est retouchd, le second plan de frappe est

recouvert de crofite de plaque (de m6me qu'une lat6rale). C'est seulement I'arc de

l'6clatement qui est fagonn6 par les 6clatements transversaux. Le front de l'dclatement se

situe sur le cdt6 6troit, on observe ici les traces des coups maladroits.
A en juger d'aprds les petits secteurs de superficie couverts de crofite, pour le

d6bitage des nuc16i d plusieurs plans de frappe on a utilis6 les plaques (fig. 89. 1-3). Les

6clatements laminaires raccourcis et les 6clats ont 6t6 enlev6s d partir de ces nucl6i. On

observe rarement I'enldvement de deux 6bauches (ou bien, davantage) d partir d'un plan de

travail (frg. 89, 3).
Le nucldus bifrontal i un plan de frappe (fig. 89, 4) a 6td produit sur la base de

l'6bauche de plaque; I'enldvement des lames non-raccourcies a 6t6 effectu6 i partir des
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cdt6s 6troits; le plan de frappe est oblique, on observe ici les facettes des 6clatements
transversaux. La base du nucldus est fagonn6e par un seul dclatement.

Les nucldi dont les faces de travail se situent sur les c6t6s 6troits n'ont qu'un plan
de frappe. On a enlev6 (ou, plut6t, on a essay6 d'enlever) i partir de ces nucldi les
microlames (fig. 90, 1-3). Il existe seulement un cas de l'6clatement des larges 6clats
laminaires d partir d'un nucl6us(fig. 90, 4). Le fait suivant est bien caract6ristique pour ce
groupe de nucl6i: on utilisait ici les 6bauches fortuites - les 6clats (3 ex.), un ddbris et une
plaque menue. Il est bien dvident que les nucl6i sont primaires.

On compte 4 d6bris de nucl6i. Il s'agit d'un fragment du nucldus subprismatique
(fig. 89, 6), d'un fragment du nucldus avec le plan de frappe et le front de l'6clatement (fig.
89, 5) et de deux fragments peu expressifs. Il est bien remarquable que les nucldi
subprismatiques soient repr6sent6s dans notre collection par un seul fragment. C'est le
ddbris avec le plan de frappe et le front d6tach6, probablement, d partir du nucl6us du
premier type (ddcrit ci-dessus).

Les dclatements techniques (64 ex.) se divisent en 6clatements verticaux (17 ex.)
et dclatements horizontaux (47 ex.). Les 6clatements verticaux se subdivisent, d leur tour,
en 6clatements ddtach6s i partir de la face frontale (5 ex.) (fig. 90, 5,7) et en 6clatements
d6tachds d partir des lat6rales et du contrefront (12 ex.) (fig. 90, 6). Tous ces dclatements
sont de petites dimensions (le plus grand 6clatement est long de 34 mm); ils ont apparu
aprds la r6fection des nucl6i, sur le stade final de leur utilisation. Les 6clatement
horizontaux sont beaucoup plus nombreux que les 6clatements verticaux. Presque tous ces
dclatements ont apparu d I'issu de la r6fection ou bien, du rajustement du plan de frappe.
Tous les dclatements horizontaux (sauf deux petits dclatements tir6s d partir de la base des
nucl6i) ont 6t6 d6tach6s d partir de la partie supdrieure des nucl6i. Ils diftrent d'aprds les
dimensions aussi bien que d'aprds le type de fagonnage de la face dorsale- Le premier
groupe comprend 9 6clatements avec les plans de frappe complets ou bien, un peu
d6terior6s. Leur superficie est travaill6e par les 6clatements aplatis; on observe nettement
I'arc de l'dclatement compl6mentaire retouch6 qui occupe, d'habitude, l/3 du contour du
plan de frappe (fig. 90, 9-12).

Il est remarquable que les enldvements qui ont supprim6 le plan de frappe, aient
toujours 6t6 effectu6s d partir du front de l'6clatement, c'est-i-dire, le coup a 6t6 port6
presqu'au centre de I'arc de I'dclatement; il n'existe qu'un seul plan de frappe supprim6 d
I'issue de l'6clatement latdral. Les dimensions des plans de frappe varient fort (12x10 i
44x60 mm).

Il existe encore un groupe (15 ex.) dont les dclatements ressemblent d ceux du
groupe pr6c6dent. Le coup a 6t6 portd d partir du front de l'6clatement; on enlevait la partie
sur6levde de I'arc de l'6clatement d quoi indiquait l'6crasement du secteur de la superficie
dorsale adjacent au plan de frappe.

Ce sont les 6clatements angulaires (4 ex.) qui forment un groupe isol6 (dont trois
sont. en r6alit6. micro6clatements).

Le dernier groupe est repr6sent6 par les 6clatements aplatis d plan de frappe
piquet6; leur superficie dorsale est recoverte de petites facettes issues des enldvements
d'dpannelage (fig. 80, 12).

Les 6clatements techniques montrent qu'au cours du d6bitage du nuclus on
effectue sans cesse son rajustement. Ce sont, principalement, les op6rations visant dr la
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mise en forme du plan de frappe et, parfois, les op6rations du rajustement vertical-il s'agit,

ir toute 6vidence, de I'utilisation la plus rationnelle des nucl6i.

En g6n6ral, les dimensions des 6clatements techniques corespondent d celles des

nucl6i de la collection, sauf un cas (fig. 90, 9).
La pr6sence des plans de frappe trds petits, compldtement enlev6s (4 ex.) t6moigne

de la tendance de I'utilisation maximale des matidres. Il est d noter qu'd l'6tape finale de

I'utilisation du nucl6us on ne peut en tirer que les microlames.est d remarquer que le

d6bitage primaire visait d I'extraction des 6clatements menus du type laminaire et des

microlames. Les nucl6i ont 6td utilis6s compldtement et avec beaucoup de soin ir quoi

indiquait incontestablement I'aspect des dclatements techniques et leur quantit6. Il faut,

cependant, reconnaitre que les nucldi de deux premiers types (qui sont les plus nombreux)

ne sont point travaill6s compldtement. L'inventaire lithique des outils comprend 106

exemplaires ce qui fait 15,6 % du total des objets. On a r6v6l6 neuf types conventionnels

des outils. Le groupe d'outils d bord denticul6 (5 ex.) comprend les pidces de formes

vari6es dont chacune repr6sente, 6 vrai dire, le type autonome. Quant aux outils a

retouche {pisodique (20 ex.) et surtout - aux fragment des outils (9 ex.), on ne peut pas y

r6v6ler les types (m6me, au sens le plus large de cette notion). Les autres 6 types des outils

correspondent d la classification g6n6ralement admise: les grattoirs - 15 ex., les ciseaux -

7 ex.,les burins - 12 ex., les petits burins - 7 ex.o les pergoirs - 2 ex. et les lames

retouch6es - 29 ex.
Les grattoirs comprennent deux types suppldmentaires: les grattoirs simples sur

bout de lame (12 ex.) et les grattoirs sur dclats d bord de travail droit (1 ex.) ou bien. semi-

circulaire (2 ex.).
Les grattoirs sur bout de lame se differencient d'aprds les dimensions, la qualitd et

le caractdre du fagonnage secondaire'
Parmi les outils on distingue deux micrograttoirs doubles. Tous les deux sont faits

en segments des lames; les bords de travail occupent les extr6mit6s dtroites, la retouche

est menue, abrupte. Le premier grattoir a les tranchants semi-circulaires, sur un des

tranchants on observe un ressaut original (fig. 91, 1). Les tranchants du second grattoir

sont moins arrondis, sur le bord lat6ral on observe les retouches 6pisodiques; dans

I'endroit de I'intersection du bord latdral et de I'extrdmit6 6troite on distingue une

microepine degagde.
Deux grattoirs ir un tranchant (fig. 91,2,3) sont produits en lames un peu plus

larges d'un centimdtre.
Les tranchants sont droits, un peu d6jeut6s par rapport d I'axe long des pidces. Le

cr6neau pointu sur I'extr6mit6 du tranchant des deux grattoirs pouvait 6tre utilisd en tant

que petit burin, sa sp6cialisation est mise en relief par la pr6sence des retouches sur un des

grattoirs (cf. fig. gl,2).Il existe encore 3 grattoirs, avec un seul tranchant chacun (fig. 91,

S-Z;. eur*i ces outils on distingue un grattoir produit en lame assez large dont un bord

latdral est travaill{ par la retouche abrupte et I'autre bord est fagonn6 par la retouche plus

"fine" du type d'afffrtage (fig. 91, 6).
Le grattoir fait en lame massive a un tranchant un peu courb6 avec les retouches

allongdes trds abruptes; les retouches episodiques sont enregistr6es sur un des bords

lat6raux (cf. fig. 91, 5). Le grattoir produit en petite lame dtroite est un peu ddtdriord; son

bord de travail se situe sur I'extr6mit6 distale (fig. 91, 8). Trois grattoirs suivants ont
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surtout attir6 notre attention (fig. 91, 4, 9). Le premier grattoir a deux tranchants fagonn6s
sur les bords dtroits (fig. 91, 4). Un tranchant est travaille par la retouche typique pour les
grattoirs; quant d I'autre tranchant, il est fagonn6 par les enldvements paralldles sur
I'extrdmitd 6paisse distale de la lame. Chez les deux tranchants on observe l'6crasement du
bord de travail. Le second grattoir a aussi une section longitudinale asym6trique; on
observe nettement le renflement de I'extr6mit6 distale. Le tranchant fagonn6 sur cet
extr€mit6 a une forme semi-circulaire; les retouches sont paralldles et verticales.
L'extr6mitd 6troite oppos6e au tranchant de grattoir est droite, travaill6e par les retouches
menues abruptes. Le troisidme grattoir a le renflement un peu plus petit sur I'extrdmit6
avec le tranchant de travail semi-circulaire; la retouche est abrupte (fig. 91, 9). Sur
I'extr6mit6 oppos6e on observe un cran et sur le bord lat6ral - le ndgatif du
micro6clatement d6gageant le bord de travail du petit burin. Cet outil pourrait 6tre d6crit
comme un petit burin.

Deux grattoirs sur bout de lame sont reprdsentds par les ddbris. Un fragment. avec
le bord de travail droit et, d toute 6vidence, avec le bord longitudinal retouchd, a de petits
crdneaux sur le tranchant. Le second fragment a une petite encoche situ6e sur la fissure
longitudinale de la lame avec le dos sur6lev6, sur le tranchant droit fagonnd de retouche
abrupte. La particularit6 de ce fragment consiste en pr6sence de la retouche
suppl6mentaire sur la face ventrale du tranchant.

Les grattoirs sur 6clats sont assez petits; un grattoir a les retouches paralldles trds
abruptes (fig. 91, 12), deux autres grattoirs ont les traces du fagonnage secondaire moins
prononc6es (f ig.91, 10, 11).

Les outils i bord denticul6 (fagonnd) sont au nombre de 5. Cependant, chaque outil
est tellement original qu'ils doivent 6tre d6crits isoldment et d'une manidre trds d6taill6e.
C'est I'outil fait en lame assez grande (pour cette collection), d section triddre qui a ete
soumis au fagonnage secondaire le plus d6ploy6 (frg. 91, 16).

La retouche abrupte est situ6e presque sur tous les bords; sur I'extr6mitd distale on
voit une 6pine ddgag6e du type de pergoir; sur les bords lat6raux on observe les tranchants
aux encoches du fype "de grattoir" fagonn6s par les retouches abruptes ex6cut6es en
plusieurs sdries. Il est probable que le tranchant ait 6td pr6sent6 aussi sur I'extrdmit6
proximale de la lame; cependant, il est cass6 actuellement.

Le second outil de forme circulaire a le bord de travail un peu irrdgulier travaille
de deux c6tds par la retouche d'6pannelage (fig. 91, 13).

Malgr6 la diff6rence des contours et des 6bauches originales, trois outils ont une
certaine ressemblance du fagonnage secondaire (fig. 91, 14, 15, l7). Il s'agit.
g6ndralement, des retouches fines sur le bord qui semblent mettre en relief le ressaut situd
dans cet endroit et n'apportent aucune modification. Le plus souvent, les retouches se
situent sur la face dorsale; il existe seulement deux pidces avec les retouches (beaucoup
moins 6tendues) de la face ventrale (fig. 91, 15,l7).

Les outils de ce groupe sont polyfonctionnels, mais il nous semble que c'est le
bord cr6nel6 qui ait servi de bord de travail.

Tous les ciseaux sont de petites dimensions; 3 outils sont consew|s,2 outils sont
un peu d6t6rior6s et encore 2 outils repr6sentent les ddbris ayant, tout de m6me.
l'6crasement bien caractdristique qui t6moigne de leur appartenance d ce groupe d'outils.
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Les ciseaux conserv6s (complets) sont de forme rectangulaire, dans la section
verticale ils ont I'aspect de lentille, sur les extr6mit6s 6troites on observe l'dcrasement
consid6rable (fig. 92,ll-13). Les exemplaires d6t6rior6s sont, dans une certaine mesure,
pareils d ces derniers (fig. 92,14,15). Les ciseaux out une particularit6 int6ressante - il
s'agit du contour un peu concave du bord de travail (2 exemplaires). Ces outils ont 6t6
diff6remment utilis6 dont t6moigne leur usure.

Dans le groupe de burins on distingue 3 fragments des burins angulaires (fig. 92.
2, 3) dont un est fait en lame d dos trds sur6lev6. Quant aux outils complets, on distingue
parmi eux 2 burins doubles, 4 burius angulaires, 2 burins diddres et 1 burin d'aspect
sp6cifique.

Les burins doubles sont les plus expressifs. Sur les deux bords latdraux d'un des
burins on observe les n6gatifs des 6clatements de burin longs; les secteurs qui ne sont pas
travaill6s par les dclatements ont les retouches fines pareilles d celles de I'encoche sur
I'extr6mit6 6troite de la lame (fig. 92,8). Le second burin a les dimensions un peu plus
petites. Il a deux n6gatifs des 6clatements de burin sur un bord lat6ral. Dans I'encoche
situ6e sur le bord 6troit on observe l'6crasement. L'autre bord lat6ral est travaill6 par les
retouches fines 6moussantes (frg. 92, 9).

Un des burins angulaires a les dimensions tout i fait petites; il est produit en partie
distale de la lame (fig. 92, l). Deux burins sont fagonn6s par les 6clatements de burin
longs qui ont compldtement supprim6 les bords lat6raux. En outre, on observe ici le
fagonnage secondaire suppl6mentaire (fi g. 92, 4, 7 ).

Il existe encore un burin fait en petite lame.

Quant aux burins diddres, ils different considerablement l'un de I'autre. Un burin
est fait en 6clatement laminaire, il a le n6gatif d'un seul 6clatement (fr5.92. 10). L'autre
burin sur 6clat a deux n6gatifs des 6clatements qui forment le bord de travail un peu
asym6trique (fig. 92,5).

Le dernier burin est fait en petit 6clat de forme semi-circulaire; son bord convexe
est travailld par les 6clatements transversaux. A en juger d'aprds deux secteurs du bord
adjacent aux extrdmit6s sur lesquels on observe nettement les traces de l'6crasement. ce
bord aurait 6t6 utilisd en tant que grattoir. L'autre bord, concave, est afffrtd par les
retouches menues; une partie est enlev6 par un 6clatement de burin (fr5.92,6).

Tous les petits burins (exceptd un exemplaire) sont faits en lames. On observe 4
outils qui se ressemblent fort; ils ont un trait distinctif: un petit cr6neau sur le bord gauche
(3 ex.) ou bien, sur le bord droit (1 ex.) de la partie distale des lames. Il est ir noter que les
cr6neaux de travail de 3 premiers petits burins sont d6gag6s par une petite encoche sur la
face marginale (fig. 93, 1-3) et les cr6neaux du quatridme burin - pr 2 encoches (fig. 93,
4). Sur les bords lat6raux de ces outils on observe les retouches qui d6gagent, parfois, un
cr6neau de plus (fig. 93, 3). Ces outils sont aussi remarquables d cause de la prdsence sur
I'extr6mit6 distale de la retouche abrupte formant une encoche originale qui ressemble ir
celles des burins doubles. En ouffe, on voit cette retouche dans le secteur du bord opposd
au cr6neau de travail; d toute 6vidence, elle accomplit ici la fonction d'accomodation.

Il existe encore un petit burin avec une encoche sur I'extr6mit6 distale (fig. 93, l).
Le cinquidme petit burin est aussi produit en lame. Un petit secteur de son bord

proche de l'extr6mit6 distale est rajust6 d partir de la face ventrale. Le sixidme petit burin
n'est pas grand; ses bords lat6raux sont fagonn6s par les retouches; sur un secteur de la
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superficie dorsale on observe la cro0te de concrdtion conserv6e; I'extr6mit6 de I'outil est

fagonn6e par les retouches trds fines (fig.93,5). Le dernier outil de ce type-li est produit

en 6clatement massif; dans sa partie distale on observe une encoche apparue ir I'issue de

l'6clatement et rajustde ensuite par les retouches menues. Un des cr6neaux situ6 d cdt6 de

cet encoche a servi de bord de travail (ftg. 93, 6).

Quant aux pergoirs, on observe chez ces outils un trait caract6ristique il s'agit de la

retouche de rajustement sur un bord effectu6e d partir de la face dorsale (fig. 93, 7, 8). Un
pergoir est fait en lame compldte; I'autre pergoir est bris6. Les lames retouche6s sont
repr6sentdes par les exemplaires complets et incomplets (11 ex.) aussi bien que par les

ddbris (18 ex.). Parmi ces derniers on observe 5 fragments larges de 10 mm (pas

davantage) avec le bord latdral 6mouss6 (frg. 94, l-4, 6). Tous ces exemplaires, sauf une

lame (fig. 94, 4), repr6sentent les parties m6diales de forme de trapdze ou bien,
triangulaire, de section transversale. Leurs bords lat6raux sont travaill6s pars la retouche
verticale marginale. Il existe encore 2 lames qui peuvent €tre rapprochdes de ces

dernidres d'aprds le fagonnage secondaire (elles sont, seulement, un peu plus larges) (fig.

94 ,5 ) .
Deux lames incompldtes n'ont les retouches abruptes que sur un secteur du bord

latdral, sur I'extrdmitd distale (fig.94,7, 8). Ces lames, aussi bien que 3 autres lames plus

grandes, presque compldtes (fig. 94,9, l0), peuvent €tre rapproch6es des lames d bord
6mouss6. Il est ir noter qu'une lame a une encoche situ6e sur la face lat6rale, opposde au

bord retouchd (fig. 94,l0), et I'autre-les retouches trds fines sur la face ventrale (fig. 94,

9). On observe encore trois parties proximales des lames (fig. 94, 18) qui peuvent Otre

attribudes au groupe d'outils avec les retouches abruptes sur un bord.
Deux lames sont remarquables d cause de la pr6sence de la retouche sur la face

ventrale. La premidre lame a les bords latdraux asym6triques et retouch6s aussi bien que

I'extr6mit6 distale retouch6e. Son bord lat6ral est couvert de retouches d'afffrtage d partir

de la face ventrale (fig. 94, l2); on observe ici, au milieu du bord, une encoche et une

6pine. La seconde lame raccotrcie est retouch6e sur un des bords d partir de la face
ventrale (fig. 94, 13).

On compte 8 lames et fragments de lames d retouche 6pisodique. Le fagonnage
secondaire sur la face dorsale n'est discernable que sur quelques secteurs des bords (fig.

94, 14, 17, 19-21). Quatre d6bris reprdsentent les extrdmit6s proximales des lames.
On compte 4 lames avec le fagonnage suppldmentaire (outre les retouches) sur les

bords lat6raux. C'est une microlame i retouche 6pisodique sur les bords, sur I'extr6mitd
distale de laquelle on observe un microcr6neau (fig. 94, 15) d6gagd par les
microdclatements opposds qui a les dimensions surtout remarquables. Ce proc6d6 de la
taille ressemble bien d la mise en forme du burin diddre. Sur la plus grande lame ir
retouche latdrale on observe les traces de l'6clatement de burin; le ressaut sur le bord
latdral est travaill6 comme le tranchant de grattoir (fig. 94,22).Il existe encore une lame ir
retouche 6pisodique avec les retouches abruptes sur un des bords et sur I'extr6mit6 cass6e
ce qui la rapproche des grattoirs sur bout de lame (fig. 94, 16). En outre, on a ddcouvert
une lame assez grande ir retouches bien prononc6es sur un des bords et i retouches peu

expressives sur un petit secteur de I'autre bord. Elle est taill6e comme le ciseau sur une de

ses extr6mit6s; les n6gatifs des dclatements englobent la face ventrale. L'extr6mit6
opposde est fractur6e, probablement, d cause d'un coup puissant (fig. 94, 11).
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Aprds avoir envisag6 toutes les particularit6s des lames retouch6es, nous tenons i
signaler la pr6sence des lames i bord 6mouss6 et la pr6dominance des retouches abruptes
6moussantes verticales sur le bord situ6es d partir de la face dorsale (14 ex.), bien qu'on
observe aussi les retouches plates sur la face ventrale (3 ex.). La retouche n'occupe pas
toujours le bord tout entier; elle peut se combiner avec les autres espdces du fagonnage
secondaire. Quant aux fragments des lames, on voit pr6dominer nettement les parties
proximales (8 ex.).

Les objets d retouche 6pisodique et d retouche d'utilisation peuvent 6tre r6unis en
quelques groupes d'aprds le type de l'dbauche d'origine et le caractdre du fagonnage
secondaire. Le groupe le plus nombreux (10 ex.) comprend 6 dclatements laminaires et
lames de fagonnage indgulier chez lesquels on observe les retouches d'utilisation sur les
bords latdraux (fig. 93, 10, 13), aussi bien que 4 fragments des lames (fig. 93, 15). Les
bords de 4 dclatements ressemblent aux tranchants des grattoirs (fig. 93, lI, l2); ils sont
couverts de retouches 6pisodiques fines. Deux objets ont les bords de travail denticulds,
un d'entre eux est pareil ir la raclette (fig. 93, l4). Les objets de ce groupe - ld sont trds
nombreux ce qui tdmoigne de leur utilisation sans fagonnage secondaire ou bien, avec le
rajustement minimal (il s'agit, surtout, des 6clatements laminaires).

Les d6bris des outils sont assez petits; deux fragments ont 6t6 faits en lames. La
partie proximale de la lame d retouches 6pisodiques sur les bords repr6sente,
probablement, le ddbris du tranchant du grattoir sur bout de lame (fig. 93, 17). Les
grattoirs sont repr6sent6s par deux fragments de plus (fig. 93, 16). Le bord de travail du
premier fragment est droit, la fissure est travaill6e par les retouches trds fines. Le fragment
a un dcrasement caractdristique pour le r6touchoir.

On observe encore un objet - il s'agit du fragment de la fl6chette (cf. frg. 93, l8).
On peut remarquer que cette trouvaille est fortuite - la roche dont I'objet est produit n'a 6t6
enregistr6 nulle part ailleurs.

Quant aux autres fragments, il est assez diffrcile de parler de leur appartenance d
tel ou tel type d'outil. Les fragments des outils ddcouverts dans I'inventaire lithique
prouvent incontestablement que les outils ont 6te non seulement confectionnds mais aussi
utilises dans la grotte.

Les ddchets de production comprennent 490 exemplaires (72 %). Ils pr6sentent
tout le cycle de d6bitage des nucldi et de la production de toutes sortes d'outils.

Les dclatements primaires de petites dimensions (23 ex.) ont €te enlevds,
principalement, d partir des plaques (16 ex.). Ils sont tous allong6s et, it en juger d'aprds la
face dorsale, d6tach6s d partir des angles. Quatre 6clatements ont la superficie de galet et
trois 6clatements - la superficie de concrdtion. Il est d noter que 9 6clatements ont 6td
enlevds d partir des plaques de jaspe vert-rouge.

A la difference des dclatements primaires, les 6clatements secondaires (47 ex.)
sont fort variables: le plus petit compte 14x8x1,5 mm et le plus grand - 53x44x8 mm. La
majoritd 6crasante des 6clatement a 6t6 enlev6e d panir des 6bauches (29 ex.); les
6clatements de galet sont moins nombreux (12 ex.). Quant aux 6clatements avec la cro0te
de concr6tion, on n'en compte que 5 exemplaires.

En ce qui conceme la roche, on voit pr6dominer les dclatements secondaires en
jaspe vert-rouge (22 ex.) dont la moitid est enlevde i partir des plaques; les autres ont la
cro0te de galet sur leur face dorsale.
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Les 6clats sont au nombre de 86; la plupart des 6clats sont longs de moins de 2 cm.
Ils sont tous dtroits dans leur section transversale. La plupart des dclats sont faits en jaspe

et en roches du type de jaspe: le jaspe vert-rouge - 19 ex.; la roche verte claire - 7 ex.; le
jaspe gris clair - 4 ex.; la roche fonc6e du type de jaspe - 26 ex.; la roche fonc6e opaque -

8 ex. Trois €clats sont produits en cristal de roche et encore trois 6clats - en grds gris.
Il est d noter que les 6clats sont repr6sent6s par les roches originales correspondant

d I'inventaire lithique; en outre, les dclats ont les m6mes petites dimensions que les nucl6i
et les outils. Donc, tous les trois ensembles de la collection (les nucl6i, les outils et les
d6chets) sont mutuellement li6s.

Les lames compldtes sont au nombre de 12; elles ont les bords irr6guliers. La lame
la plus grande est longue de 4 mm; la largeur de toutes les lames (sauf deux exemplaires)
est 6gale d moins de l0 mm. Les lames incompldtes (8 ex.) sont plus grandes et ont les
formes plus rdgulidres. Les parties proximales sont enlevdes d partir de 5 lames et les
parties distales i partir de 2 lames. A cause de la forme in6gulidre, les lames compldtes,
dvidemment, n'ont pas 6td utilisdes, d la diff6rence des lames incompldtes.

Les fragments des lames sont au nombre de 54: 25 proximaux, 15 m6diaux et 14
distaux. D'aprds leurs critdres morphologiques, elles peuvent 6tre rapprochdes des lames
compldtes d6crites ci-dessus.

Les 6clatements laminaires sont au nombre de 25 dont 5 sont fracturds. Ce groupe
- ld englobe les pdces dont la longueur est deux fois plus petite que la largeur et sur la face
dorsale desquelles on observe les ndgatifs des enldvements prdcddents dirig6s au sens
paralldle. Tous les microdclatements ont la longueur moins de 10 mm; la plupart sont
beaucoup plus petits (on peut les identifier comme "6cailles"). Les fragments longs de
plus de l0 mm sont au nombre de 13.

La collection comprend, en outre, les fragments des plaques siliceuses (8 ex.) et
des plaques de roche grenue (4 ex.), aussi que deux galets en roche grenue et une plaque
qui auraient 6t6 utilis6s par I'homme de telle on telle manidre.

La pente pris de I'entr6e et le pied de la pente. Dans cet endroit on a recueilli
63 pidces lithiques (en g6n6ral, dans les ann6es 1981-1982).Ce sont les artefacts en
roches du type de jaspe (vert-rouge, vert clair, opaque, gris clair opaque) (23 ex.) et en
roche fonc6e opaque (17 ex.) qui pr6dominent parmi les objets. Les dimensions des pidces
lithiques sont assez petites.

Le ddbitage primaire est repr6sent6 par 8 exemplaires. On compte 2 plaques avec
les 6clatements; la premidre plaque a la crofite naturelle, on n'a exdcut6 que les
enldvements d'essai d partir d'elle; sur la deuxidme plaque on observe les n6gatifs des
6clatements r6guliers (fig. 95, 8). Cependant, les plaques n'ont pas 6t6 utilisdes,
6videmment, d cause des fissures int6rieures. Le fragment de nucl6us repr6sentant, d toute
dvidence, sa base, est couvert d'un c6t6 de crofite de concrdtion. On compte 5 6clatements
effectuds d partir du nucl6us parmi lesquels - 2 verticaux et 3 horizontaux - ces derniers
ont apparus aprds la r6fection du plan de frappe (fig. 95, 6). Quant aux 6clatements
verticaux, ils sont enlev6s d partir du contrefront travaill6 par les facettes horizontales.

L'inventaire d'outillage comprend neuf objets. Les grattoirs (3 ex.) sont trds
diff6rents. Le premier grattoir est fait en lame triangulaire dans sa section transversale;
c'est le grattoir sur bout de lame. Les bords latdraux de I'outil sont retouch6s. Il est ir noter
que I'encoche sur I'extr6mit6 proximale de la lame est aussi travaill6e par les retouches
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(fig. 95,2). Le second grattoir est fait en 6clatement allong6, massif dans sa section

transversale. Les retouches occupent un secteur du bord latdral sur I'extrdmitd distale;

I'autre bord lat6ral est aussi travaill6 par les retouches - i partir de la moiti6 jusqu'it

I'extr6mit6 distale. Le grattoir est couvert de crofite de calcite (fig. 95, 3). Le troisidme

grattoir est trds petit; il a deux bords de travail alternes travaill6s par les retouches

abruptes, presque verticales (fig. 95, 1).
Les burins (2 ex.) sont produits en petits dclatements. Le premier peut Otre

identifid comme burin diddre (fig. 95, 5); le deuxidme burin a le bord de travail en forme

de bec, sa ldvre inferieure est travaill6e par un 6clatement de burin (fig. 95, 4).

On a d6couvert un objet trds original en jaspe gris clair, de dimensions

extrOmement petites. Il s'agit du segment d'une lame aux ar6tes, sur la face ventrale de

laquelle on observe les n6gatifs des micro6clatements de burin. Son bord oppos6 au plan

de frappe ressemble bien au tranchant du grattoir. Il est probable que cet outil ait 6t6

utilis6 en deux qualitds - en tant que petit burin et en tant que grattoir (fig. 95.7).
On compte 2 fragments d'outils. Le premier, fait en roche grenue, reprdsente un

segment du disque travaill6 sur le bord duquel on observe de petites facettes (fig. 95, 9).

Le deuxidme d{bris c'est la moiti6 d'un ciseau de forme subcarr6e cass6 en deux parties

en diagonale dont il ne reste que le tranchant de travail. Sur la face dorsale on voit les

facettes paralldles d'6pannelage.
Il existe encore un petit galet rouge avec les traces du polissage sur la superficie

que nous avons attribu6 aux outils.
Les d€chets de production sont au nombre de 46. Les 6clatements primaires (2 ex.)

sont de petites dimensions, un d'entre eux, 6clatement laminaire, est enlevd de la plaque

de jaspe vert-rouge. Les dclatements secondaires (11 ex.) sont de formes diverses; le plus

souvent on observe la crofite de concr6tion sur un de leurs bords latdraux.
Les {clats sont au nombre de 22 et ne se diffdrencient pas trop des autres

6clatements: ils sont aussi de petites dimensions et repr6sentent tous le r6sultat du

rajustement et de la mise en forme.
Les d{bris des lames (2 ex.) sont trds peu expressifs. Il s'agit des parties

proximales et distales des petites lames. Les esquilles sont au nombre de neuf: on compte

7 esquilles de plaque et 2 esquilles de galet grenu dont t6moigne la superficie.

L'ensemble d'objets lithiques recueilli sur la pente prds de I'entr6e ne se diffdrencie

gudre de I'inventaire des fouilles IV et V et de I'inventaire du Couloir d'Entr6e et du

Passage Bas - non plus. Il faudrait bien expliquer le fait de la d6couverte de ces objet sur

la pente. Tout d'abord, cela est 1i6 avec le processus de la d6gradation des formations

friables de la Grotte d'Enr6e d cause de la fr6quentation de la grotte par les hommes. aussi

bien qu'avec les fouilles pr6c6dentes aprds lesquelles une partie de formations friables

s'est trouv6e sur la pente et a subi I'influence des prdcipitations atmosph6riques.
La prdsence sur la pente prds de I'entr6e des objets lithiques prouve qu'ils ont 6t6

situfs non seulement au fond de la Grotte d'Entr6e (la fouille V), mais aussi prds de

I'entr6e (biens qu'ils soient ici beaucoup moins nombreux). Il existe encore un objet

lithique d6couvert sur la route abrupte d6scendant dans la vall6e de la rividre. Il s'agit de la

lame de petites dimensions en jaspe vert sur les bords latdraux de laquelle on observe les

retouches plates ex6cut6es i partir de la face ventrale et perturb6es dans la suite par les

fclatements larges (fig. 96, 2). D'aprds sa matidre premidre et son aspect morphologique la
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lame ne se diffdrencie point de I'ensemble de I'industrie de la grotte, cependant, e notre
avis, cette piece est une trouvaille fortuite.

L'inventaire lithique recueilli au cours de l'6tude de la grotte Ignatievskaia provient
de diffrents endroits; donc, nous essayerons de trouver "les points de contact" de ces
collections. La plupart des artefacts ont 6td trouv6s sur la surface du Passage Bas (680 ex.)
et dans les fouilles IV et V (323 et. 256 ex.) ce qui fait 93,3 yo du total des objets
lithiques.

La fouille IV se situe dans le Passage Bas; les objets ont 6t6 situ6s d la profondeur
minimale, donc, nous pouvons parler de I'unit6 de cette collection et de I'inventaire
lithique recueilli sur la surface. Les restes culturels de la fouille V de la Grotte d'Entrde se
trouvent dans les mdmes conditions que ceux de la fouille IV. Dans ce secteur de la grotte
(d partir de la Grotte d'Entrde jusqu'au Couloir Principal) on trouve la plupart des objets
lithiques; donc, il peut 6tre pris pour une zone spdciale.

L'unitd du complexe de ce secteur de la grotte est confirm6e par I'analyse
comparative des collections. Dans toutes les 3 collections on voit pr6dominer les artefacts
en jaspe vert - rouge (29,6 %) et les roches du type de jaspe - fonc6e (14,2 yo) et fonc6e
opaque (7,9 %) qui font 5I,7 oA. La rdpartition des roches par collections est suivante
(tabl. 3). Dans la fouille IV le jaspe vert - rouge fait37,6o/o,la roche du type de jaspe
fonc6e - 13 % et la roche du type de jaspe fonc6e opaque - 10,8 Yo. On compte 179 objets
faits en ces roches (ce qui farrt 55,4 Yo).

Dans la fouille V le jaspe vert-rouge fait34Yo,la roche du type de jaspe fonc6e -
13,8 oA et la roche du type de jaspe fonc6e opaque - 6,6 yo. On compte 138 objets faits en
ces roches, ce qui fait 53,9 Yo.

Roche Fouille
I, II

Fouille
w

Fouille
V

Objets
recueillis
dans le
Couloir

d'Entr6e et
le Passage

Bas

Objets
recueillis

sur la pente
prds de
I'entr6

Total

Jaspe vert-
rouqe

10 t02 87 186 l5 400

Roche du
type de

jaspe verte
claire

I 9 9 30 a
J 52

Jaspe qris 2 24 a a
J J 32 5 96

Roche du
type de

iasoe fonc6e

I 42 34 115 r92

Roche du 5 8 l3 26

' 
Il s'agit d'un seul objet prdsent 6 par 2 fragments.
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type de
jaspe foncde

lustr6e
Roche du
type de

jaspe fonc6e
oDaque

35 t7 38 I7 t07

Grds gris 4 T9 21 44
Roche grise

cendr6e
10 7 2T 2 40

Cristal 2 5 7
Calcaire 1 l 5 a

J
a
L I 22

Roches
diverses

J 87 37 21,7 20 364

Total 28 a a a
J Z J 256 680 63 I  350

Tableau 3. R6partition de I'inventaire lithique des fouilles I, II, IV, V et des objets
recueillis sur la surface d'aprds les matidres premidres

Les objets recueillis sur la superficie du Couloir d'Entr6e et du Passage Bas sont

faits en jaspe vert-rouge (24,4 oh), roche du type de jaspe fonc6e (16,9 oA) et roche du type

de jaspe fonc6e opaque (5,6 %). On compte 339 objets produits de ces roches ce qui fait

49.9 %.
Donc, I'utilisation des matidres premidres est la m€me pour toutes les trois

collections (cf. Annexe 3). En ce qui conseme les objets recueillis sur la superficie, ils

different un peu de ceux de la grotte ce qui est li6, 6videmment, avec la pr6sence dans

cette collection des pidces en roches diverses qui sont trds nombreuses (31,9 y;o). En outre,

ces pidces sont plus rdcentes. L'analyse comparative de 3 collections d'aprds les critdres

techno-typologiques montre que la plupart des nucl6i sont monofrontaux, d un plan de

frappe: dans la fouille IV on en compte 2; dans la fouille V on en compte 4 sur 6 et sur la

superficie - 5 sur 16. Dans ce demier cas on observe beaucoup de nucl6i d'autres types qui

ont des traits communs avec les nucl6i monofrontaux, en particulier, en ce qui concerne

les dimension et la mise en forme du plan de frappe (il s'agit du nucl6us bifrontal d deux

plans de frappe, du nucl6us bifrontal d un plan de frappe et, parfois, des nucldi dont la

superficie de travail occupe, en outre, le bord de c6t6 - 5 ex.)'
Les nuclfi d plusieurs plans de frappe (la fouille V - 1 ex., le Passage Bas - 4 ex),

d'aprds leurs critdres principaux et le type des 6bauches, se diff6rencient du groupe

principal de nucl€i. Quant ir la comparaison des groupes morphologiques iso16s, il nous

semble, qu'il faut envisager, tout d'abord, les types d'outils les plus expressifs et les plus

nombreux. Ce sont les grattoirs, les ciseaux, les burins et les lames retouch6es.

Les grattoirs sont, en fait, repr6sentds par 3 formes: grattoirs sur bout de lame,

micrograttoirs et grattoirs sur 6clats. Les grattoirs sur bout de lame sont les plus nombreux
(la fouille IV - 3 sur 9 ex., la fouille V - 3 (tous les exemplaires), les outils recueillis sur la

' 
On ne prend pas en considdration les objets d€couverts dans la Salle EloignCe et hors de grotte'
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superficie - 12 sur 14 ex.); ils se combinent avec les micrograttoirs (la fouille IV - 3 ex., la

superficie - 2 ex.). Les grattoirs sur 6clats occupent une place i part (3 ex., la fouille IV),

cependant, ils sont trds peu expressifs.
Les ciseaux de chaque grcupe sont differents d'aprds leurs dimensions (la fouille V

- 6 ex., la superficie - 7 ex.), mais deux objets de la fouille V sont surtout remarquables
(fig. 85, 7,9) - d'aprds les dimensions, aussi bien que d'aprds le fagonnage secondaire, ils

se ressemble bien I'un i I'autre.
Les burins ont 6td recueillis, en g6n6ral, sur la superficie (13 ex.), dans les fouilles

on ne compte que 3 exemplaires. Ils sont de types trds divers, cependant, on voit

nettement pr6dominer les burins angulaires et les burins de c6t6, ces derniers sont, le plus

souvent, doubles.
Parmi les lames retouch6es (la fouille tV - 9 ex., la fouille V - 14 ex., la superficie

- 29 ex.) qui repr6sentent le groupe d'outils le plus nombreux, les lames d'aspect

microlithique d bord 6mouss6 sont les plus homogdnes. Dans la fouille IV on en compte 6,

dans la fouille V - 4 et sur la superficie - 5. Toutes ces lames sont travailldes par les

retouches abruptes, presque verticales; il y a beaucoup de lames irr6gulidres avec une

extr6mit6 6troite asym6trique. Il est i noter que la plupart des lames retouchdes (la fouille

IV - 8 ex.o la fouille V - 4 ex., la superficie - 16 ex.) sont faites en jaspe vert-rouge et ce

n'est pas un hasard.
Dans toutes les trois collections on observe la multitude de microdclatements

(d'6cailles) et de microfragments.
L'analyse rdalisde plus haut nous permet de faire la conclusion suivante:

I'inventaire lithique des collections envisag6es, d'aprds ses critdres principaux. peut 6tre

attribu6 d la m6me tradition technique, donc, d la m6me pdriode temporaire.
La proportion de differents types d'artefacts dans chaque collection pourrait aussi

confirmer I'unit6 de I'inventaire lithique recueilli dans les fouilles IV, V et sur la superfrcie

du Passage Bas, bien que cet indice t6moigne, tout d'abord, du caractdre des activitds d

I'issue desquelles les artefacts ont dt6 ddcouverts.
Dans la collection de la fouille IV le ddbitage primaire est pr6sente par 16 ex. (5

o/o), I'inventaire d'outillage - par 40 ex. (12,4 %), les ddchets de production - par 267 ex.
(82,6 %). Dans la fouille V les chiffres sont suivants: 34 ex. (13, %). 42 ex. (16,4 Yo) et

l 80ex .  (70 ,3%) ;  su r l asuper f i c i e :84ex .  ( l 2 ,4yo ) ,106ex .  (15 ,6%)e t490ex . (72Yo) .

Ces donn6es sont beaucoup plus contradictoires que celles des matidres premidres.

Cependant, on voit apparaitre nettement la tendance suivante: ce sont les d6chets de
production qui pr6dominent. Les outils sont aussi bien nombreux - de 12,4 d 16.4 %.

Dans la fouille IV le groupe de d6bitage primaire est moins grand (5 %) que dans

la fouille V (13,3 %). En tirant la conclusion sur I'homog6n6it6 de I'inventaire lithique de

trois collections, il faut prendre en consid6ration le fait suivant: les fouilles IV et V sont

trds petites; dans le premier cas on a fouill6 3 m2 et dans le deuxidme - 4,7 m2. Cette
superficie insignifiante limite, bien sfir, les possibilites de la d6couverte de I'inventaire

lithique. Cette id6e est confirmde par la multitude d'objets lithiques recueillis sur la

superficie du Passage Bas.
En g6neral, I'inventaire lithique de trois collections restitue compldtement I'aspect

de I'industrie lithique de la grotte Ignatievskaia. Donc, on peut se demander si les objets

recueillis sur la pente prds de I'entr6e, au pied de la pente et dans les fouilles I, II sont
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attribuables d ce complexe. Dans tous les deux cas les objets lithiques ne sont pas

nombreux. Sur la pente prds de I'entr6e on a d6couvert 62 exemplaires parmi lesquels on

n'observait gudre les formes bien prononc6es bien que le nucl6us, le grattoir

(micrograttoir) et les burins n'aient aucune difference des pidces analogues du complexe

principal. En ce qui conserne I'utilisation des matidres premidres, ces deux collections

aussi peuvent 6tre rapproch6es. En outre, il faut prendre en consid6ration le fait suivant:

les collectes des pidces sur la pente prds de I'entr6e et au pied de la pente ont 6t6 effectu6es

sans tamisage des formations friables ce qui rendait presque impossible la d6couverte des

objets microlithiques, par exemple, des lames. En outre, au cours des fouilles de 1960-

1961 on rejetait le contenu de la fouille de recherche sur la pente d'entr6e ce qui

d6terminait aussi le caractdre des matidres d6couvertes dans cet endroit.

Il ne nous reste pour l'analyse que 17 exemplaires des collections des objets

lithiques des fouilles I et II' (sans parler de l1 6clatements assez amorphes en calcaire).

Parmi ces objets on n'observe que 3 outils - les lames d bord 6moussd compldtement

analogues i celles de la collection principale. Cette ressemblance devient encore plus

6vidente d cause de la pr6sence des n6gatifs des 6clatements de burin sur une des lames. Il

est d noter que deux lames d bord 6mouss6 sont produit en jaspe vert-rouge. Tout cela

nous permet de rapprocher les objets des fouilles I, II et les pieces recueillies dans les

fouilles IV, V aussi bien que sur la superficie du Passage Bas'

Lieu Superficie Total

de ealet de concrdtion de plaque

Fouilles,I, il
1t horizon I I a

z

2" horizon I 2 J

Fouille III.
lt horizon 2T 6 J J 60

Fouille IV.
lt horizon 18 I 10 29
2'honzon 4 2 4 10

Fouille V,
2" horizon 8 2 L2 22
3t horizon I I 2

Passage Bas et les
secteurs adiacents

30 21 88 139

La pente prds de
l'entr6e et son

Pied

6 6 t2 24

Total... 90 38 r63 291

Tableau 4. R6partition des artefacts d'aprds le type de la crofite naturelle

' 
Dans la fouille III on n'a dCcouvert que 2 petits Cclatements qui n'€taient pas pris en considCration.
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Dans la Salle Eloign6e on a d6couvert une grande lame qui ne ressemblait d aucun
autre objet lithique de la grotte Ignatievskaia - ni par son aspect, ni par sa forme, ni par ses
dimensions.

Donc, nous voudrious envisager la collection de I'inventaire lithique tout entier de
la grotte lgnatievskaia. Cependant, la plupart des objets de cette collection ont 6t6
recueillis dans les fouilles IV et V et sur la sol du Passage Bas et toutes nos conclusions
seront port6es juste sur ces objets.

Avant tout, nous tenons d caract6riser les matidres premidres. Ce sont les plaques
de petites dimensions, les galets et les concr6tions qui ont 616, g6ndralement, utilisds. On a
analys6 les types de superficie des 6clatements primaires et secondaires, des nucl6i, des
fragments et des 6clatements des nucl6i (tabl. 4). On a soumis i I'analyse 291 objets ce qui
faisait 2l,60A du total des objets de la collection. On observe 162 ex. (55,7 o ) avec, sur la
face dorsale, un secteur de superficie typique pour la plaque (la superficie tout i fait
horizontale, de couleur differente de celle de I'objet tout entier; en outre sa structure est
souvent plus friable que celle de I'int6rieur). Il y a 91 exemplaires (31,3 yo) avec les
secteurs de superficie de galet (les vestiges de polissage; les asp6rit6s) et 38 exemplaires
(13 %) du type de concr6tions (on n'observe aucune superficie plane et rdgulidre; il existe
la cro0te ext6rieure assez friable qui atteint parfois 2 ou3 mm).

Les plaques et les concr6tions pouvaient 6tre d6couvertes dans le lieu du gisement
des roches principales, quant aux galets, on les recueillait dans les alluvions,
probablement, de la rividre Sim. L'h6t6rog6n6it6 des roches isotropes utilis6es par
I'homme pour la confection des outils t6moigne aussi de la vari6t6 des sources des
matidres premidres. En analysant les collections des fouilles IV, V et du Passage Bas, on a
vu pr6dominer le jaspe vert - rouge de la pente est des Monts Oural - 400 ex., ou bien,
29,6 yo du total des objets; les pidces en roche foncde du type de jaspe 6taient moins
nombreux - 192 ex. (14,2 Yo), de m6me que les objets en roche fonc6e opaque - 107 ex.
(7, t  %).

Il est bien remarquable que le jaspe vert-rouge et le jaspe gris clair, aussi bien que
la roche du type de jaspe fonc6e aient 6t6 apport6s, principalement, sous forme de plaques
(plus rarement - sous forme de galets), tandis que la roche foncde lustrde (26 ex.) et la
roche cendrde (40 ex.) - sous forme de concr6tions.

Les types principaux des matidres premidres utilis6es sont: le jaspe vert-rouge et le
jaspe gris clair, la roche du type dejaspe fonc6e et la roche fonc6e opaque (qui font 48,8
%).

Ces matidres premidres gisent sur la pente est des Monts Oural Sud. Les autres
matidres premidres sont: la roche foncde lustr6e, le grds gris et la roche cendr6e (qui font
8,1 oA). Elles sont, dvidemment, d'origine locale et appartiennent d la pente ouest.

En parlant du d6bitage primaire de I'industrie de la grotte IgnatievskaTa, nous
voudrions mentionner bridvement le fait suivant: ce sont les petits nucldi de galets qui
jouent le r6le principal dans le systdme du ddbitage paralldle (parmi les nucldi assez
homogdnes). A partir de ces nucldi on a enlevd de petits dclatements raccourcis
laminaires. Il n'existe pas de corr6lation absolue entre les negatifs des dclatements des
nucl6i et les dclatements laminaires de la collection. Ces derniers sont plus grands que les
n6gatifs; donc, la plupart des objets ont 6td apportds du dehors.
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Quant d I'inventaire lithique de la grotte lgnatievskaia, le groupe d'outils

ddterminant cette industrie comprend les grattoirs, les lames retouch6es, les burins, les

ciseaux et les outils denticul6s et fa9onn6s. Les petits burins et les pergoirs 6tant moins

nombreux, on ne peut pas les attribuer d ce groupe-li .
En ce qui concerne I'analyse comparative de I'inventaire de la grotte Ignatievskafa

et des artefacts des autres monuments du Pal6olithique tardif de I'Oural, nous tenons ir

remarquer qu'il n'y a pas trop de monuments de cette p6riode-ld situds sur ce vaste

territoire, que les collections des objets lithiques decouverts ici ne sont pas nombreuses et

ne permettent pas d'avoir une notion juste du complexe et de sa base industrielle. Il existe,

bien sfir, une exception: la station Talitski situ6e d la rividre Tchoussovaia. Cependant, les

rdsultats de I'investigation de cette station ne sont pas publi6s compldment. C'est

I'inventaire de ce monument qui est le plus solide et le plus int6ressant pour I'analyse.

Les collections de I'inventaire lithique Ns 335, 452,472 provenant des fouilles de

la station Talitski r6alis6es par O.N. Bader montrent une ressemblence de certains types

d'outils avec les collections de la grotte Ignatievskaia.
Car I'analyse comparative des grattoirs exige l'dlaboration des mdthodes

spdcifiques des mensurations, nous voudrions envisager les lames d bord 6mouss6 qui

sont fort standardisdes et trds nombreuses dans I'inventaire de la station Talitski. On

observe les lames d bord dmoussd analogues ir celles de la grotte Ignatievskaia dans les

col lect ions 335-Ne 61,459,581,  583,  587,  615,  618;  452-Ns I74,2I8,237,283,  584,  666;

471-Ns 151 etdans lacollection 472-Ne41,46.128,140,141. Onobserve aussi les lames

tronqu6es dans la collection 452-Ns 2I8, 566,825.
Les petits ciseaux de deux collections sont aussi analogues (par exemple, les

objets de la collection 452-Ne 160, 424,470). Dans le Pal6olithique tardif les lames d bord

6mousse et les petits ciseaux ont 6t6 r6pandus sur un vaste territoire depuis longtemps,

c'est pourquoi il serait beaucoup plus int6ressant de comparer les objets plus spdcifiques.

Il s'agit des petits burins en forme de bec. On les observe dans I'inventaire de la

station Talitski, dans la collection 452-Ns 81, 640, 855; les objets analogues de la grotte

Ignatievskaia sont pr6sent6s d la figure 93,1-5. Les petits burins en forme de bec ont 6td

d6couverts dans les deux monuments en series assez petites.

Si I'on parle des autres objets, on observe aussi une certaine ressemblance. Par

exemple, les outils du type des pergoirs de la grotte Ignatievskaiia (cf. fig. 86, 14) et de la

collection 472-Ne 112, aussi bien que les microlames de la grotte (frg.94, 15) et de la

collection 472-Ne 64.

Quant au fagonnage secondaire, on peut y observer aussi une s6rie d'analogies.

Cette ressemblance est surtout manifeste dans I'analyse des retouches sur les grattoirs et

sur les lames, surtout, dans le cas de I'ex6cution des retouches sur les secteurs isol6s du

bord. En outre, il existe les proc6d6s analogues de la mise en relief du bord de travail des

petits burins en forme de bec, des esquilles (des petits ciseaux), aussi que la ressemblance

de diff6rents types des enldvements de burin (bien que I'inventaire de ces derniers dans la

grotte Ignatievskaia soit plus solide).
Les exemples cit6s de I'inventaire lithique de la station Talitski et de celui de la

grotte Ignatievskaia. Les autres observations confirment cette hypothdse. Dans la couche

culturelle de la station Talitski, A c6t6 de I'ocre 6parpillee, on a ddcouvert une plaque de

schiste avec deux traits ex6cut6s de I'ocre rouge (Talitski, 1940, frg. 2). O.N. Bader
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observait les vestiges de I'ocre sur les plaques; en outreo il a trouv6 deux "perles" en os

fins, un collier fait en coquille et une plaque trds mince avec les traits transversaux.
Donc, nous pouvons parler avec certifude du talent artistique des hommes

primitifs, les traces des activit6s desquels sont restdes dans la couche culturelle de la

station Talitski. Cependant, il faut prendre en consid6ration le fait suivant: les datations

Cr+ du sanctuaire de la grotte Ignatievskaia montrent que cette grotte a 6t6 utilis6e il y a

14000; quant ir la datation Cr+ de la station Talitski, elle compte 18700*200 (fI4H-1907).

A toute dvidence, ces deux monuments ne sont pas li6s directement, ils repr6sentent une

des branches des cultures du Pal6olithique tardif de I'Oural. En envisageant I'industrie

lithique de la grotte Ignatievskaia, nous voudrions la comparer au complexe de la grotte

Kapovaia. Dans cette grotte on a ddcouvert 201 objets lithiques. Les matidres premidres

sont trds vari6es: le silex, le jaspe, le calcaire et le grds. On voit prddominer les lames de
petites dimensions et de dimensions moyennes. En outre, on observe dans la collection les

lames d bord 6mouss6, les grattoirs et les lames retouch6es. C'est d'aprds les matidres
premidres et d'aprds la prdsence des lames d bord 6mouss6 et des lames retouchdes que

I'inventaire de la grotte Kapovai'a et les objets lithiques de la grotte Ignatievskaia peuvent

0tre rapprochds.
Il nous semble que les systdmes de la production des lames assez petites soient

aussi analogues. Il existe aussi les traits communs entre ces grottes et la grotte Zotinski
(Pdtrine, Smirnov, 1977).Il est d noter que cette ressemblance de I'industrie lithique des
grottes Ignatievskaia, Kapovala et Zotinski peut 6tre d6termin6e par leur proximit6

chronologique. On a obtenu les datation suivantes: pour la couche culturelle de la grotte

Kapovaia - 14680+150 (nE4443) et 13930+300 (fI{H-4853); pour la couche culturelle
de fr6quentation de la grotte Ignatievskar'a - 1424A+150 (CO AH-2209)- 14338+490
(I43M3X-366), 13335+192 (I43M3X-365) et pour les restes culturels de la grotte

Zotinski - 13615+215 (CO AH-2467).
Donc, la grotte Ignatievskar'a n'a point I'aspect particulier face aux monuments du

Paldolithique; son industrie lithique s'inscrit bien dans le contexte culturel du
Pal6olithique tardif de I'Oural.

Les objets en os et en argile

On a trouvd 4 objets osseux reprdsentant les d6corations. Il s'agit d'une dent-
pendeloque de la fouille I de la Grande Salle (fig. 97,3), de deux "perles" de dimensions
tout ir fait petites de la fouille IV (fig. 97,1,2) et d'une dent-pendeloque (fr5.97.4). A
toute 6vidence, ces objets sont typique pour les sanctuaires de grotte of I'on exdcutait les
rites.

Dans le Passage Inf6rieur acheminant vers la Salle Eloign6e on a d6couvert encore
un objet. Ld-bas, au milieu du trou, sur le plancher, parmi le blocage on a trouvd un objet
fait en argile br0l6e (fig. 97,5). c'est un objet en forme de boule, un peu 6cras6 de deux
c6t6s dont le diamdtre maximal compte 17 mm. La description p6trographique de cet objet
est pr6sentde dans I'annexe 4.
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CHAPITRE VI
LE PHENOMENE DE LA GROTTE IGNATIEVSKAIA

Tout d'abord, nous voudrions pr6senter
cette 6poque oi la grotte Ignatievskaia a 6t6
primitifs.

A en juger d'aprds les datations Cr+ (cf. Annexe 1), c'6tait il y a presque 13000 ans
ce qui coincide d I'horizon polairo-ouralien du pleistocdne tardif analogue au sartan de la
Sibdrie de I'Ouest (le stade de niapan) et correspond d la glaciation ostachkovo de
I'Europe de I'Ouest.

En nous appuyant sur les faits palynologiques (cf. Annexe 8), nous pouvons parler
avec certitude de la dominance de la v6g6tation de steppes avec prdponddrance des
associations de carex, de gramindes et d'herbes diverses.Lavigitation 6tait trds opprimde,
ce qui s'explique par le climat froid et sec dans les conditions des paysages p6riglaciaux.
A en juger d'aprds les mat6riaux de la grotte Ignatievskaia et d'une s6rie de coupes de la
r6gion prdouralienne de Bachkirie, il y avait ici des zones de cdnoses forestidres isolees
avec le pin, le bouleau et, plus rarement, le larix et l'6picda.

L'analyse des restes osseux des mammifdres menus a donn6 les rdsultats
t6moignant de la confusion des espdces des rongeurs des d6serts et des semi-ddserts avec
les espdces de la toundr4 aussi que d'un nombre insignifiant des rongeurs de la zone
forestidre (cf. Annexe 5). Cette confusion d6termine "la desharmonie" de la faune typique
de la zone pdriglaciaile avec le climat assez rigoureux. Or, les donndes palynologiques et
micropal6onthologiques tdmoignent des conditions dures de I'habitation des hommes d
l'6poque de I'utilisation de la grotte Ignatievskaia pour I'exdcution des rites.

Quant d la faune, on observe une s6rie d'espdces chassdes: le cheval, le renne. le
bison, la saiga et, probablement, certaines autres espdces, puisque les hommes pouvaient
chasser en dehors du biotope de la grotte lgnatievskaia (cf. Annexe 6). En ce qui concerne
les donn6es obtenues aprds I'analyse des restes osseux des poissons, il est d remarquer
I'absence des espdces destin6es pour la p€che, donc, de la p€che elle-m0me (cf. Annexe
7). Les espdces des poissons tdmoignent incontestablement du caractdre particulier de la
rividre Sim dans la r6gion de la grotte: elle coule au pied des montagnes (ce qui
correspond bien aux donn6es pal6onthologiques et palynologiques).

D'ailleurs, malgrd le climat rigoureux de I'Oural du Sud, le milieu naturel
assez acceptable pour I'habitation des gens.

On a ddjd mentionn6 que la grotte Ignatievskaia 6tait un objet archdologique
complexe. Nous avons essay6 de repr6senter differents 6l6ments de la structure
arch6ologique qui 6tait, au fond, unie (on en exclu les mat6riaux de I'Age de Bronze et des
dpoques plus avanc6es) pour reconstituer les 6v6nements de l'6poque paldolithique. Mais
avec cela, il faut prendre en consid6ration les conditions particulidres des sanctuaires de
grottes et de la grotte Ignatievskai'a, en particulier. Une fois appliqu6s sur la paroi, la
figure, ou bien, le n6gatif de l'6clatement ddtach€ sont rest6s dans leur position initiale ce
qui 6tait trds important, parce que seule I'analyse spatiale des vestiges des activit6s
artistiques et rituelles donnait la possibilitd de concevoir la structure du sanctuaire ancien.
D'aprds Laming-Emdpraire, tous les "critdres de contenu" des sources archdologiques se
divisent en 2 groupes. Le premier groupe est li6 avec le contexte de I'objet d'dtude, le

les caract6ristiques du milieu naturel de
le sanctuaire frdquentd par les hommes



second groupe est ddtermind par le sens (196, p. 40). Ce sont les premiers faits, ceux du
caractdre contextuel, qui sont les plus importants pour nous. Aprds la fin des travaux nous

pouvons parler avec certitude de 3 6l6ments autonomes du contexte archdologique du

sanctuaire de la grotte Ignatievskar'a.
Premidrement, ce sont les figures rupestres ex6cut6es en ocre et en peinture noire

qui se subdivisent en 2 groupes ind6pendants: les figures de la Grande Salle et les figures

de la Salle Eloign6e.
Deuxidmement, ce sont les n6gatifs des 6clatements concentr6s dans les secteurs

6loign6s de la grotte, en g6n6ral, dans la Galerie Sud et dans la IIIe Impasse Nord.

Troisidmement, ce sont les couches culturelles qui peuvent aussi se diviser en 2 groupes:

les couches de fr6quentation de la Grande Salle, de la Galerie Sud et de la Galerie

Principale et la couche culturelle de la Grotte d'Entr6e et du Passage Bas.

Les figures de la Grande Salle et de la Salle Eloign6e se diff6rencient d'aprds une

s6rie de traits pertinents. Il est assez raisonnable d'en tirer la conclusion de leurs statuts

diff6rents du point de we du sens et, par cons6quent, de leurs r6les diffdrents dans le

systdme du fonctionnement du sanctuaire. Cela est li6 avec I'uniformit6 de la disposition

des symboles dans la grotte en tant que sanctuaire uni. I1 est i noter que grdce ir sa

morphologie et tout d'abord, i I'originalit6 de la Salle Eloignde avec deux entr6es, la grotte

Ignatievskaia repr6sentait un moddle "iddal" pour la rdalisation compldte du cycle des rites

du caractdre desquels nous parlerons plus bas. En ce qui concerne les 6clatements, nous

pouvons remarquer encore une fois leur localisation dans la Grande Salle oir la plupart des

compositions sont, 6videmment, li6es d la chasse. Donc, cette combinaison peut €tre

intentionnelle.
Parfois les diffdrences entre les sanctuaires de grotte sont d6termin6es non

seulement par la p6riode de I'existance ou bien, par I'appartenance au diff6rents groupes

pal€olithiques, mais aussi par les id6es concrdtes r6alis6es dans tel on tel sanctuaire.
Dans la Grande Salle de la grotte Ignatievskaila on observe une sorte de culte de

pierre faisant partie du cycle plus grand des actions rituelles exdcutdes dans le sanctuaire.
Les couches culturelles de la Grande Salle, de la Galerie Sud et de la Galerie

Principale et celles de la Groffe d'Entr6e et du Passage Bas se diff6rencient fort ce qui est

li6. avant tout. avec le caractdre de leur formation. La conservation des restes culturels est

d6termin6e par la variabilitd ou bien, la stabilit6 de la s6dimentation des formations

friables dans diff6rents secteurs de la grotte. La situation dans la Salle Eloignde diffrre

fort de celle de la Grande Salle - les variations g6ologiques dans cette dernidre sont

beaucoup moins intenses. Quant i la Salle Eloign6e, on observe ici le tube inclin6 par

lequel les matidres argileuses y p6ndtrent sans cesse; dans la partie nord de la grotte on
voit les blocs grossiers couvrant le fond fort inclin6. Donc, il est fort douteux que la

couche culturelle se soit form6e dans ces conditions.
Certes, la situation la plus stable li6e avec I'accumulation lente des dep6ts friables

et par cons6quent, la meilleure conservation de la couche culturelle est pr6sent6e dans la

Grande Salle et dans la partie adjacente de la Galerie Principale. Nous pr6tendons que

c'est ici qu'on pouma faire les d6couvertes les plus originales d6voilant le contexte du

sanctuaire.
Les couches culturelles de la Grotte d'Entr6e et du Passage Bas ont 6t6 fort

perturbdes. Le plancher du Passage Bas a 6t6 creusd dans I'anciennet6 (aussi qu'd la

p6riode assez rdcente) pour qu'il soit plus accessible.
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C'est la caract6ristique de la couche culturelle de la Grande Salle qui est surtout
importante, puisque grdce i ces donn6es nous pourrions rapprocher dans le temps, avec
assez de certitude, trois "r6alit6s arch6ologiques" (les peintures, les ndgatifs des
6clatements et la couche culturelle elle-m0me) en essayant de restituer sur cette base les
rites ex6cut6s dans cet endroit.

Nous voudrions encore une fois mettre en relief le fait suivant: la couche culturelle
de la Grande Salle n'est pas li6e avec I'habitation des hommes primitifs, mais avec les
fonctions du sanctuaire. Nous pouvons affirmer, d plus forte raison, que cette couche a le
statut autonome et la nommer "la couche culturelle de fr6quentation".

GrAce d la stabilit6 de la couche culturelle (il s'agit des pr6cipitations, aussi bien
que de I'humidit6 et de la tempdrature), on peut bien I'interp6ter de manidres differentes.
Nous tenons ir attirer I'attention au phdnomdne trds important. Les coupes des fouilles I-III
de la Grande Salle, aussi que les parois des creux naturels du Couloir Principal et du
Couloir Sud montrent la pr6sence d'une couche bien prononc6e du mondmilch dont
l'6paisseur atteint parfois 2 ol 3 cm. Cette couche se situe au - dessous de la couche
pidtinee contemporaine et de la couche mince d'argile dpaisse de I ou 2 cm, parfois - de 4
cm. On sait bien que la formation de mondmilch dans les grottes se produit dans le cas de
forte humidit6; probablement, il est li6 avec le pluvial i la fin du pleistocdne ou bien, au
ddbut ou au milieu de I'holocdne. A foute 6vidence, il a apparu d la p6riode d'allercid (il y a
11800 ans) ou bien, d la pdriode d'atlanticum - au d6but du subbor6al (il y a7,2 - 4,5
milliers d'ann6es) (Volkova et al., 1989, p. 90-95). I1 est i noter que c'est la cro0te de
calcite couvrant la plupart des peintures de la Grande Salle qui repr6sente I'analogie du
mondmilch

La pr6sence du mondmilch est trds importante pour la conservation de la couche
culturelle. Le mondmilch recouvre la couche culturelle en favorisant sa conservation.

Quant aux ddtdriorations plus r6centes, elles peuvent 6tre r6v6l6es grdce d I'observation de
cette couche interm6diaire bien prononc6e.

La couche culturelle de fr6quentation nous apporte beaucoup de possibilites de
tirer I'information sur la grotte. Actuellement, l'6tape initiale de l'6tude de la gxotte est
terminde (dans la Grande Salle on a fouill6 d peu prds 9 m' ce qui faisait l,5Yo du total de
la superficie convenable pour les fouilles). Cependant, nous pouvons d6ja non seulement
d6terminer la p6riode du fonctionnement du sanctuaire, mais aussi essayer de r6vdler le
lien du sanctuaire avec certains monuments archdologiques sur la base de I'inventaire
lithique (les fragments de I'ocre et I'ocre 6parpill6e, les artefacts, les charbons de bois
d6couverts dans un horizon stratigraphique). A notre avis, il est trds important que la
couche culturelle de fr6quentation de la Grande Salle et les couches culturelles du Passage
Bas et de la Grotte d'Entr6e se rapportent d la m6me pdriode et au m6me cycle des actions
rituelles (bien que chaque couche soit li6e e telle ou telle partie de ce cycle), malgr6 leur
diff6rence d'aprds les indices principaux. Dans le Passage Bas et dans la Grotte d'Entr6e
on exdcutait, sans doute, les nucl6i et on les d6bitait, parce que dans cet endroit il faisait
assez clair, tandis que la Grande Salle reprdsentait I'endroit oir I'on apportait les objets
lithiques achev6s. Il est bien remarquable que dans la grotte Ignatievskaia, aussi que dans
la grotte Lascaux - sanctuaire le plus c6ldbre du Pal6olithique tardif 6tudi6 sous tous les
aspects par les savants frangais (Lascaux inconnu, 1979, p.87-120) - on ait ddcouven les
lames d bord 6mouss6. A Lascaux on a recueilli 403 objets lithiques dont 354 avaient subi
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le fagonnage secondaire ou bien, portaient les traces d'utilisation. Parmi ces pidces, les

lames d dos (70 ex.) occupent une place d part (chez nous, elles sont nomm6es "les lames

d bord 6mouss6"). D'aprds J.Allain, la plupart de ces lames ont 6te utilis6es comme les

objets emmanchds dont les manches en bois ne sont pas conserv6es. Il est fort probable

que les lames de la grotte Ignatievskaia aient 6t6 utilis6es de m6me manidre. Cette

hypothdse est confirm6e par le fait suivant: dans le Puits de la grotte Lascaux on a trouvd

beaucoup de lames i bord 6mouss6 situ6es i c6t6 des pointes osseuses des sagaies.

Probablement, les pointes des sagaies ont 6t6 n6cessaires pour les rites ex6cut6s dans les

sanctuaires de grotte puisque I'inventaire lithique des deux grotte 6tait plut6t rituel que

fonctionnel. Il est d noter que le signe lanc6ol6 (la pointe de la sagaie, de la fldche) est un

des signes les plus r6pandus des compositions de la grotte. En g6n6ral, parmi I'inventaire

lithique de Lascaux on voit pr6dominer les m6mes groupes principaux d'outils que dans la

collection de la grotte Ignatievskaia (les grattoirs, les burins). Dans la grotte Lascaux ces

outils ont 6t6 principalement utilis6s pour le travail du bois.
Nous voudrions nous attarder dans les d6tails d'un point trds important qu'on

appelle "l'6tat de compression" de la couche culturelle (Medv6dev, 1983). Aprds le

processus de "l'arch6ologisation", lorsque I'artefact se trouve dans la couche culturelle

(dans le cas de la peinture - lorsqu'elle perd sa signification symbolique et mythologique

et la grotte ne repr6sente plus le sanctuaire), on voit la succession rompue et les traditions

supprimdes. Les restes matdriels imp6rissables de I'anciennet6, aprds leur disposition.

subissent I'influence de plusieurs facteurs. Nous avons ddje dit que la diff6rence des

conditions de I'accumulation des formations friables dans la Salle Eloign6e et dans la

Grande Salle avait d6termind I'absence des couches culturelles, dans un cas, et la

conservation de la couche culturelle de fr6quentation presque intacte (l'6tat primitif;, dans

I'autre cas.

Quant aux peintures pari6tales de la Grande Salle, elles ont 6t6 d6t6rior6es sous

I'influence de la fr6quentation de la grotte d la pdriode r6cente par multitude de gens ce qui

amenait d la ddgradation de la cro0te calcaire et de plusieurs peintures; d toute 6vidence.

nous ne pouvons observer qu'une partie insignifiante de toutes les figures de la Grande

Salle.
Aprds avoir appr6cier les facteurs transformant la couche culturelle, les peintures,

les s6pultures etc., nous voudrions les diviser en deux groupes. Le premier groupe a trait

au processus de I'accumulation des restes archdologiques lui-mOme. Cela est li6, tout

d'abord, avec les habitations de longue dur6e (les habitats) (S6rgine, 1987) oi I'on peut

observer |a restruction de I'habitat, la transformation de sa disposition, aussi bien qu'avec

les sanctuaires de grotte, puisque, d cause de l'6volution de la tradition, chaque secteur de

la grotte peut 6tre utilisd differemment aux pdriodes differentes. Quant aux peintures, on

observe souvent les palimpsestes, les gravures et les peintures en ocre qui ont subi la

r{fection. Tout cela cr6e I'effet de "compression", grdce aux activitds humaines

concentrdes dans un endroit.
Au cours de I'investigation des stations de courte dur6e on observe la situation tout

d fait differente. La reconstruction r6alis6e dans les fouilles de la station Tomskaia
(Kachtchenko, 1961) en est un bon exemple. Dans cet endroit on a trouv6 les restes du

mammouth autour duquel les hommes primitifs s'6taient arr€t6s autrefois. En outre, on a

interpr6t6 les matdriaux du monument Chikaevka II (P6trine, Smirnov, 1975), en
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restituant les dv6nement du Pal6olithique. Dans cet endroit on a d6couvert les restes de

deux mammouths qui, d toute dvidence, n'avaient pas 6t6 tu6s par les hommes. De toute

fagon, on les avait d6bit6s dans une p6riode trds courte. Donc, le facteur temporaire limite

les possibilitds de reconstruction. D'ailleurs, il existe les monuments paldolithiques (par

exemple, I'atelier de long terme destind i la production des nucldi qui a exist6 pendant une

p6riode assez longue) qui peuvent 6tre reconstruits sans difficult6s.
Le second groupe de facteurs dont d6pend la source archdologique est li6 avec les

phdnomdnes naturels qui sont, d'habitude, destructifs. Cependant, ils peuvent contribuer

parfois ir la conservation des restes arch6ologiques. Sans nous attarder dans les ddtails de

ces facteurs qui sont trds vari6s (g6ologiques, biologiques etc.), nous tenons ir mentionner

le fait de la bonne conservation des sanctuaires de grotte ce qui est confirmd par tous les

arch6ologues 6tudiant les grottes avec les peintures rupestres.
En ce qui conserne la structure arch6ologique de la grotte Ignatievskaia, elle se

compose de quatre 6l6ments: a) les peintures ex6cutdes en ocre rouge et noire: b) les

ndgatifs des 6clatements r6alis6s d partir des parois de la grotte; c) la couche culturelle de

fr6quentation dans la Grande Salle et dans le Couloir Principal; d) la couche culturelle

dans la Grotte d'Entr6e et dans le Passage Bas.
Tous ces 6l6ments sont bien localis6s d I'int6rieur de la grotte. Il y a trds peu de

monuments de grotte oir I'on peut observer les choses pareilles, donco il est possible de

reconstituer certains 6vdnements qui y ont eu lieu.
Bien sfir, c'est la couche culturelle de fr6quentation qui est la plus importante; elle

t6moigne de I'unit6 chronologique et fonctionnelle de tous les composants arch6ologiques

apparus dans cet endroit d I'issue du fonctionnement du sanctuaire.
En envisageant le phdnomdne du sanctuaire pal6olithique de la grotte

Ignatievskaia, nous voudrions aborder le probldme peu 6tudi6 du Pal6olithique de I'Oural

qui est trds important pour les investigations. La plupart des arch6ologues ont remarqud

qu'il y avait trds peu de monuments pal6olithiques d I'Oural et qu'il 6tait trds diffrcile de
juger, sur leur base, de la p6riode et des voies du peuplement de ce pays montagneux

original s€parant deux continents - I'Europe et I'Asie, aussi bien que de I'appartenance des

cultures du Pal6olithique tardif de I'Oural i la tradition sibdrienne (Talitski, 1940, p. 140;

Bader, 1960, p. 83-96), ou bien, i la tradition culturelle de la province europ6enne
(Formozov, I97 7, p. 1 68 ; Kanivets, 197 6, frg. | 5, 2-4).

Les derniers temps, certains arch6ologues, tels que O.N. Bader, sont enclins ir

accepter I'hypothdse sur I'ind6pendance des cultures du Pal6olithique sup6rieur de I'Oural

(cf. Chtcherbakova, 1986, p.24). Bien que les complexes pal6olithiques 6tudi6s soient, en

effet, trds peu nombreux, nous avons quelques id6es sur les principes essentiels de

I'investigation du Paldolithique de I'Oural.
Ce sont le monument Urta-Tub6 (Missovaia) situ6 sur la c6te du lac Karabalakti de

I'Oural du Sud (Matiouchine, Bader, 1973, p.135-142; Tseitline, 1975, p.27-31) et les

gisements assez inddcis situds sur la c6te du rdservoir d'eau Kamski - Ganitchata I, II,

Sloudka, Elniki II (l'ancienne vallde de la rividre Silva), aussi que la VI' couche culturelle

de la grotte Bolchoi Gloukhoi dans la vallde de la rividre Tchoussovai'a (Pavlov, 1988, p.

5-7) qui peuvent 6tre attribuds au Pal6olithique ancien ou, plut6t, a h p6riode

acheuldenne.
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Le monument de Missovara est le plus c6ldbre parmi les autres monuments. Nous
voudrions prdsenter les conditions gdologiques du gisement de la couche culturelle du
monument. Il est tout d fait 6vident que les formations recouvrant les restes culturels ne
permettent pas de voir tous les aspects stratigraphiques. D'aprds S.M.Tseitline, les couches
infdrieures sont vieilles de 50-75000 ans (la glaciation Kalininsko\q Q975, p.3l).

Cependant, il nous semble que le monument soit beaucoup plus ancien. L'analyse techno-
morphologique de I'outillage lithique permet de I'attribuer d la pdriode pr6moustdrienne.

D'aprds J.Pavlov, c'est le monument Elniki II qui est le plus ancien de tous les
monuments ouraliens connus du d6but du Paldolithique. On a d6couvert ici, d c6t6 des
restes osseux de l'6l6phant trogont6rien, deux objets lithiques: le chopping et l'6clat. Si
I'on prend en consid6ration la biostratigraphie de ce gisement, on pourrait attribuer Elniki
II "d la premidre moiti6 du pleistocdne moyen, probablement, a la p6riode interglaciaire
likhvinski" (Pavlov, 1982, p.7).

Les monuments du Pal6olithique ancien Ganitchata I et II ont beaucoup de traits

communs dans la morphologie des artefacts et dans la technologie de leur production. Les

conditions g6ologiques du monument Ganitchata II peuvent Otre interpr6t6es
diff6remment, les d6pdts donnent toute une s6rie de datations dds le d6but du pleistocdne
moyen jusqu'au d6but du pleistocdne tardif. Les indices techno-industriels principaux

consistent en suivant: le pourcentage des d6chets de production est assez grand, on
observe les nucldi de differents types de d6bitage (les nucl6i bifaciaux radiaux,

orthogonaux; les nucl6i plans d'€clatement paralldle; peut-6tre, d en juger d'aprds la
prdsence des 6clatements triangulaires, les nucl6i Ldvallois; en outre, on observe le
ddbitage par segments), I'outillage est pr6sent6 par les chopping et les grattoirs simples.
Les matidres premidres sont pr6sent6es par la quartzite et le grds en forme de galets assez
petits.

La ddcouverte de la couche culturelle dans la grotte Bolchoi Gloukhoi VI a jou6 un
r6le extr6ment important. Cette couche a 6t6 dat6e, sur la base des observations
pal6omicrothdriologiques, du pleistocdne moyen (la glaciation de Dniepr). A c6td des os
des animaux gros et menus, on a trouv6 dans cette grotte cinq objets en microquartzite, y

compris un chopper. Ces pidces ressemblent d celles de Ganitchata I et II.
En nous appuyant sur les donn6es disponibles, nous devons reconnaitre que le

territoire de I'Oural a 6t6 d6jd peupl6 au d6but du pleistocdne moyen, peut-Ctre m6me aux
p6riodes plus anciennes.

Les premidres d6couvertes peuvent 6tre rapproch6es des industries largement
r6pandues, y compris celles des territoires de I'Europe et de I'Asie.

En ce qui concerne le complexe acheul6en plus r6cent de la station Missovaila, il
en est de m6me, d notre avis. C'est la pr6sence des bifaces et le d6bitage Ldvallois qui sont
les plus remarquables pour cette station ce qui la rapproche des monuments acheul6ens de
I'Europe (Gladiline, Sitlivi, 1990). Il est d noter que le d6veloppement des cultures avec
les traditions l6valloisiennes bien prononc6es peut €tre enregistr6 i l'6poque plus r6cente.
Il s'agit toujours du complexe moustdrien de la station Missovaia, aussi bien que des
collectes ir la station Goli Kamien (la Pierre Nue) (P6trine, S6rikov, 1988), de I'inventaire
lithique du monument du Moust6rien tardif Bogdanovka situ6 sur le fleuve Oural (les

recherches ont 6t6 effectudes par V.N. Chirokov en 1989-1990), de la grotte Smdlovskaia
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(Bader, l97l) et des mat6riaux des monuments du haut Oural (P6trine, 1985) qui se
rapportent ddje, a toute 6vidence, ir la pdriode initiale du Pal6olithique tardif.

Quant au Paldolithique tardif, on observe la grande h6t6rog6n6it6 des monuments,
aussi bien que des collections de I'outillage lithique. A vrai dire, c'est seulement la station
Talitski qui reprdsente, parmi les monuments du Pal6olithique tardif, la couche culturelle
bien prononcde, les objets utilitaires et les objets lithiques signifiants. Dans tous les autres
endroits, surtout-dans les grottes, nous n'observons que les vestiges des visites
6pisodiques. Voild les chiffres pr6sentant les objets recueillis dans ces endroits:
BouranovskaTa - 3 ex., Klioutch6vaia - 6 tx., Kotchkari I - 2 ex. (le M6solithique?),
Smdlovskaia II - 53 ex., la grotte de Kamennoi6 Koltso - 10 ex., Gamazi - Tach
(Ignatievskaia) - l0 ex., Mouradimovskaia - 16 ex., Kouliourttamak - 9 ex., la grotte Oust
- Tyrlianski - I ex., le ressaut Ourtazimovski - 3 ex., la grotte Kazirbakovskaia - 3 ex., la
grotte Medvejia - 1500 ex., la grotte Tchanvenski (Bliznetsova) - plus de 300 ex.,
StolbovoT - 200 ex. environ, la grotte Chyitanskai'a - 10 ex., la grotte B6zimianni - 2 ex,la
grotte Zotinski I - 12 ex.

En prenant en consid6ration ces mat6riaux, aussi bien que les donn6es li6es aux
monuments en plein air (le gisement Gornovskoi€ et certains autres), T.J. Chtcherbakova
croit qu'on peut diviser les monuments de la pente ouest des Monts Oural en deux
groupes.

L'industrie lithique de la station Talitski peut 6tre nomm6e "6chantillon" du
premier groupe. Ce groupe comprend les restes culturels de la grotte Stolbovoi. La grotte

Medvejia peut 6tre aussi rapprochde de ce groupe.

Quant au second groupe, il englobe la grotte Bliznetsova et la grotte de Kamennoi6
Koltso. aussi que Gornovo et, probablement, la station Bizovaia. Les monuments de la
pente est des Monts Oural repr6sentent un groupe autonome. Ce sont les grottes Zotinski I
et B6zimianni (Chtcherbakov4 I 986).

En envisageant les probldmes du Pal6olithique tardif de I'Oural, Y.A.Pavlov a
distingud deux groupes chronologiques de monuments. Le premier groupe comprend la

station Talitski, les grottes Stolbovoi et Bliznetsova, Zaoz€ri6, les couches III-V de la
grotte Bolchoi Gloukhoi, la grotte Medv6jia, Bizovdia, Ganitchata III. Ces grottes ont 6t6
utilis6es il y a 30-20 000 ans. Dans ce groupe on peut mettre en relief 2 $pes de
l'dvolution culturelle. Le premier type comprend la station Talitski, la grotte Stolbovoi, la
grotte Medvejia, probablement (mais assez douteux), les gisements d6t6rior6s Ganitchata
III, Dratchevo et la V" couche de la grotte Bolchot Gloukhoi. Le second type englobe les
monuments Bizovaia etZaozeie. Les matdriaux de la grotte Bliznetsova sont sans pareils.

Le second groupe chronologique est attribuable d la fin de la p6riode glaciaire. Ce
sont la station Gornaia Talitsa, la II'couche de la grotte Bolchoi Gloukhoi, les gisements

Riazanovski Log et Oust-Gromatoukha qui font partie de ce groupe. Il existre une rupture

chronologique consid6rable entre le premier et le deuxidme groupes.
Cependant, I'inventaire lithique de la station Gomaia Talitsa peut 6tre consid6r6

comme la mOme ligne €volutive que I'industrie de la station Talitski ou bien, que la
variante de la culture du Pal6olithique tardif prdsent6e d la manidre de I'Oural Moyen
(P.Y. Pavlov, 1988, p.l5-19).

En comparant les interpr6tations de T.J. Chtcherbakova et de P.Y.Pavlov, on

observe une certaine disparit6 entre ces deux sch6mas. Ce fait peut 6tre expliqu6 par
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I'insuffisance des matidres d6couvertes dans les gisements qui ne donnent pas la

possibilitd de rdvdler, d'une manidre r6fl6chie, les cultures ou bien, les lignes dvolutives

du Pal6olithique tardif de I'Oural. Peut-€tre, a-t-on besoin de nouvelles 6tudes qui nous

aideront ir r6soudre, avec succds, les probldmes du Pal6olithique ouralien. En g6ndral, les

cultures pal6olithiques de I'Oural sont caract6risdes par l'6volution autochtone. Quant au

Pal6olithique tardif, on voit apparaitre ici beaucoup de nouveaux phdnomdnes culturels

dont l'6chantillon peut 6tre trouv6 parmi les mat6riaux de la station Talitski. Il s'agit.

6videmment, de la ligne 6volutive autochtone dont les origines reposent dans le pass6.

Cette ligne s'est achev6e dans le Pal6olithique tardif 6tant pr6sent6 d'une manidre la plus

manifeste ir la station Gomaia Talitsa. D'une part, I'inventaire lithique de la grotte

Ignatievskaia peut 6tre rapproch6 des collections des monuments de ce type - lh et d'autre

part, il reprdsente le phdnomdne tout i fait ind6pendant, aussi que les artefacts de la grotte

Kapovaia.
Le sanctuaire de la grotte Ignatievskaia existait il y a presque 13 000 ans. A I'Oural

il y a tres peu de t6moins de cette p6riode-la et pour I'analyse comparative de la collection

des pidces lithiques de la grotte Ignatievskaia il faudra s'appuyer sur les mat6riaux des

territoires limitrophes.
A I'ouest, c'est la zone Kostenkovsko-Borchevski. Il faut prendre en consid6ration

I'indication de A.N.Rogatchev sur la ressemblance des objets lithiques de Kostenki XV et

de I'inventaire du gisement Talitski (1957, fig. 12, 13, 19-31) et celle de P.P. Efimenko

sur la similitude des matdriaux du gisement Talitski et des gisements Borchevo II et

Gontsi (1953,p.563).
Les observations de A.A. Formozov faites aprds la comparaison des objets du

gisement Talitski (une plaque de schiste aux rayures rouges et une cdte de mammouth aux

incisions transversales) avec les objets des gisements est-europdens Borchevo II, Gontsi

etc. (1977, p.107-108) repr6sentent aussi un grand intdrdt. L'id6e sur la grande

ressemblance des t6moins du Pal6olithique sup6rieur des contreforts ouest de I'Oural et

des t6moins est - europ6ens, d'aprds les mat6riaux que nous avons d notre disposition,

semble plus persuasive que la supposition sur le caractdre "sib6rien" du Pal6olithique

ouralien. D'ailleurs, I'existence m€me de la peinture pari6tale d I'Oural. dans les grottes

Ignatievskaia et Kapovai'a t6moigne incontestablement des liens culturels avec I'Occident'

Il existe encore un aspect intdressant. Sans doute, I'art figuratif de la grotte

Ignatievskaia 6tait un des composants de la culture spirituelle 6troitement li6e avec la

culture mat6rielle bien d6velopp6e. On sait qu'en France, i c6t6 de la peinture de grotte

voyante, on a ddcouvert les belles sculptures (l'art mobilier) et les armes de chasse d la

d6coration trds riche (les pointes). Cette "triade" d6termine, sous beaucoup de rapports,

notre perception du Pal6olithique tardif de I'Europe de I'Ouest.

Si I'on considdre les mat6riaux du Paldolithique tardif de I'Oural de ce point de

vue, on verra des ph6nomdnes analogues. L'6ge paldolithique de la peinture pari6tale des

grottes ouraliennes c'est un fait indiscutable. Quant a I'art mobilier, certains 6chantillons

de cet art sont pr6sent6s parmi les mat6riaux du gisement Talitski (dont nous avons parle

plus haut): un petit complexe expressif des pidces en os a 6t6 trouv6 dans la grotte

Bdzimianni (Bader, P6trine, 197S). L'abondance des artefacts dans cet endroit tdmoigne de

I'existence de la tradition bien d6velopp6e du travail de I'os. C'est une figurine en os

ex6cut6e au style de la sculpture plate qui est la plus remarquable. En Europe de I'Est, ce
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sont les sculptures plates de Sunguiri, tout d'abord, une figurine de cheval, qui sont les
plus proches de la sculpture ouralienne, du point de vue stylistique (Bader, 1961, fog. 60).

Il est d noter que la figurine feminine trouv6e d Hennesdorf (Bosinski, 1969),

d'aprds la manidre hypertrophi6e de la repr6sentation des fesses, ressemble un peu d la
petite sculpture de la grotte B6zimianni.

On peut supposer qu'au cours de l'6tude du Pal6olithique tardif de I'Oural, la
collection d'objets de I'art mobilier devienne plus grande. En nous adressant ir la troisidme
partie de la "triade"; nous voudrions envisager la collection "des pidces en os de Chiguir"
qui 6tonnent par la perfection et l'6l6gance des formes et de la ddcoration (Tolmatchev,

I9l4). Elle a 6t6 recueiltie d la tourbidre de Chiguir, prds de Ekaterinbourg, ir I'Oural
Moyen. Les objets les plus expressifs de cette collection sont, certainement, les pointes de

sagaies et les dagues. Depuis longtemps, on pr6tendait que ces pidces 6taient dat6es, au
moins, de l'6poque m6solithique. Cependant, dans le gisement Tchernooz6ri6 en Sibdrie

de I'Ouest (P6trine, Sosnovkine,1976, p. 30-37) et dans la grotte Chaitanski d I'Oural du
Nord (P6trine, 1987a, p. 63-86) on a d6couvert les analogies 6videntes de certaines pidces

de la collection de Chiguir. La datation C1a de Tchernoozeri6 II donne 14500+500 (|I'IH-

622). et pour la couche pal6olithique de la grotte Chaitanski oir I'on a trouv6 une pointe de

sagaie - 14485+65 (CO 1.JI-2212). Ces dates correspondent e la pdriode du
fonctionnement du sanctuaire dans la grotte Ignatievskaia.

La presence dans I'archdologie du Pal6olithique tardif de I'Oural de la m€me

"triade" que sur le lointain littoral Atlantique de I'Europe fait penser d la cadence

historique commune qui d6terminait la voie du ddveloppement de toutes les cultures du

Pal6olithique sup{rieur formant un seul espace culturel de I'Europe.
Tous les chercheurs 6tudiant le Paldolithique tardif de I'Europe sont persuadds que

la vie spirituelle et la conception du monde des hommes du Pal6olithique tardif sont unies-

malgr6 la diversit6 des cultures mat6rielles et les differences chronologiques et

territoriales. Cette hypothdse assez raisonable est confirm6e par I'analyse s6mantique et

mythologique des compositions de la grotte Ignatievskai'a. L.-R. Nougier a prouvd que

c'est la mythologie et non, pas la r6ligion qui avait 6td un des composants essentiels (peut-

6tre, le composant principal) de la culture spirituelle de I'homme du Paleolithique (L.-R.

Nougier, 1966). Actuellement, il y a peu de chercheurs qui doutent que I'art pal6olithique

r6fldte les sujets et les id6es de la mythologie primitive. Tout d'abord, cela concerne la

peinture des sanctuaires de grotte qui incarne les thdmes principaux des myhes de cette

6poq.r. - ld d'une manidre la plus compldte. Cette conclusion a ete faite par les plus grands

cbnnaisseurs de la peinture de grotte: Annette Laming-Emp6raire et Andrd Leroi-

Gourhan. Ils croyaient que I'art paldolithique r6fl6tait le systdme de mythologie bien form6
qui avait domin6 sur le territoire de I'Europe au cours de 20000 ans, d partir de

lAurignacien jusqu'ir la glaciation, il y a 10800 ans. Plus tard, les mythes 6taient r6pandus

dans plusieurs r6gions du globe terrestre, certains ont exist6 m6me jusqu'au XIX. XX

sidcle (chez les peuples de I'Asie, de I'Afrique, de I'Am6rique et de I'Australie). Quant dr

I'Europe, on voit plus tard y apparaitre une nouvelle mythologie (par exemple, les mythes

de la Grdce Antique).
Cependant, les caract6ristiques qualitatives de la soci6t6 propres au Pal6olithique

tardif de 1'Europe n'ont r6apparu i aucune autre 6poque. G.Osborne et, plus tard,

'Cf. 
annexe.
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A.P.Okladnikov croyaient que les peintres primitifs (tout d'abord, les crdateurs de la
peinture de grotte) avaient 6td "les Grecs" du Paldolithique, qu'ils avaient touch6 i la
perfection absolue dans leurs oeuwes (Okladnikov, 1967, p.127).

En envisageant le probldme de la mythologie en tant que systdme qui explique
I'existence du monde environnant, il faut prendre en consid6ration le fait suivant: la
pensde scientifique et la pens6e "primitive" existent d'aprds les m€mes lois. De notre point
de vue, cette idde a 6t6 trds bien exprim6e par K. L6vy-Strauss: "La logique de la mentalit6
mythologique est aussi inflexible que la logique positive. En r6alit6, elle diffdre trds peu
de celle-ci. La difference consiste plut6t dans la nature m6me des phdnomdnes qui sont
soumis d I'analyse logique que dans la qualit6 des op6rations logiques. D'ailleurs, on sait
depuis longtemps qu'un objet en fer n'est pas "plus bon" qu'un objet en pierre parce qu'il
est "mieux fait". Tous les deux sont bien faits, ils sont fait de la m6me manidre mais le fer
- c'est une chose et la pierre - c'est une autre. Un jour, nous powrons, peut-6tre,
comprendre que dans la mentalitd mythologique existe la m6me logique que dans la
mentalit6 scientifique et la pens6e humaine 6tait toujours 6galement "bonne". Le progrds
(si nous pouvons encore utiliser ce terme) ne s'est pas produit dans la mentalit6, mais dans
I'univers oir vivait I'humanit6 qui poss6dait toujours I'entendement et qui avait affaire aux
nouveaux phdnomdnes au cours de I'histoire" (L6vy-Strauss, 1983, p.206-207).

Cependant, il faut reconnaitre que dans l'6volution de I'humanite la perception
"mythologique" de I'univers li6e avec le processus de devenir de I'homme n'a exist6 que
pendant une p6riode limit6e.

Donc, elle possdde les traits qui sont propres seulement d cette pdriode - ld. Tout
d'abord, c'est la recherche de "l'origine", de la p6riode of le chaos s'est transformd en
cosmos (univers). M.Eliad6 croit que les notions de "l'univers" et du "mythe" sont
analogues et I'archdtype de la conduite de I'homme trouve sa r6alisation, tout d'abord, dans
la manifestation sacrale (1987, p. 18, 30).

il existe encore une difference consid6rable entre la pensde scientifique
contemporaine et la perception mythologique: il s'agit de differentes approches au
probldme du temps. Pour la perception mythologique de la r6alit6, le temps est discret; de
temps en temps, il reprend son origine, sa source et le retotu vers les temps
my'thologiques, les temps "primitifs" renouvelle toutes les forces, attribue de la nouveaut6
d la vie. De ce fait on peut tirer encore une conclusion trds importante: la vie (la r€alit6)
est rdelle parce qu'elle a son prototype c6leste (Eliad6, 1987, p.30), c'est - d - dire, le r6el et
le sacral sont 6gaux. C'est dans la sphdre sacrale qu'on voit le temps r6el se transformer en
temps mythologique. Certes, cette transformation est extrOmement difficile. Elle doit se
produire dans un espace consacr6 et dans une p6riode particulidre. Cette transformation
est cyclique et la dur6e des cycles est diffdrente. De tous les matdriaux qui sont parvenus
jusqu'ir notre 6poque, d travers les milli6naires, c'est I'ensemble de compositions des
sanctuaires des grottes pal6olithiques qui est le plus important pour la compr6hension de
la myhologie paldolithique. Depuis longtemps on pr6tendait que les panneaux
pittoresques des grottes reprdsentaient les figures isol6es.

C'est Raphael qui a avancd le premier I'hypothdse sur la possibilit6 de I'examen de
la peinture des grottes comme I'image des relations entre les totems et les clans (1946,
p.45-51) .
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Bien que son interpr6tation concrdte de la peinture ait 6t6 rejet6e, I'id6e sur le lien

de composition des ensembles des grottes s'est av6r6e assez productive et a ete ensuite

d6veloppde. En ce qui concerne la base "id6ologique" des mythes, elle repose, bien s0r,

sur les notions fondamentales formdes grAce d la r6alit6 pal6olithique: il s'agit, d'une part,

de I'organisation sociale et d'autre part, du monde environnant et des ph6nomdnes

cosmiques. Certainement, ces composants sont unis et reprdsentent une sorte d'opposition

"origine naturelle - origine humaine". Il est fort probable que dans I'art pal6olithique de

I'Eurasie le cosmos ait 6t6 divisd en 3 niveaux: I'univers inf6rieur-l'univers souterrain,

I'univers intermddiaire - la terre et I'univers sup6rieur - le ciel (Frolov, 1978, p. 113).

Donc, aprds avoir pr6sent6 les bases conceptuelles, nous voudrions aborder le

probldme des compositions de la grotte lgnatievskaia. Les compositions compldtes et les

fragments des compositions de la Grande Salle sont consacrds, principalement, d la

chasse. Ce fait ne provoque aucun doute. I1 existe trois groupes qui sont, dans ce contexte,

surtout remarquables:le mammouth et les fldches ou bien, les lances (le groupe 1l); le

cheval, "la haie", le serpent, les javelines(?) (le groupe 23); les traces du rhinoc6ros (?), 7

taches, 4 lignes paralldles, le serpent (le groupe 26). Nous ne tenons pas d interprdter ces

compositions d'une manidre d6taill6e, aucune hypothdse ne sera bien persuasive. De toute

fagon, nous voudrions parler de la structure des compositions: le centre s6mantique est
pr6sentd par un animal (le mammouth, le cheval, le rhinoc6ros); I'autre 6l6ment

s6mantique significatif est form6 par les symboles des armes ou bien, les pidges (les

fldches, les serpents, "la haie").
Nous avons d6jd parl6 de la difference entre plusieurs aspects des compositions de

la Grande Salle et de la Salle Eloignde, c'est pourquoi nous ne tenons pas ir nous y attarder

encore une fois. Notons seulement qu'au milieu du plafond de la salle Eloign6e se trouve

"Le Panneau Rouge" qui reprdsente, bien s0r, le centre sdmantique non seulement de cette

salle, mais du sanctuaire tout entier.
Sans nous attarder dans les d6tails de la composition du "Panneau Rouge", sans

essayer de comprendre s'il se compose seulement de la figure anthropomorphe et du

"bicorne" ou bien, s'il comprend les autres figures (le mammouth, le signe noir en forme

de serpent, les fragments des peintures rouges), nous tenons d remarquer le fait suivant:

ces deux figures du Panneau sont dominantes.
Leur corrdlation est mise en valeur par la particularit6 iconographique suivante:

c'est la coincidence des chaines des taches sortant du p6rin6e de l'6tre anthropomorphe et

du poitrail du "bicorne" (si I'on poursuit ces chaines). Les taches (l'0tre anthropomorphe

en a29 et le bicorne" - 26) repr6sentent des 6l6ments autonomes de la composition.

En g6n6ral, ces deux figures sont dquivalentes. Tout de mOme, la figure d'animal

est "principale" ce qui est soulign6 par ses dimensions et sa disposition: elle est situde plus

haut, au centre du plafond. Cette composition, dans son aspect classique, "primitif',

montre les relations complexes de deux composants essentiels du mythe: de I'homme (le

composant social) et de I'animal (le composant naturel). L'opposition dans cette

composition est incontestable.
"Le bicorne" personifie I'origine naturelle et l'6tre anthropomorphe - c'est un

symbole {vident de femme, autrement dit, c'est I'horigine humaine, sociale. L'interaction

de I'origine feminine et de I'origine naturelle (animal) en tant que le centre conceptuel de
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I'univers, une sorte de parentd entre elles r6fl6taient quelques id6es globales - la naissance,

la reproduction et la mort.
Il est d noter que c'est I'opposition "femme - animal" qui 6tait dominante, et on

voyait se grouper autour d'elle toutes les autres associations hierarchiques sur la base des

"constantes h6r6ditaires de la mentalit6" (Aleks6ev, 1976, p. 43).

L'image de femme c'est une sorte de pivot autour duquel se forment differentes

id6es.
Dans son magnifique ouvrage "La repr6sentation de I'homme dans I'art

paldolithique de I'Eurasie" Z.A. Abramova donne un bon exemple de la confirmation, sur

la base du matdriel arch6ologique, de la signification de I'image de femme au cours de

toute la p6riode du Pal6olithique tardif (1966, p. 156-157). Il existait plusieurs proc6d6s

pour la reprdsentation de la figure feminine. Les sculptures de femme c'est une des formes

les plus rdpandues de I'art mobilier. On voit souvent apparaitre I'unit6 ins6parable de

I'origine feminine et masculine. Les figurines androgynes de M6zine, Grimaldi, Pavlov.

Dolni Vestonice et Mauern (Stoliar, 1985, p.245) en sont un bon t6moignage. C'est un

exemple de I'inversion de I'origine feminine et masculine (Okladnikov, 1967, p.74). A la

fin du Pal6olithique on voit augmenter I'importance de I'image f6minine ce qui est li6 avec

"le besoin de la comprdhension et de I'interprdtation de I'unit6 insdparable d'un collectif.

de son renouvellement constant, de ses liens les plus importants avec le monde ext6rieur.

avec "le grand univers" (Stoliar, 1985, p.257).
On a fait, plus d'une fois, les tentatives d'interpr6ter les images fdminines d'une

manidre concrdte. Toutes les hypothdses sont diff6rentes, cependant, il existe un trait

commun: il s'agit de la compr6hension du r6le particulier de I'origine f6minine - de

I'origine "cr6atrice" et du polys6mantisme de I'image. P.N. Efimenko croyait que les

sculptures fdminines repr6sentaient "les lares" (les gardiennes du foyer domestique). les

ai'euls, les bons gdnies protdgeant la famille des malheun (1953, p. 400-404). S'N.

Zariatine a mis en valeur le r6le particulier des femmes dans les activitds de chasse
(1961, p.54). A.P. Okladnikov voyait en femme la maitresse des 6l6ments et la rapprocheit

du culte des morts (1967, p.77-80). Z.A.Abramova a avanc€ quatre hypothdses expliquant

le r6le de la femme (1966, p. 86).
Il est probable que chaque hypothdse soit li6e e tel of tel rite.

Quant i la composition du "Panneau Noir", elle repr6sente "un grand mythe" du

d6but de la cr6ation du monde, lorsque le chaos se transformait en univers.
La composition du "Panneau Noir", d toute 6vidence, peut 6tre rapport6e, par sa

valeur, i celle du "Panneau Rouge". Cependant, les figures noires sont, probablement,

moins "6lev6es" que les repr6sentations du "Panneau Rouge". Peut-6tre, "Le Panneau

Noir" est - il une sorte d'antipode du "Panneau Rouge". C'est - d -dire, on voit une

opposition dvidente. Et avec cela, I'opposition de couleurs peut jouer un r6le important.

Aprds avoir 6tudi6 les sources 6thnographiques de I'Afrique, V.Terner a mis en

6vidence une gamme de couleurs se composant de trois peintures: rouge, blanche et noire

aussi qui leur signification s6mantique dans I'ex6cution des rites (Temer, 1983, p.7l-

103). Dans la grotte Ignatievskaia il n'y a que les figures rouges et noires, c'est pourquoi

nous pouvons parler seulement de I'opposition ordinaire "rouge-noire".
La couleur rouge, en tant que le symbole de la vie, du feu, a une signification

positive particulidre propre d tous les peuples de toutes les 6poques. Quant d la couleur
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noire, c'est un probldme plus compliqu6, d'autant plus que le plus souvent elle a une
signification n6gative et symbolise I'obscurit6, le pr6cipice etc. Cependant, d notre avis,
dans ce cas "Le Panneau Noir" n'est pas oppos6 au "Panneau Rouge". Il repr6sente, plut6t.

une sorte de suppl6ment au sujet m1'thologique principal du "Panneau Rouge". Ce
panneau est compl6t6 aussi par deux petites compositions noires (les groupes 38, 39) de la
Salle Eloign6e. Elles sont extr6mement laconiques et ne se composent que de deux
symboles (aussi que le "Panneau Rouge").

Avant de reprendre I'interprdtation des matdriaux arch6ologiques de la grotte

Ignatievskaia, nous voudrions mentionner un paradoxe li6 avec I'investigation des
sanctuaires des grottes pal6olithiques. A en juger d'aprds les donn6es disponibles. c'est la
zone franco-cantabrique de I'Europe Occidentale qui repr6sente le centre des sanctuaires
de grotte le plus consid6rable. Cependant, ces sanctuaires avaient fonctionn6 pendant une
p6riode trds longue ce qui a amen6 d la compression des restes archdologiques qui rendait
extr6mement diffrcile I'interpr6tation des mat6riaux de ces monuments. Quant d la grotte

Ignatievskaia, la situation y est tout d fait differente. On dirait qu'elle repr6sente "le
complexe au sens propre", donc, elle peut pr€ter beaucoup plus d'informations. A l'6tape

initiale de I'investigation du monument arch6ologique les chercheurs avancent, d'habitude,
toutes sortes d'hypothdses d'interpr6tation qui, d'ailleurs, ne vivent pas longtemps
puisqu'on voit toujours apparaitre les faits nouveaux renversant ces hypothdses. Pour
v6rifier I'authenticit6 d'une nouvelle hypothdse, il serait mieux de voir la manidre de rdunir

toutes les donn6es en un systdme logique. Si lhypothdse est juste, on poura expliquer
plusieurs faits et ph6nomdnes qui sont rest6s sans interprdtation.

D'aprds notre hypothdse, la sacralisation de la grotte Ignatievskaia est li6e, avant
tout, avec les rites de I'initiation. Cette idde n'est pas une nouveaut6. En 1903 S.Reinack a
propos6 une thdorie magique de I'origine des sanctuaires de grotte, en mettant en valeur

les initiations comme une des cdr6monies ex6cut6es dans les salles obscures des grottes.

Presque tous les savants essayant d'expliquer le phdnomdne des sanctuaires pareils,

constataient qu'on avait ex6cut6 les rites d'initiations dans les sanctuaires de grotte (Breuil.

1952; Mythologies..., 1963; Patte, 1960; Kast6r6, 1973 etc.). On considdrait les initiations

comme une partie des rites tot6mistes (Anissimov,1967, p.161). On peut dire que le bilan

a 6td dress6 par A. Leroi-Gourhan. Il a reconnu que les traces des pieds des adolescents
trouvdes dans certaines grottes de la France, pouvaient t6moigner des rites d'initiations.
Cependant, il pense qu'il est impossible de prouver s'ils ont 6t6 ex6cut6s en rdalit6 (Leroi-

Gourhan, 197I, p. 35). A notre avis, son scepticisme est injustifid. Certes, toutes les

reconstructions de I'organisation sociale de la soci6t6 pal6olithique ou bien. de la

s6mantique de I'art primitif ne sont que conjecturales. Cependant, comme nous avons

indiqu6 ci-dessus, une hypothdse sur le r6le particulier des initiations qui ont amen6 ir

I'apparition des sanctuaires souterrains doit 6tre envisag6e d'une manidre trds d6taill6e.
Bien s0r, les rites d'initiations ont 6t6 engendrds par un besoin social concret de la

soci6t6 ancienne.
De notre point de vue, la soci6t6 pal6olithique de I'Europe repr6sentait une

institution sociale assez d6velopp6e dans laquelle les initiations jouaient le r6le de "la

carcasse" de la soci6t6 en servant d la fois de m6canisme de la stabilisation de la structure

sociale. Sur cette dtape de l'6volution de la soci6t6, les rites d'initiations ont 6t6 essentiels

dans les activit6s des communaut6s humaines. C'est la division du travail d'aprds le sexe et
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I'dge qui d6terminait la structure de la soci6t6 et le rite d'initiations est, certainement, bas6

,.ri 
""i1. 

- ld. euant aux initiations - m6mes, leur but est de faire entrer I'individu dans la

culture de la soci6t6 qui 6tait trds hi6rarchis6e d l'6poque.La division en structures de

l,organisation sociale 
"rt 

lu condition de son existence. Il ne s'agit plus d'un groupe social

amorphe. Mdme sur les premidres dtapes de I'organisation sociale, parmi les animaux, la

hi6rarchie devient trds manifeste; elle sert de base pour le fonctionnement du systdme. Il

est trds naturel qu'au cours de "l'humanisation", la division en structures change, mais le

principe de I'organisation (la soumission r6ciproque, la combinaison de tous les 6l6ments

du systdme) reste.
Evidemment. il se r6alise aux initiations, sur une des 6tapes initiales de l'6volution,

lorsque la division de la soci6t6 d'aprds le sexe et 1'6ge devient le principe essentiel de

I'organisation.
C'est-d-dire, les rites d'initiations peuvent Otre consid6r6s en tant qu'un m6canisme

concret du r6glage social. On peut dire que dans I'histoire de I'humanit6 il n'y a pas de rite

qui soit tellement important que les initiations ce qui est soulign6 par son existence sur

ttut le globe terrestre au cour d'une p6riode assez longue. Le but principal de I'initiation

c'est la pr6sentation de la culture donn6e du point de vue naturel et social, la d6termination

de "l'origine", la perception de la r6alit6 dans sa signification mythologique. D'oir vient

une conclusion trds importante: la grotte choisie pour I'ex6cution des rites d'initiations

devient un "micromoddle" de I'univers. Ce fait explique la diversit6 des thdmes et des

sujets de la peinture et des gravures des sanctuaires de grotte. D'aprds Leroi-Gourhan, du

point de o11. d. la structure, ils sont rdunis sur la base de I'opposition de I'origine fdminine

It ae I'origine masculine. Cependant, il serait plus raisonnable de croire que I'art des

grottes .*pri*" plus large inventaire des id6es de cette p6riode - lir. A toute dvidence, les

ientatives de comprendre le sens des sanctuaires de grotte d travers le sens des images

dans les salles souterraines doivent 6tre reconnues rat6es. M0me si I'on r6ussit d dechiffrer

les compositions des grottes, on poulra comprendre ce qui pr6ocupait les hommes du

pal6olithique, on po.r.ru comprendre leur fagon de voir, mais il restera un 6nigme

pourquoi ce sont les grottes qui sont devenues les lieux sacraux particuliers. Le

pneno-ene des grottes peut Otre consid6r6 de plusieurs positions. La grotte - c'est le centre

de tendbres, antipode de I'univers ensoleill6, c'est I'entr6e dans les trdfonds de la Terre etc.

(Leroi-Gourh an, 19 64).
Nous voudrions nous attarder au premier point (i notre avis, le plus important),

parce que ce sont les t{ndbres qui d6terminent toute la perception suivante des grottes par

ies hommes pal6olithiques. On sait que c'est la l'ue qui donne le plus grand nombre

<f informations ir notre cerveau (Gr6gor\, 1972; Gl6zet,1985), c'est pourquoi, entr6 dans la

grotte, I'homme se trouve dans le champ informationnel extrOmement appauvri. Tout cela

cr6e une situation psychologique particulidre qui est aggrav6e par I'entourage de la grotte

m6me, par ses formations de concr6tions extraordinaires, par le silence absolu et I'espace

clos. Se trouvant dans cette grotte, I'homme tombe dans l'6tat de "superstress". C'est

pourquoi, I'exdcution des rites d'initiations dans la grotte est tout d fait logique et

explicable: c'6tait le lieu qui correspondait le mieux aux conditions principales de

I'exdcution du rite (Pfeiffer, 1982).
La grotte, en tant que le moddle du monde environnant, repr6sente, d la fois,

I'univers d'au-deld que I'homme essaie de soumettre en triomphant de sa peur des t6ndbres.
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Il est probable que les forces les plus obscures de notre Ame soient li6es d la grotte. Les
tdndbres, I'obscurit6, I'hostilit6 - tout cela est oppos6 i la lumidre du jour, ir la vie. C'est
pourquoi, en p6n6trant dans les grottes souterraines I'homme I'emporte sur soi-m6me. Bien
sirr, ce n'est qu'un jugement g6n6ralis6; la conqu6te des t6ndbres avait, d toute dvidence,
les formes vari6es dont les vestiges nous ne pouvions pas d6couvrir dans les monuments
arch6ologiques.

L'utilisation des grottes pour I'ex6cution des rites d'initiations dans le Paldolithique
tardif t6moigne de I'assimilation pr6c6dente des grottes en tant que les phdnomdnes
naturaux, conform6ment ir la r6alit6 sociale de l'6poque.

Bien sfir, on ne peut pas rendre impossible I'ex6cution dans la grotte des autres
rites; peut-Otre, c'6taient les cultes "non-s6par6s". Cependant, les rites d'initiations
jouaient, d notre avis, le r6le primordial dans la transformation des grottes en sanctuaires.
Certainement, il est assez difficile de pr6senter tous les arguments ndcessaires pour
confirmer ce point de vue; il est trop complexe et volumineux. On sait que les principaux
faits rdels, comparatifs et historiques pour la connaissance de I'histoire ancienne sont
pr6t6s par I'archdologie, l'dthnographie et le folklore (les mythes, les l6gendes et les
contes). Il nous semble que le domaine de connaissance qui 6tudie I'organisation sociale
peut 6tre y incorpor6 lui aussi. Toutes les institutions sociales actuelles ont leur propre
pr6histoire qui peut 6tre analys6e d'une manidre retrospective. Citons un exemple concret
concernant les initiations: dans notre soci6td elles sont conserv6es sous I'aspect de
I'obtention du certificat de fin d'6tudes secondaires, du dipl6me etc., bien qu'elles aient
perdu leur signification dominante dans I'organisation sociale qui est actuellement
beaucoup plus complexe que dans I'anciennet6 (Eliad6, 1987, p.289-290). Cependant. les
vestiges des initiations nous permettent de faire ressortir une couche pr6c6dente des
institutions sociales de I'anciennet6. Pour rendre la signification de la grotte Ignatievskaia
plus claire, nous voudrions nous adresser aux id6es de V. Proppe qui a jou6 un grand r6le
dans le devenir de la mdthodologie contemporaine des recherches humanitaires. Aprds
avoir analysd d'une fagon d6taill6e les contes de fde, V. Proppe a tir6 la conclusion
suivante: "... plusieurs motifs de contes remontent d toutes sortes d'institutions sociales,
parmi lesquelles le rite d'initiations occupe une place d part", et c'est ce rite qui repr6sente
la base la plus ancienne du conte de fee. Les id6es li6es d la notion de la mort repr6sentent
le second cycle des id6es prises pour la base du conte. Il est d noter que ces deux cycles
sont 6troitement lids I'un avec I'autre. Le dernier cycle existe plus longtemps que le
premier. La chasse n'est plus I'occupation essentielle dans la vie humaine. C'est pourquoi,
les rites d'initiations commencent d disparaitre (Proppe, 1986, p.352-353). Les contes de
fee permettent de reconstituer presque entidrement le rite d'initiationsr "La coincidence de
la composition des mythes et des contes avec la succession des actions pendant les
initiations fait penser qu'on racontait les m6mes histoires qui 6taient arriv6es aux
adolescents. Cependant, on ne parlait pas d'eux, mais de leur aieul, fondateur de la famille
et des usages, qui dtait n6 d'une manidre magique, 6tait all6 dans le royaume des ours, des
loups, qui en avait apport6 du feu, qui avait lrr les danses magiques (les m€mes danses
qu'aprenaient les adolescents) etc. Au d6but, ces histoires dtaient plut6t repr6sent6e d'une
manidre conventionnelle-dramatique que racontdes. En outre, elles sont devenues I'objet
de I'art figuratif' (Proppe, 1986, p. 354-355).
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Les conclusions de V.Proppe ne provoquent pas d'objections. Nous voudrions

seulement remarquer que, pour devenir le thdme essentiel du conte, le phdnomdne social
(en cette occurrence - les initiations) doit 6tre universel et exister depuis longtemps.

Les rites d'initiations du Pal6olithique sup6rieur 6taient d6jd d6velopp6s et c'est it

cette {poque qu'ils ont trouv6 la meuilleure incarnation pour se transformer d notre temps

en contes de f6e.
Le rite d'initiation est trds bien connu d'aprds plusieurs documents

6thnographiques. Il existait en Am6rique du Nord, chez les tribus indiennes, en tant que

l'6l6ment indispensable de I'organisation sociale (Les peuples de I'Amdrique, 1959, p.59'

227,281,296). Les rites d'initiations dtaient r6pandus partout en Amdrique du Sud. En

tant qu'exemple, on peut nommer les tribus indiennes des chasseurs de la r6gion de

Tchako, les Indiens de la Pampe et de la Patagonie, les agriculteurs, les 6l6vateurs et les

chasseurs araucaniens et les habitants de la Terre de Feu (ibid, p.347 ,360,372,387).
Les initiations sont conserv6es aussi dans I'Asie Sud-Est, cependant, elles sont

moins expressives dans cet endroit. Il s'agit de la prise temporaire du froc au Laos, au

Thailande et en Birmanie. Quant aux pays islamiques, par exemple, I'Indon6sie, le rite

d'initiation est exprim6 en circoncision (Les peuples de I'Asie Sud-Est, 1966, p. 226,274,

46s).
A en juger d'aprds le nombre d'exemples qui ne sont point exaustifs, les intitiations

sont propres presqu'ir tous les peuples du monde, except6, peut-6tre, certains groupes de

population de la Sib6rie.
D'ailleurs, on ne peut pas utiliser les exemples cit6s pour la reconstitution du rite

ancien de I'initiation. Peut-Otre, c'est I'Australie seule, avec ses vastes 6tendues, avec les

conditions climatiques rigoureuses pour I'habitation et avec le mode de vie des

Australiens-pr6dateurs qui peut, dans une certaine mesure, servir d'exemple pour cette

reconstitution. Les vastes 6tendues et la population homogdne qui n'a gudre subit

I'influence dtrangdre permettent de rdv6ler certaines r6gularit6s de I'organisation sociale.

En outre, e'est chez les autochtones australiens que les rites d'initiations sont 6tudi6s en

details et publi6s.
Les rites d'initiations existaient dans les tribus de I'Australie Centrale. Est et Sud-

Est. Ils avaient les traits communs: le rite se composait de plusieurs stades durant depuis

longtemps, on observait certaines versions de I'ex6cution du rite. Le but principal des rites

consistait en d6signation de la transition d'un degr6 de I'hi6rarchie ?r un autre. de

I'adolescent d I'homme. Bien str, on peut observer aussi les initiations des femmes,

cependant, elles sont trds sp6cifiques et nous ne tenons pas d nous y attarder en prenant

comme exemple seulement les initiations des hommes'
Les ethnographes remarquent, d juste titre, le trait principal des rites d'initiations:

"Le trait distinctif des rites d'initiations des tribus de I'Australie Centrale consiste en leur

lien le plus 6troit avec les croyances totemistes: les legendes sacr6es racont6es aux

adolescents au cours de I'initiation, les legendes qui les introduisaient dans I'univers des

traditions vivantes de la tribu, repr6sentaient la narration consacr6e aux actions des "aieuls

totemistes". En ce qui concerne les scdnes pr6sent6es aux adolescents, elles dtaient les

"mises en scdne" de ces l6gendes" (Les Peuples de I'Australie et de I'Oc6anie, 1956,

p.r77).
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Les rites d'initiations avaient toujours le caractdre "collectif'; ils ont 6t6 ex6cut6s

dans les endroits sp6ciaux et rapportds d la p6riode du rassemblement de plusieurs tribus d
I'occasion des 6v6nements importants dans leur vie.

Les initiations de la tribu aranda se composaient de quelques p6riodes.
Pour la premidre fois, ce rite a 6t6 ex6cut6 pour les gargons de l0 d 12 ans. Les

dernidres initiations ont 6td men6es ir l'6ge de 25 d 30 ans. Chaque nouveau cycle des rites

6tait plus complexe en comparaison avec le cycle prdcddent. Le rite se composait de
quelques 6tapes:

1) le long isolement des adolescents, les contacts seulement avec les hommes et
les vieillards;

2) I'assimilation de I'expdrience de chasse et du maniement de I'arme;
3) la formation de la rdsistance, de la vigueur de I'Ame (la capacitd d'endurer le

mal, le froid, la faim et les souffrances);
4) la subordination inconditionnelle, I'observation de la discipline, I'assimilation

des normes de la vie morale, des rites sacr6s, la prise du gibier pour les adultes et la

connaissance des mythes et des l6gendes les plus importants sur I'origine de la tribu. c'est -

ir - dire, sur la p6riode de la formation de I'univers (c'est une 6tape la plus importante).
Il est d noter qu'd la fin de certaines 6tapes on observe "les initi6s" "mourir" et puis

- "renaitre" en 6tat tout d fait differ6nt de l'6tat pr6c6dent ce qui symbolise la transition de

I'adolescent ou bien, du jeune homme dans le cycle suivant du d6veloppement au cours du

rite.
Dans la structure interne des initiations australiennes on observe nettement les

6l6ments qui, d toute dvidence, ont 6t6 propres aux rites d'initiations aussi bien d l'6poque
pal6olithique. Nous voudrions encore une fois mettre en relief les traits distinctifs de la

structure de ces rites:
l) Les rites sont ex6cutds dans un endroit concret;
2) Ils sont exdcut6s pendant le rassemblement des tribus;
3) Ils ont le caractdre "collectif';
4)Le rite se compose de quelques 6tapes.
C'est M.Eliad6 qui a montrd la comprdhension la plus profonde du sens des rites

d'initiations et de leur signification dans le fonctionnement des organisations sociales. En

bref, son hypothdse consiste en suivant: le lieu sacral oi I'on r6alise les rites c'est I'axe de

I'univers; le but principal du rite d'initiations est d'atteindre le centre en surmontant les

obstacles (Eliad6, 1987, p.17-30). L'ex6cution des rites est trds cyclique, souvent elle est

rapport6e au Nouvel An - on observe une sorte de division du temps et chaque "temple".
en cette occurrence - chaque sanctuaire, a son prototype c6leste. C'est I'hypothese de V.E.

Larithev qui nous semble, d cette occasion, trds int6ressante. Il pr6tend que les peintures

de grottes peuvent 6tre en rapport trds 6troit avec les rythmes cosmiques (1991, p. i38-

140). En effet, le plafond de la Salle Eloign6e de la grotte lgnatievskaia avec plusieurs

lignes et taches pourrait 6tre pergu comme le ciel 6toil6. Or, le "grand myhe" incarn6 dans

les images du "bicorne" et de la figure anthropomorphe se rapporte, le plus probablement.

au cosmos et repr6sente l'6poque de I'apparition de I'univers du chaos.
Aprds avoir reconnu le sens global des rites d'initiations, leur haute anciennet6,

nous tenons d envisager les donn6es du contexte des sanctuaires de grotte, en particulier,
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les empreintes des pieds des hommes pal6olithiques sur le plancher argileux dans les

salles 6loign6es des grottes.

euant dla zone franco-cantabrique, on y observe 7 gtottes les plus connues avec

les empreintes des pieds: Montespan, Tuk-Odouber, Niaux, Fontanet, Aldenet, P6che-

Merle, Cabreret. La plupart des empreintes appartiennent aux enfants et aux adolescents

ce qui a incit6 A.Brzuil,A. Leroi-Gourhan et les autres chercheurs ir proposer I'hypothdse

sur les rites d'initiations dans les grottes. Cette opinion est aussi appuy6e par les

publication s de Z.A. Abramova: "Dans la paroi droite de la galerie (la salle aux bas-

ieliefs) on observe une Alc6ve Basse sur le plancher de laquelle il y a une sdrie

d'empreintes profondes des talons des enfants. A cette occasion, on a avanc6 une

hypoihese sur les rites d'initiations ce qui 6tait aussi confirm6 par la pr6sence des pidces

urgil.,tt"t symbolisant, it toute dvidence, I'origine masculine" (1980, p.78).
- 

pour I'argumentation de I'hypothdse sur les initiations dans les grottes, on pourrait

citer comme exemple les empreintes des mains dont la plupart appartiennent aussi aux

adolescents, aussi bien que les soi-disants "panneaux au griffonnage" qui diffdrent fort des

oeuvres ex6cutdes dans les mOmes gtottes.

Ils peuvent 6tre consid6r6s en tant que les traces laiss6es par les n6ophytes au

cours de leur assimilation des rites secrets. D'aprds I'expression trds juste de A.Breil, les

grottes aux peintures ne sont pas le rdsultat des efforts individuels, mais une institution

sociale indispensable (Breuil,Ig52, p. 18).Peut-6tre, c'est aux rites d'initiations les plus

importants du point de vue sociale qu'on peut lier I'apparition des sanctuaires de grottes.

Cependant. il faut mentionner que les zones d'entr6e des grottes orn6es de gravures et de

bai-reliefs, eclair6es de soleil peuvent 0tre d'origine tout ir fait differente.

Le contexte dans lequel nous envisageons actuellement les monuments ne nous

donne pas les preuves indiscutables qui confirment I'ex6cution des rites dans cet endroit.

Cependant, les faits que nous avons dans notre disposition le confirment d'une manidre

indirecte. Tous les faits enregistr6s formeront un systdme uni et sans contradiction d

condition qu'on accepte I'hypothdse sur les initiations'

Ce sont les particularit6s psychophysiologiques d'un individu, aussi bien que du

m6canisme social iout entier qui forment la base de I'utilisation des grottes pour les

initiations. L.S. Vygotski a pr6sent6 le processus du d6veloppement du comportement

naturel au sein du comportement culturel ce qui se produisait d cause de la transformation

de I'intellect sous I'influence du milieu social. Ce processus est in6gulier; pour le

caractdriser. L.S. Vygotski utilise le terme de "saut" (1983, p.29$.Il d6signe quelques

limites conventionnelles d'dge: "C'est seulement d l6ge scolaire qu'on voit apparaitre chez

les enfants pour la premidre fois la perception plus stable de sa personnalit6 et la

conception du mondei qui est beaucoup plus consciente qu'auparavant. La p6riode la plus

importante c'est, certainement, l'6ge de pubert6 qui est caract6risd par deux nouvelles

quulit.r, "...c'est I'dge de la r6v6lation de son for int6rieur, de la formation de la

personnalit6, d'une part, et l'6ge de la formation de la conception du monde - de I'autre".

(Vygotski, 1983, p.326-327).
Toute 1a vie humaine au cours de la formation de I'adulte peut Otre divis6e en 7

cycles qui se diffdrencient fort I'un de I'autre du point de I'ue qualitatif:

1) le nouveau-n6 (1 d l0jours);
2) le nourisson (10 jours d 1 ans);
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3) lapetite enfance (1 i 3 ans);
4) la premidre enfance (4 d 7 ans);
5) la seconde enfance (8 d 12 ans pour les gargons et 8 i I I ans pour les fillettes);

6) I'dge d'adolescence (13 d 16 - pour les gargons et 12 ir 15 - pour les fillettes);

7) le jeune dge (17 d 2l ans - pour les jeunes hommes et 16 e 20 ans - pour les
jeunes filles). L'individu passe par toutes ces limites physiologiques et psychologiques, et

on voit apparaitre une nouvelle qualit6 qui est assur6e par le rite d'initiations. A l'6poque

ancienne, ces rites repr6sentaient une sorte de "m6canisme" et de constatation de ces

transformations. Au moyen des initiations la soci6t6 exergait une influence sur tel on tel

individu. Le membre de la soci6t6 doit avoir une id6e sur ses notions et ses principes les

plus importants pour vivre conform6ment d ces lois. Cependant, il peut en avoir pleine

conscience seulement au r6sultat de leur compr6hension compldte et de la participation

aux id6es et aux principes. A toute 6vidence, les rites ex6cut6s dans les conditions
particulidres des grottes cr6aient cet effet de "participation" au contenu mythologique

repr6sent6 par les "initi6s". Le but principal de I'ex6cution du rite consistait en

comprdhension de sa situation par le membre de la soci6t6 dans le contexte naturel ce qui

amenait ir la n6cessitd de relier le pass6 (l'expdrience prdc6dente, les notions st6r6otyp6es,

les mythes), le prdsent (la r6alit6 du jour) et I'avenir (pour se prot6ger de toutes les

circonstances fdcheuses qui puissent menacer la vie). La signification la plus importante

de ce rite consiste en aspiration vers I'avenir; I'effet peut Otre atteint par voies differentes.

Certes, c'est la morphologie de la grotte elle-m6me qui represente l'6lement

ddterminant le contexte du sanctuaire de grotte. Il est, bien sfir, trds difficile de

comprendre les notions et les particularit6s qui ont 6td les les plus imponantes (les plus

symboliques) pour la conscience de I'homme du Paleolithique. Cependant, nous pourrions

mettre en valeurs certains 6l6ments structuraux distinctifs, en nous appuyant sur la

perception visuelle de I'homme moderne. Premidrement, il s'agit de I'entr6e immense

orientde vers le sud-est (il attire aussitdt I'attention des "spectateurs"). Deuxidmement,

c'est le Passage Bas repr6sentant une sorte de limite entre I'obscuritd et la lumidre.

Troisidmement, c'est le Couloir Principal (long de 50 m. environ) qui semble beaucoup

plus long qu'il ne I'est en r6alit6. Ensuite, c'est la Grande Salle oi I'on peut apercevoir les

sub6l6ments significatifs suivants: le passage "en cercle" autour du remnant du rocher au

centre de la Salle (il est d noter que ce remnant contient les trous transversal et

longitudinal) et 3 plaques en forme de poteau (une sorte de pi6destal). Puis, le Passage

Infdrieur et le Passage Sup6rieur dans la Salle Eloign6e. C'est-d-dire, on peut enter dans

cette salle par un passage et en sortir - par un autre; en outre, le Passage Sup6rieur, dans

son commencement, ressemble bien d une l'ulve gigantesque ce qui pouvait jouer le r6le

d6cisif pour I'ex6cution des rites (le processus de la naissance). Et enfin, la Salle Eloignde

avec deux "panneaux" au plafond.
On peut supposer que toutes ces particularit6s morphologiques aient fait

harmonieusement une partie des attributs des rites. Evidemment, cette supposition est
juste, puisque la grotte utilis6e comme sanctuaire repr6sentait un moddle stationnaire de la

r6alit6, donc, ses salles, ses chatidres, son obscurite absolue - tout cela faisait partie des

rites dont le but 6tait de relier le temps mythique et le pr6sent. Avec cela, il faut prendre

en considdration que le rite d'initiation c'est un systCme dynamique dans lequel les
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"initi6s" ont 6t6 entrain6s au moyen des actions concrdtes rdalisdes par eux-mOmes ou

bien, ce qui est plus probable, par le "maitre".
Bien s0r, la grotte toute entidre repr6sente un espace sacralis6, cependant, elle a

son dpicentre dans lequel, grdce d une composition d6ploy6e concrdte, on voit s'incarner

"une grande id6e". En ce qui conceme la grotte lgnatievskaia, c'est, certainement, la Salle

Eloign6e qui peut 6tre nomm6e ce centre, la Salle Eloign6e vers laquelle amdnent deux
passages (qui ne sont pas, d'ailleurs, les plus accessibles). Ce sont les notions de la "mort"
et de la "renaissance" qui jouent le r61e le plus important au cours des initiations; donc. on
peut supposer, a juste titre, que les "initi6s" aient 6t6 introduits dans la Salle Eloign6e par

le Passage Bas, et puis, aprds la c6r6monie de I'initiation au mystdre de la naissance et de

la vie humaine, ils soient "rends" en passant par le Passage Sup6rieur qui ressemblait bien
d la vulve (cf. fig. 27). C'etait le cycle le plus important.

"L'6picentre" 6tait entourait de zones moins importantes qui semblaient pr6parer la
perception de la "grande id6e" (Baibourine, 1990, p.30). Evidemment, c'est la Grande
Salle qui reprdsente une de ces zones. Dans cette salle on aurait exdcut6 un cycle concret
de rites. Il existe aussi les autres zones, en particulier, i la limite de la lumiere et de
I'obscurit6 (le Passage Bas) otr I'on a trouv6 la majorit6 des objets lithiques. L'analyse

topographique des objets (des artefacts lithiques, des pointes osseuses de sagaies) du

sanctuaire de grotte le plus expressif (il s'agit de la grotte Lascaux) montre une nette
coincidence entre certains objets et les secteurs de la grotte (Leroi-Gourhan. Allain- 1979.
p.239).Il est fort probable que, outre la grotte Ignatievskaia, I'espace sacralis6 ait compris
les autres grottes situ6es aux alentours. Il s'agit, en particulier, de la Seconde Grotte

Serpievskaia situ6e, ir peu prds, ir 10 km en amont de la rividre Sim. On a d6jd vu paraitre

les publications sur cette grotte (P6trine, Chirokov, Tchai?kine, 1990, p.7-20). c'est
pourquoi, nous ne tenons pas ir reprendre le probldme en ddtails. Nous voudrions

mentionner seulement une chose: sur tous les groupes de peintures enregistr6s (exceptd un
groupe) on observe les lignes verticales repr6sentant un des dldments iconographiques
principaux de la Grande Salle de la grotte lgnatievskaia. Deux sur trois grottes aux
peintures pal6olithiques se situent tout prds I'une de I'autre - il s'agit de la grotte

Ignatievskaia et de la Seconde Grotte Serpievskaia. Il est probable, qu'elles aient 6t6 li6es.
Il nous reste encore un grand probldme - celui de I'existence du centre autonome

des sanctuaires de grottes d I'Oural. Actuellement, dans cette rdgion on a ddcouvert 3
grottes aux peintures pal6olithique: Kapovaia (Chulgan-Tach), Ignatievskaia (Yamazi-

Tach) et la Seconde Serpievskai'a. Elles sont 6loign6es de la r6gion franco-cantabrique de
I'art rupestre aux milliers kilomdtres. A vrai dire, il existe encore des points rouges dans

une des grottes de la Moravie, une figure grav6e ir I'entr6e d'une grotte en Yougoslavie
(Breuil, 1952, p.23) et quelques repr6sentations dans la grotte Cuciulat en Roumanie
(Carciumaru, 1985). Cette disposition g6ographique des grottes aux peintures souldve

beaucoup de questions qui ne sont pas r6solues jusqu'au prdsent (Breuil, 1952: Laming-
Emperaire, 1962; Leroi-Gourhan, 1971). Tous les investigateurs soulignaient qu'd I'epoque
du Pal6olithique sup6rieur et surtout - d partir du Solutr6en, toute I'Europe (au moins - le

territoire jusqu'au bassin du Don, vers I'Est) avait repr6sent6 un seul espace culturel. La

seconde particularitd consiste en ce que I'art semblait se ddvelopper "en soi" et les cultures
arch6ologiques ddsign6es (Solutr6en, Magdaldnien etc.) ne changeaient rien dans son
devenir. Il avait la m6me voie du d6veloppement que toute autre tendance artistique:
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apparition - 6panouissement - d6p6rissement. En outre, on a remarqud que les zones de la

diffusion de I'art rupestre et de I'art mobilier ne se coincidaient pas.

A notre avis, on peut rdsoudre tous ces probldmes d condition qu'on se fonde sur le

fait suivant: ir l'6poque du Paldolithique tardif, I'Europe - d partir de I'Atlantique jusqu'ir

I'Oural, repr6sentait un seul systdme culturel et social (Bosinski, 1980).

Probablement, la fonction du r6glage de la stabilit6 de I'existence de la

communautl a 6te accomplie par un des 6l6ments de ce systCme. Il s'agit, justement, des

grottes de la r6gion franco-cantabrique qui 6taient les centres des rites d'initiations de

toutes les tribus de I'Europe. C'est I'hypothdse sw le r6le particulier des initiations qui

pourrait nous permettre d'aborder le probldme de la diffusion irr6gulidre des sanctuaires.

Bien sfir, on voit apparaitre un nombre consid6rable de probldmes. Premidrement. il est

difficile de comprendre de quelle fagon les hommes franchissaient beaucoup milliers de

kilomdtres et se trouvaient dans les grottes. D'ailleurs, il faut prendre en consid6ration que

cette distance pour un homme actuel n'est pas la m0me que pour un ancien chasseur

nomade. Deuxidmement, les rites d'initiations ont leur propre hi6rarchie (on peut

mentionner les initiations particulidres des chamans). Evidemment, I'Occident lointain

6tait le lieu du pdlerinage oi se pr6cipitaient tous les hommes de I'Europe pdriglaciale;

probablement, on y organisait de longues exp6ditions sp6ciales. Troisidmement,

I'existence de plusieurs centres de concentration de grottes dans la zone franco-

cantabrique pouvait €tre 1i6e avec certains gloupes de population de I'Europe.

Stl s'avdre un jour que les habitants de la zone de steppe de la r6gion de la N{er

Noire ou bien, du bassin du Don venaient ex6cuter les rites d'initiations dans un centre

concret de la peinture rupestre, I'hypothdse sur I'espace culturel et informationnel uni de

I'Europe sera, d notre avis, prouv6e. En ce qui concerne le centre ouralien des sanctuaires

de grotte, on peut supposer qu'il s'agisse d'une tentative de certaines tribus de I'Oural et

des r6gions situdes i I'Ouest de I'Oural de cr6er leur propre centre pour I'ex6cution des

rites d'initiations.
On pourrait alors comprendre la ressemblance de la peinture de la grotte

Ignatievskaia ou bien, de la grotte Kapovaila et des figures des salles souterraines de

I'Europe pr6atlantique. Les hommes qui ont cr66 le nouveau centre avaient, certainement.

visit6 ces salles. Dans cette occrurence, on n'aurait pas besoin de se r6f6rer aux processus

de migration, de la diffi.rsion qui sont d la base de toutes les hypothdses de l'6poque

pal6olithique. Ce sont, bien str, les recherches ult6rieures qui pourront montrer si

I'hypothdse sur le r6le particulier des rites d'initiations dans I'apparition des sanctuaires de

grotte et sur I'existence d'un seul centre d'initiations sur le territoire de la France. de

I'Espagne et de I'Italie est juste ou fausse. D'ailleurs, ce n'est qu'une hypothdse de travail

qui a besoin d'6tre 6labor6e.
Nous voudrions attirer I'attention des lecteurs d I'attitude particulidre des hommes

envers la grotte Ignatievskaia aux p6riodes suivantes. Donc, il serait utile d'examiner les

matdriaux anthropologiques et arch6ologiques du monument qui ne sont point li6s avec le

sanctuaire pal6olithique.

Quant aux restes anthropologiques, c'est leur topographie qui est surtout

remarquable. Elle est presque similaire i celle de la Seconde Grotte Serpievskaia (P6trine,

Tchaiikine, Chirokov, 1990). Ce fait peut €tre li6 avec un rite (6videmment, de l'6ge de

fer ancien). D'aprds N.A.Tchikicheva, une des mandibules porte les vestiges faits par la
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hache. En 1964, sur le territoire de la Mordovie, dans les sdpultures 25lI et 37 du

kourgane Andr6evski on a ddcouvert les mdchoires sup6rieures humaines avec les vestiges

des coups sp6cifiques. D'aprds P.D. St6panov, ces mdchoires avaient 6t6 "taill6es" du

crdne des ennemis vaincus. Elles repr6sentaient les butins de guerre.

Si cette supposition est juste, certains restes anthropologiques de la grotte

Ignatievskaia peuvent 6tre dat6s de m6me p6riode que ceux du kourgane Andrdevski (la

fin du second sidcle avant notre dre).A I'occasion de cela, nous voudrions mentionner les

d6couvertes dans les grottes de la Belgique (Marien, 1975, p.253-261). Dans un cas, il

s'agit du massacre du groupe de 75 personne ir l'6poque celtique et dans le second cas - de

I'inhumation collective des mdchoires inf6rieures dans la grotte Petite Fontaine de la

rdgion De-Namour. L'auteur pr6tend que cette dernidre d6couverte est li6e avec I'existence

dans la grotte d l'6ge de fer d'un lieu sacral ce qui peut €tre compar6 avec les donn6es du

kourgane Andrdesvski.
En g6n6ral, les ddcouvertes des os humains et des s6pultures sont assez repandues

dans les grottes de I'Eurasie du Nord, on suppose que la plupart des inhumation aient 6t6

rituelles.
A toute dvidence, les restes archdologiques sont aussi li6s aves le fonctionnement

du sanctuaire dans le secteur d'entrde de la grotte d la distance d'environ 60 m d partir de

I'entrde. c'est - ir - dire, dans la partie 6clair6e de la grotte. Ces mat6riaux sont attribuables

au ddbut de I'dge de bronze - d la fin du Moyen Age. L'utilisation des grottes en tant que

lieux sacrificatoires est incontestable.
En outre, nous voudrions parler de I'attitude particulidre envers les grottes d notre

6poque. On a indiqu6 plus haut qu'au XIX sidcle la grotte Ignatievskaia a ete occupde par

le Sage Ignati. Nous avons aussi les renseignements sur I'occupation par les moines de la

grotte Smolinskaia sur la pente est des Monts Oural Moyens. L'ermite Antoni s'est install6

dans une des grottes peu abordables de la rividre Bi6laia. Actuellement, cette grotte est

appelee "Antonievskaia". Peut-6tre, ces faits sont-ils engendr6s par I'aspiration humaine

de rdaliser "les souvenirs g6n6tiques" ou bien, par la structure de la psychologie humaine.

Dans ce dernier cas, la grotte repr6sente le symbole de I'univers "limitrophe", d'un c6t6

duquel on observe la r6alit6 et de I'autre - les ph6nomdnes traditonnels mystiques. Quoi
que ce soit, les faits enregistr6s repr6sentent, d notre avis, la r6alisation de I'attitude

complexe des hommes envers les grottes, de I'attitude apparue dans la nuit des temps.
Nous voudrions aussi nous attarder dans un point particulier qui est, n6anmoins,

trds important pour la comprdhension juste du r6le de la grotte Ignatievskaia dans la

gendse de I'art rupestre de I'Oural. Il s'agit de 1'6ventualit6 de la connexion gdndtique

directe de la peinture pari6tale et des figures rupestres plus avanc6es de I'Oural.
On a d6jd soulevd cette question dr propos des peintures pari6tales ex6cut6es en

ocre aux pays Scandinaves (Laming-Emeraire, 1962, p.35), cependant, I'auteur comparait

deux monuments assez 6loign6s I'un de I'autre.
En ce qui conceme I'Oural, la situation y est tout a fait differente: ici, on est en

prdsence de la peinture pal6olithique et de plusieurs frgures rupestres qui peuvent 6tre

mutuellement li6es. C'est la stabilit6 relative du processus historique au M6solithique et au

N6lithique de la zone de montagnes et de taiga de I'Oural qui confirme cette hypothdse.
Avant tout, nous voudrions mentionner deux reprdsentations anthropomorphes de

la grotte Ignatievskaia (le groupe 38 et la figure isol6e). Il est assez facile de trouver leurs
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analogies - aussi bien d I'Oural Moyen, par exemple, le rocher couvert de peintures de la
rividre Taguil (Tchernetsov,1962, tabl. X, XI), le rocher Chaitanskaia de la rividre Rdge
(les publications de I'auteur), le rocher peint du lac Bolchyi Allaki (P6trine, 1976, p.153-
158), qu'ir I'Oural du Sud: le rocher peint Idrissovskaia II (P6trine,1984, p.96-103). la
grotte Idrissovskaia, Navesnoi Grdbien (la Crdte en Auvant) de la rividre Youriouzane (les
publications de I'auteur).

C'est la comparaison du foetus anthropomorphe du "Panneau Noir" de la grotte
Ignatievskaia avec ceux du Rocher Peint de la rividre Vychera (Gu6ning, 1954, tabl. I,
133, 136) qui est surtout int6ressant. Il existe une certaine ressemblance stylistique qui,

d'ailleurs, n'est pas ddcisive. C'est la ressemblance iconogtaphique qui est trds importante.
A toute 6vidence, elle n'est pas fortuite.

Les exemples cit6s permettent de croite qui I'hypothdse de V.N. Tchernetsov sur
l'6ge m6solithique de certains rochers peints de I'Oural est juste (Tchemetsov,1972,p.47).

En ce qui concerne les directions et les perspectives de I'investigation suivante de
I'objet arch6ologique complexe de la grotte Ignatievskaia, tout d'abord, il est ndcessaire de
continuer les programmes de recherche g6ologique et biologo-g6ographique ce qui
permettra d'avoir les id6es les plus justes de la situation pal6o6cologique de la fin du
pleistocdne qui ddterminait les conditions de vie des collectifs humains du Pal6olithique
tardif. La situation paldodcologique restitu6e fera renaitre le climat historique recr66 sur la
base des objets archdologiques. En outre, il sera possible de d6couvrir, au cours des
recherches gdophysiques, les nouvelles cavitds dans la rdgion de la grotte lgnatievskaia.

Ce sont les d6pressions de terrain de la rive gauche de la rividre Sim qui sont
surtout remarquables ir cet 6gard.

Quant aux investigations arch6ologiques proprement dites, il nous semble assez
prometteur d'utiliser les nouvelles m6thodes, bas6es sur les capacitds analyiques de la
physique et de la chimie.

On va soumettre d I'analyse les objets archdologiques d6jd connus, par exemple.
les peintures. aussi bien que certains ph6nomdnes archdologiques qui se trouvent
actuellement sous le voile du mystdre. Les nouvelles m6thodes permettent de pr6ciser les
contours des peintures (lar exemple, gr6ce d la prise des photos dans le spectre
infrarouge), de rdvdler et d'enregistrer les peintures rouges et noires situdes sous les
concr6tions de la Grande Salle et de la Salle Eloignde. Par exemple, les parois nord-est et
sud-est de la Salle Eloign6e sont couvertes de calcite sous laquelle on observe les
fragments des peintures noires.

Les fouilles des formations friables dans tous les secteurs de la grotte IgnatievskaTa
sont aussi bien perspectives. Nous voudrions faire les r6sdrves suivantes: d en juger

d'aprds les r6sultats des fouilles (les fouilles de recherche I-V), les restes culturels se

situent dans les couches supdrieures (la profondeur maximale atteint 0,5 m). Donc, ce

n'est pas n6cessaire de fouiller toute la profondeur des formations friables, bien qu'on
puisse avoir besoin de la colonne stratigraphique toute entidre des d6pdts de tous les
secteurs gdomorphologiques importants qui pr€te toutes les informations sur l'dvolution de

la grotte.
A notre avis, les r6sultats les plus importants pourraient Otre obtenus aprds la

ddcouverte du prolongement de la grotte avec les restes intacts 6ventuels des activitds des

hommes pal6olithiques.
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Peut-6tre, au cours des fouilles trouvera-t-on des galets grav6s, des scultures en os
ou bien, en autres matidres. La pr6sence dans nos collections d'une boule en argile br0l6e.
des dents percdes rend cette hypothdse fort probable. Il est possible qu'on trouve les restes
anthropologiques de l'6poque pleistocdne. De toute fagon, les objets trouvds dans la
fouille de 1961-1962, dans la Grotte d'Entr6e (Bader, 1980) prouvent la possibilit6 des
d6couvertes suivantes.

Si I'on fouillait toute la superfici de la Grotte d'Entr6e, on pourrait. peut-€tre.
trouver les vestiges du sdjour humain dans cet endroit ir l'6poque prdcddente au
pleistocdne sup6rieur.

C'est le microclimat de la grotte qui est surtout remarquable. Son examen nous
permettra de r6pondre aux questions suivantes: est-ce que les visites des touristes d la
grotte nuisent aux peintures et aux autres objets arch6ologiques? Comment influencent la
grotte les investigations men6es d I'interieur?

Evidemment, il sera n6cessaire de limiter les recherches. Il existe aussi un grand
probleme-celui de I'examen de la microflore qui est actuellement fort d6veloppde d cause
de la frdquentation de la grotte pendant une p6riode assez longue. Cette analyse nous
aidera d r6pondre d la question suivante: est-ce que la microflore influence les peintures?

Au firr et d mesure que les nouvelles donn6es apparaissent, toutes les directions de
I'investigation suivante seront, bien sir, corrigdes. Il est incontestable, d'ailleurs, que
toutes ces recherches prendront beaucoup de temps.
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Annexe 2

- New York;

Annexe I
LES DATATIONS CI4

1. La grotte Ignatievskriia.La Grande Salle. La fouille II, la couche culturelle, la

profondeur de 5 d 25 cm,les charbons de bois - 14240+150 (co AH - 2209).
2. La grotte Ignatievskaia. La Grande Salle. La fouille II, la couche culturelle, la

profondeur de 3 i l5 cm, les charbons de bois - 104000+465 (CO AH-2468).
3. La grotte Ignatievskara. La Grande Salle. La fouille II, I'argile de grotte rouge, la

profondeur de 45 i 55 cm, les os des animaux - 1350G11600 (I43PX-41).
4. La grotte Ignatievskara. La Grande Salle. La fouille II, la couche culturelle, la

profondeur de 5 d 25 cm,les os des animaux - 14038+490 (I'13M3X-366).
5. La grotte Ignatievskaia. La Grande Salle. La fouille II, l'argile de grotte rouge, la

profondeur de 90 e 100 cm, les os des animaux - plus de27500 ans (I'I3PX-21).

6. La grotte Ignatievskaia. La Grande Salle. La fouille III, la couche culturelle, la

profondeur de 3 i 50 cm, les charbons de bois - 13335*192 (I43M3X-365).
7. La grotte Ignatievskara. Le Passage Bas. La fouille lV,2" horizon culturel. les os

des animaux - 14200+660 (I49PX-54).
Il nous semble que la date 10400+465 (CO AH-2468) soit injuste. Les dates

obtenues sur les charbons de bois et les os de la couche culturelle confirment qu'elle s'est

form6e il y q d peu prds, 13000, i l'6poque du fonctionnement du sanctuaire de la grotte

Ignatievskai.

N.A. Paltchik

LA RADIOGRAPHIE DES fCnaXTILLONS DE L'OCRE ET DES

ROCHES DE LA GROTTE IGNATIEVSKAIA

Les 6chantillons des peintures et des roches de la grotte Ignatievskaia avaient 6t6

6tudi6s par moyen des m6thodes radiographiques (avec le diffractomdtre DPOH-3;

1'6mission - g,CuKa, J-20 ma, V:40 kv) et de la IK-spectroscopie (avec un appareil du

type "specord") ce qui nous a permis d'6tablir leur composition min6rale'

C'est la calcite qui est le min6ral principal de la grotte formant la roche (les

6chantillons - 20,21). Parfois, elle se manifeste dans les 6chantillons de I'ocre (les ech. 6,

9, 18). Certains 6chantillons durs de calcite sont couverts de crofite friable dont I'analyse a

r6v6l6 qu'elle se composait, essentiellement, du melange des min6raux: calcite, qvartz,

apatite (les 6ch. 22,24). L'apatite de ces 6chantillons est d'origine organique, c'est-d-dire,

cLst un min6ral propre aux tissus osseux. A la radiogralnme on observe ses rdflexes; ils

sont trds amples et peu intenses ce qui permet de ddterminer son origine comme

biologique. Il s'agit du carbonate-apatite Cas (PO+, CO3)OH-
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Dans les 6chantillons des peintures rouges et noires on observe parfois le gypse,

les feldspaths, les min6raux argileux. Quant aux roches de la grotte elles-mdme, on n'y a

pas enregistrd ces min6raux. On peut supposer qu'ils aient exist6 en combinaison avec les

oxydes de fer dans le gisement oir I'on avait pris les peintures ou bien, qu'ils aient 6t6

utilis6s en tant que dissolvants pour I'obtention de differentes nuances de la couleur rouge:

rouge claire; beige; rouge voyante etc. Les peintures plus foncdes (rouges et brunes) sont

prdsent{es par les oxydes de fer purs et par leurs hydrooxydes; le plus souvent, c'6tait

I'hdmatite a-FezOg additionn6e de I'h6tite o-FeOOH (L'6ch. 6), parfois du l6pidocrytite y-

FeOOH (l'6ch.3). Dans certains dchantillons rouges on observe les "6cailles" brillantes de

mica de couleur brune fonc6e dont le diamdtre compte 0,5 mm environ (l'6ch. 8). A la

diffractograrnme de cet 6chantillon on observe les r6flexes tr6s puissants provenant de la

superficie du mica du type 00I (le mica du type de biotite). Ces "ecailles" repr6sentent une

vraie d6coration des peintures puisque, aprds I'application de I'ocre sur la superficie, elles

se r6partissent toutes parallelement d la surface et dtincelent admirablement d la lumidre.

Les 6chantillons des nuances plus claires de la couleur rouge et beige sont
prdsent6s, par excellence, par Ie qtartz, le feldspath, le gypse avec different pourcentage

de I'addition des oxydes de fer.
Deux 6chantillons de la peinture rouge (les 6ch. 4,18) sont surtout remarquables.

On y observe une quantit6 suffisante du min6ral v6vellite - oxalate de calcium
(CaCzO+.HzO). C'est un mindral trds rare qui est form6 dans les filons de calcite, aux lieux

du contact avec le charbon ou avec les matidres organiques. On n'a pas d6couvert les

autres min6raux organiques dans les 6chantillons 6tudi6s. Ce fait a 6t6 confirmd gr6ce aux

mdthodes de la spectroscopie oscillatoire.
Les dchantillons de I'ocre noire de la grotte Ignatievskaiia sont trds proches, par

leur composition min6rale, du groupe de peintures rouges (excepte le cas de la pr6sence

des oxydes de fer), c'est - d - dire, leur composition comprend, principalement, la calcite,

le gypse, mais la coloration aurait 6t6 effectu6e avec du charbon. D'aprds les donn6es

radiographiques, les oxydes de mangandse dans les dchantillons sont absents et d'aprds

I'analyse spectrale, la quantit6 du mangandse dans ces matidres est 6gale e 10-2.

La composition min6rale des 6chantillons 6tudi6s est trds restreinte. On rencontre,

le plus souvent, la calcite, le gypse, le quartz, les feldspaths, parfois - I'apatite et plus

rarement - le v6vellite.
Dans toutes les peintures rouges on observe les oxydes de fer: I'h6matite, I'hdtite,

parfois - la l6pidocroquite, plus rarement - la magndsite.
En ce qui concdrne les oxydes de mangandse dans les 6chantillons des peintures

noires, il est assez difficite de dire quelque chose de concret i ce propos. C'est que, la

couche de I'ocre noire sur la roche est trds mince et pour I'analyse spectrale on a besoin

d'un "morceau pour faire le poids" de 0,5 it 0,2 g. C'est pourquoi, 6videmment, on n'a pas

enregistr6 le mangandse. En ce qui conceme la radiographie, il en est de m6me.

Annexe 3
A.M.Maloletko

LA DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE DES OBJETS LITHIQUES

La coupe 1. Le jaspe de couleur cerise, d raies. La roche ir grain fin (0,03-0,04
mm) avec les agr6gat ir gros grains (0,7-0,8 mm) du quartz. D'aprds sa composition, c'est
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un jaspe de quartz-feldspath, le quartz compte 25Yo etplvs.
La coupe 2. Le jaspe vert-grisdtre, d grain trds fin (moins de 0,01 mm). Les grains

sont d peine discemables m€me au grossissement d 200 fois. Parmi les grains

isom6triques de quartz on observe les petits prismes allong6s (plagioclase?).

La coupe 3. Le jaspe clair tachet6. D'aprds son grain, il est interm6diaire entre

l'{chantillon de la coupe 1 et celui de la coupe 2. Les grains ont les angles aigus, les lignes

de contacts sont sinueuses. On observe beaucoup de matidre p6litomorphe opaque (50-

60%) qui forme les taches irrdgulidres.
La coupe 4. Le jaspe grenu in6gulier (de 0,07 e 0,01 mm). La fraction ir grain

menu est pr6dominante (environ 70%). D'aprds sa composition, cette roche reprdsente le

quartz - feldspath, avec la pr6dominance du quartz. On observe les taches de la quartzite it

grain menu.
Le plus souvent, les grains ont les angles aigus; les lignes de contacts sont

sinueuses.
La coupe 5. Le jaspe noir fonc6. La roche ir grain tr6s fin (les grains sont plus

petits que ceux de la coupe 2).
La coupe 6. Le jaspe noir. D'aprds ses grains (aux angles aigus, aux lignes

sinueuses) et sa composition, il est pareil aux roches decrites plus haut. On observe la

fluiditd qui apparait au r6sultat de la distribution des hydroxydes de fer; cependant, elle

n'est pas consolid6e par le quartz - feldspath. Les grains ne sont pas orientds. Parfois. on

observe les sph6rolithes du quartz qui peuvent Otre n6oform6s.

La coupe 7. Le grds de qtartz, granoblastique, avec la pr6dominance du quartz

(90-95%). On observe les rares grains de la plagioclase et des roches du type de quartz -

feldspath. Les grains sons grands de 0,08 ir 0,3 mm.
La coupe 8. La roche est pareille ir celle de la coupe 2, cependant, on observe ici

les petites taches formdes par les grains de carbonate (du type de calcite).

Annexe 4

LA DESCRIPTION DE LA COUPE D'UNE BOULE ARGILEUSE DU
PASSAGE INFERIEUR

La macrodescription. 1. La couleur: la coupe a une couleur bien caract6ristique,
mosaiQude, avec les secteurs in6guliers marron clairs les frontidres entre lesquels sont
marron fonc6es. Les dimensions des secteurs clairs sont en moyenne, 6gales d 2x2; 2x3;
l'6paisseur des frontidres atteint 0,5 mm'

l. La coupe de forme in6gulidre, les dimensions sont dgales d 1x1,5 cm, la
frontidre extdrieure de la coupe a les contours qui ressemblent bien au bourrelet.

La microdescription. 1. Les fissures et les lignes: on n'observe aucunes fissures et
lignes r6gulidres au sein de la coupe.

2. Les caract6ristiques de I'amaigrisseur: I'amaigrisseur est repr6sent6 par les grains
bien roul6s du sable assez bien cribl6; la proportion des grains de sable gros et menu est
6gale, en moyenne, d 1 sur 2 (elle n'est jamais sup6rieure d 1 sur 3); la pdte ne contient pas
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beaucoup de sable (de 5 n rc%). L'amaigrisseur est reparti utssez r6gulidrement au sein de

la coupe ce qui tdmoigne du bon m6lange de la pite (?).
3. La paragendse des mindraux de I'amaigrissetr: I'amaigrisseur est reprdsentd par

les grains et par les 6clats bien roul6s d'une roche clastique i grains trds menus (peut-6tre,

de la marne) dont la proportion est presque 6gale; le long des zones limitant les secteurs

clairs et des fissures qui coihcident avec elles on observe le d6veloppement des agrdgats

secondaires des mindraux micacds et du carbonate.
4. La matidre argileuse est repr6sent6e par un agr6gat aux cristaux fins des

min6raux argileux associ6s aux 6cailles menues du chlorite (de 5 n rc%). L'addition du

mat6riel sableux d'origine d grains fins est insignifiante'
La description est faite d I'lnstitut de g6ologie et de gdophysique de la Branche

sib6rienne de I'Acad6mie des Science de Russie.

situation pal6og6ographique du cdnozoique tardif, aussi bien que pour la cr6ation
: l a
des

tables bibstratigraphiques (Gromov, I 983 ; Agadjanian' 197 9) -
L'int6r$t particulier que prennent les chercheurs aux rongeurs fossiles et aux

insectivores est engendr6 par certaines circonstances. Premidrement; pendant les fouilles

on trouve beaucoup plus de restes des rongeurs que de ceux des autres vert6brds.

Deuxidmement, on observe chez laplupart des rongeurs une 6volution tres rapide ce qui

est trds favorable pour la division biostratigraphique des roches contenant ces restes.
Enfin, il existe plusieurs espdces contemporaines des petits mammifBres qui sont

attribuables nettement i telle ou telle zone. Cette corr6lation est facilement transfer6e sur
leurs "aTeuls" du pleistocdne et sert de base pour les reconstructions pal6og6ographiques.

L'objectif principal de cette publication consiste en interpr6tation pal6o6cologique

de |a structure et de la composition de la faune repr6sent6e par les petits rongeurs des

montagnes de I'Oural du Sud appartenant d la m6me dpoque que les hommes qui ont

ex6cutd les peintures sur les parois de la grotte IgnatievskaTa. Il est 6vident qu'il est mieux

de caract6riser cette faune en la comparant aux faunes des p6riodes pr6c6dentes et

suivantes. C'est pourquoi, nous tenons d la ddcrire dans le contexte de I'histoire du

ddveloppement des complexes faunistiques de la r6gion au cours de toute la p6riode du
pldistocdne tardif et de I'holocdne.

Etant donn6 que les faunes du pleistocdne ont une s6rie de traits distinctifs et n'ont

pas d'analogies directes parmi les faunes contemporaines, nous avons eG oblig6s

d'analyser, pour leur comparaison, les faunes zonales contemporaines (les toundras, les

fordts, les steppes) d'aprds les m€mes m6thodes'
Cette publication est bas6e sur les donn6es obtenues au cours des fouilles de la

grotte Ignatievskaia en 1981-1985 men6es sous la direction de V.T.P6trine. Les restes des
petits mammifEres ont 6t6 lav6s par les scientifiques de I'Institut de l'dcologie des plantes

Annexe 5
N.G.Smirnov

LA STRUCTURE ET LA COMPOSITION DES RONGEURS DU

cnyozoiQur TARDIF DES MONTAGNES DE L'OURAL DU SUD

Les petits rongerus fossiles sont 6tudi6s, d'habitude, pour la reconstructionde
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et des animaux de la Branche Ouralienne de I'Acad6mie des Sciences de I'URSS sous la

direction de I'auteur. Outre les travaux dans la grotte Ignatievskaia, en 1985 nous avons
men6 les fouilles autonomes dans certains abris, grottes et cavernes situ6s tout prds de la
grotte Ignatievskaia. Il s'agit des abris Sim I et II, des grottes Sim III, Prijim I et II, des
cavernes Sim IV et Alionouchka. En 1986 nous avons particip6 aux fouilles de la

Premidre et de la Seconde grotte Serpievskaia qui ont 6td organisdes par V.T.Pdtrine. Les

donndes obtenues d I'issue de ces fouilles compldtent bien I'ensemble de faits concernant
la composition, la structure et le dinamisme des faunes dans la r6gion du Haut-Sim au

cours du pleistocdne et de I'holocdne. Tous ces mat6riaux font I'objet d'une monographie

du tous les probldmes sont trait6s d'une manidre d6taill6e (Smirnov, Bolchakov,

Vossintsev et all., 1990). Quant d la pr6sente publication, nous ne tenons d y aborder que

les mat6riaux d6couverts pendant les fouilles de la grotte Ignatievskaia elle-m6me.

121



(U
v.
o
o
(!
c
I
c)
o
o,
o
o
o

g
f
o
(u
o
o
(t
c)
o
c)
o
.c(E
t
oo
o
o
o
-o
E
o
c

c)
o

o
o)
c
o
o

o
o
o
o

E
o
c=
(I'

o
oro
c
.9=
o
o
o-
E
o
o
;
o
c)
-o
o
F

s c
9l o.
O -

5 c 1

N € q a.l €
c.l

O 6

5 c \
N C.l t\ al t\

s

-64
c'l ^*+
X n
6 r I

v v

C.l *

. : : F
c l ; h
, . 5 h

o E l
= ; o  r l
o > o
_  _ v

\o \o € oo€

n i  d -
6 l  E d l

6 . b h  E

.a i3
v 1 3 -

s + f o\ s c.l
.(r

c.l r\
a.l

Fr
t.-
N \o

\o

N n
o o
O Y

.Y -:

N c-l C.l ol sl o\
s c{

\o
c.l

lrf
c\t

. i F
c d -

c t n
o ' 1

= n

00 s ol
c.l s ol s

I s a.l c.l o\ s r-.

o j

E ,r\
c.l \o 6 C.l€ 6l a.l

s
oo
c.l

6 L
- a'l
o O

u c i

N r- c.l e.l

^ L- d  b
PE ' f
:  € ' ;

v o _

N c\ € N
o\

()
,o

tL)
o
o

s q
o - d

o : a
d ) *' \ ^

= q
o =
. = 9

. . =
( ! 0

= c )

6 q

O

o(

o

A q

= ^ o
6 :

o E i
: >

o
d

o
T'

= =
t i E
'i, a
R b
: >
? '

d

E

o
o

O

>|
F 6

. : R

O L

O

(.)

()

f

()

= e

O . t r

c0 ' !

2 -
o c
o E

6 j

o o 3

b 0 9
x . n
o =

U

I

()

L

OI

x

t ; . 9

.ga

o

o

E
E
c)

;
o -
b06-

q)

J

L

ots()

o

c

OI
o
al

L
a

o
o

E

g
bl

j

o
L
ot

, 2

9 ;
9p€

b 0 ( !

x :
o L v

j

c . :
3 E
( d .

v ' 5

o . o

3A
p j
o -

=?

q)

q)

x

.c)

o{)
f

t22



Dans la couche I repr6sent6e par un remblai superficiel de boue dont l'6paisseur

compte 2 em, on a d6couvert 54 dents des rongeurs en tout. Ces dents appartiennent, tout

d'abord, aux campagnols forestiers gris, roux et aux campagnols aquatiques, c'est- i-dire,

aux espdces propres d la faune contemporaine de la r6gion 6tudi6e. En outre, on y a

d6couvert les dents isol6es du lemming de steppe, du hamster gris et du zisel; ces espdces

sont absentes dans la faune eontemporaine. A toute 6vidence, la faune de cette couche est

mixte, du point de we tafonomique, dont tdmoignent diff6rents niveaux de conservation

des restes fossiles. La faune de la couche la (le mondmilch) a, certainement, la mdme

origine h6t6rogdne. Dans cette couche il y a aussi trop peu de restes pour qu'on puisse

faire une analyse d6taill6e de leur conservation; cependant, on peut mentionner le

caractdre interm6diaire (la couche l/la couche 2) des espdce et de leur corrdlation.

La couche 2 est assez epaisse (0,85 m). Dans cette couche on peut relever quelques

horizons. La partie sup6rieure c'est la couche 2 ar Elle est situ6e juste au-dessous de la

couche de mondmilch; son dpaisseur est 6gale d 5 cm environ; d la difference de la couche

sous-jacente 2 a3, elle n'est pas enrichie des particules de charbon. La couche 2 ar est fort

enrichie des particules de charbon; dans cette couche on a d6couvert les restes culturels.

Elle git ir la profondeur de 0,1 d 0,35 m.
Plus bas, nous allons nommer cette couche "horizon de fr6quentations". La couche

2 a2git d la m€me profondeur que I'horizon de frdquentations, cependant, elle ne contient

pas les particules de charbon. La comparaison des restes fossiles des couches 2a3 2a2 et

2ar montre qrt'elles sont similaires, en ce qui concerne la composition des espdces

fauniques et la proportion des espdces. Tous les matdriaux de ces couches sont rdunis et

d6crits plus bas cornme "la couche 2a sup6rieure". La composition de la faune ici est tout

e fait differente de celle de la couche 1. Tous les indices t6moignent de son appartenance

au complexe du Pal6olithique supdrieur. I1 s'agit, tout d'abord, de la pr6dominance

6vidente parmi la faune des restes du campagnol au crdne 6troit et de la pr6sence des

restes du lemming ongul6, du hamster gris, du lemming de steppe et du lemming jaune'

Les datations Cr+ des restes osseux d6couverts d la profondeur de 5 d 25 cm donnent

1 403 81490 (I43M3X-3 66).
La partie inferieure de la couche 2a git d la profondeur de 35 d 55 cm; d'aprds ses

restes faunistiques, elle est analogue d la partie sup6rieure. Sur la base des restes osseux

d6couverts ir la profondeur de 45 a 55 on a obtenu la date Cr+ (13500+1660 I43PX-41).

La couche 2a est s6parde de la couche 2b par un horizon enrichi des coprolithes de I'ours

des cavernes. La couche 3 est dpaisse de 0,45 m. Elle est repr6sent6e par un amas d'os de

I'ours des cavernes avec les matidres subsableux, les gros blocs et le blocage calcaire. Pour

cette couche (les restes osseux de la profondeur de 90 e 100 cm), on a obtenu une date Cr+

maximale plus de 27500 (I43M3X-723). Dans la m€me couche on a d6couvert les restes

osseux des petits rongeurs qui 6taient analogues d ceux de la couche 2 d'aprds la

composition des espdces et leur corrdlation. Dans la couche sablonneuse (la couche 4) on

a d6couvert trds peu de restes ossetx; cependant, d en juger d'aprds ce que nous avons ir

notre disposition, la faune de cette couche - ld n'est pas trop differente de celle de la

couche 2.
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Espdce Couche l,
profondeur de
0 d 0 , 0 1 m

Couche 3
(sup€rieure)
(0,1-0,5 m)

Couche 3
(inf6rieure)
(0,5-0,9 m)

Couche 8
(supdrieure)
,  (1,6-r ,95
m l

Couche 8
(moyenne)
(1,95-2,55
m)

Couche 8
(inf€rieure),
(2,55-3, l 5
m)

Couche 9,
(3, r 5-4,0
m)

Insectivora 2 l 3 5 t26
Lagomorpha:
Ochotona so.

J l 6 l 5 134

Rodentia:
Citel lus

superci l iosus

4 I 2 t 5 26

Sicista sp. 2
Apodemus
svlvaticus

26

A. flavicollis J 4 4

A ex. gr.
Sylvaticus.

agrarius (sauf
-2 )

8 l 0 5 t 6

Allocricetulus Z J

Allocricetulus
eversmanni

! )

Cricetulus
misratorius

6 5 4 89

Cricetus cricetus I

Clethrionomys
rufocanus

2 il t 7 t 2 l 6

Cl. rufocanus
( m r )

I 4 J I

Cl. glareolus
(m ' )

I 4 .+

CI. ruti lus (mr) z I J I

Cl. glareolus-
rut i lus (m')

I 2 A 56

Cl.glareolus
ruti lus (sauf m')

9 z l l 8 45

Lagurus lagurus 2 5 ^ 24 l 0 167
Eolaeurus luteus I

Dicrostonyx
simolicior

82

D.eu i l ie lm i 7 l 0 ) J l 8 4
Lemmus

sibiricus (m3)
8 6 I  l 6

Myopus
schisticolor (m3)

J

Lemmini gen.
(sauf m3)

8 l l 3 3 t

Arvicola
terrestris

t 7 66 88 7 7

Microtu gregalis
( m , )

z 5 8 53 130 80 370

M.oecosnomus
( m r )

z I 5 39 l 1 6 8 l t20

M.ag,restis (m') l 3 I I 5 5
M.asrestis (m') J t2 l 6 22

M.agrestis-
arvalis (mr)

2 J

Microtus sp.
(m ' )

I 9 2 7

Microtus sp.
(sauf m2 et M.
asrestis. mr)

l 3 30 t 7 256 t44l 474 2t90

Tableau 2. Composition de la faune des petits mammifCres et nombre de certains restes de la fouille V de la
grotte Ignatievskaih.
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Les restes qui conviennent pour le travail morphomdtrique (m€me ceux des

espdces les plus r6pandues) n'ont 6td d6couverts que dans les couches 2a et 2b. Leur

comparaison t6moigne de I'absense des diff6rences significatives du point de vue

statistique entre les traits distinctifs des dents des campagnols au cr6ne dtroit trouvdes

dans ces couches.
Donc, la coupe des formations friables de la fouille II de la grotte Ignatievskaia

peut 6tre divis6e en 2 parties, d'aprds les restes des petits mammifEres. La premidre partie

comprend la couche I dans laquelle on observe, principalement, les espdces du complexe

faunistique contemporain. La seconde partie englobe toutes les autres couches dans

lesquelles on a d6couverts les restes de la faune du complexe du Pal6olithique sup6rieur.

On n'a pas enregistr6 les diftrences significatives au sein de ce secteur de la coupe.

Les mat6riaux de la fouille V. Les formations friables ont 6te fouilldes d la
profondeur de 4 m et divis6es en 9 couches. A regret, les matdriaux fossiles des couches

inferieure des formations on a trouv6 le matdriel fort abondant (tabl. 2).
l-7 (usqu' d la profondeur de 160 m) sont peu nombreux; cependant, dans la partiela

La faune

contemporaine n'est pas prdsent6e dans sa puretd m€me dans la couche la plus sup6rieure

des formations friables; m€me dans le premier horizon de l0 cm formd par les s6diments

pulv6ris6s, d c6t6 des restes des campagnols roux typiques pour I'holocdne, on observe les

dents des lemmings de steppe et des campagnols au cr6ne 6troit. Plus bas, d partir de la

couche 3, on observe les restes de la faune p6riglaciale typique, avec la pr6dominance du

campagnol au crflne €troit, avec beaucoup de lemmings ongul6s, de campagnols -

6conomes du pleistocdne tardif et de lemmings de steppe; on observe, en outre, les zisels

et les hamsters gris.
La couche 8 fpaisse de 155 cm a dt6 divis6e en 3 parties: sup6rieure, moyenne et

inf6rieure. En ce qui concerne les traits sp€cifiques des espdces de la faune de cette

couche - la, on peut mentionner la prCsence des souris forestidre et des souris d gorge

jaune. Si I'on avance de la partie superieure aux parties infdrieures de la couche 8, on verra

le pourcentage 6levi des restes du campagnol ordinaire et du campagnol gris fonc6, aussi

que du campagnol aquatique et le pourcentage surbaissd - des lemmigs de steppe et des

lemmings ongul€s. Ce sont les campagnols au crdne Ctroit et les campagnols-dconomes
qui prddominent dans cefie zone.

La faune de la couche 9 est encore plus vari6e. Cette couche est repr6sent6e par un

horizon arur gros blocs rempli de formations friables. La faune des couches 8 et 9 a les

differences qualitatives, aussi bien que quantitatives.

En ce qui conseme les diffdrences qualitatives, on peut mentionner la pr6sence

dans la couche 9 des restes du siciste, du hamster Eversmann, du lemming forestier, du

taupe qui sont absents dans la couche 8.
Les restes des lemmings ongulds de la couche 9 sont attribuds i une autre espdce,

plus ancienne que le mat6riel des couches sup6rieures. Quant aux diffdrences

quantitatives, il est n6cessaire de mentionner une nette augmentation de la part des restes

du lemming sibdrien et la diminution de la part du campagnol-6conome. C'est le

campagnol au crine {troit qui reste toujours une espdce prddominante.

A notre pridre, le scientifique de I'Institut de zoologie de la Branche sib6rienne de

I'ASR M.V.Zaitsev a 6tudi6 les restes des insectivores de cette couche - ld. Donc, il a pu

faire la conclusion suivante: ces restes appartenaient aux espdces Sorex, Crocidura,

Neomys, Talpa, Desman4 Erinaceus. Ce sont, surtout, les restes des desmans, des taupes

et des hdrissons qui attirent notre attention. Ils se combinent avec les restes des lemmings

ce qui redonne i la faune 6tudi6e un aspect ddsharmonique.
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Les recherches sur les faunes fossiles des mammifEres du Cdnozoique tardif sont
bas6es, principalement, sur la mdthode d'actualisme. Quant d nous, dans le pr6sent
ouvrage nous avons pris comme point de repdre le postulat suivant: les caract6ristiques
dcologiques des espdces du pldistocdne ne sont pas connues d fond et, dans une certaine
mesure, ne colrespondent pas toujours d celles des espdces analogues de nos jours. C'est la
distinction principale de notre travail et des investigations dont Ies auteurs font les
conclusions sur la situation pal€ogdographique de telle ou telle dpoque sur Ia base de la
ddcouverte des restes de certaines espdces des mammiftres pris pour les "indicateurs".
L'dtroitesse de cette approche a d6jn 6t6 discutde dans les cercles scientifiques (Smirnov,
1988; Dinesmann, 1989). Pour la reconstruction des conditions du milieu naturel, nous
avons essay6 d'utiliser 3 caract6ristiques fauniques. Deux caractdristiques montrent les
traits distinctifs de la structure de la faune: la varidtd des espdces et leur rdgularisation
d'aprds I'abondance. Ce sont les caractdristiques universelles qui n'exigent pas les
connaissances dcologiques sur les traits distinctifs des espdces faisant partie de la faune.
La troisidme caractdristique a trait d la composition qualitative de la faune; elle reprdsente
la diffdrence de la faune ancienne 6tudi6e et des espdces contemporaines zonales.

Chaque faune est d6crite sur la base de la liste des restes des rongeurs de toutes les
espdces ddcouvertes dans les couches isoldes des gisements avec le pourcentage citd pour
chaque espdce.

Le pourcentage (la part) de I'espdce au sein de la faune peut €tre d6termin6, sur la
base du mat6rial paldonthologique, seulement au rdsultat des corrections complexes et
graduelles des donn6es obtenues par les investigateurs aprds la ddcouverte des restes
osseux dans un gisement. Il existe quelques m€thodes de l'dvaluation et de la comparaison
du nombre des restes des petits mammiftres (Mal6dva, 1983), cependant, compte tenu des
traits sp6cifiques du mat€riel dtudi6 et des objectifs de I'investigation, nous les avons
modifi€es un peu. Notre m6thode consiste en suivant.

On compose 3 tables pour chaque couche du gisement en d6crivant les espdces
ddcouvertes (et les autres unitds taxonomiques), avec I'indication du nombre des €l€ments
isolds de la squelette, du crdne et des exemplaires des dents. Pour I'unification de I'analyse
suivante, on introduit dans la premidre table la liste des formes d6couvertes, avec
I'indication du nombre des dents gdnales pour chaque forme. Il arrive souvent que

I'appartenance d I'espdce peut €tre ddterminde seulement sur la base des molaires
inf6rieurs (M1); quant aux autres dents, sur leur base on ne peut d6terminer que le genre.

Cela a trait, tout d'abord, aux repr€sentants du genre des campagnols gris.
Donc, les espdces d'un des genres sont d6termin6es sur la base d'une seule dent (il

s'agit du premier molaire inferieur) et les autres petits rongeurs - sur la base de toutes les

dents. Cette situation nous oblige d choisir une variante concrdte du calcul. D'aprds une
variante, il faut prendre en considdration seulement les premiers molaires inferieurs pour

toutes les formes dans les calculs suivants. Cependant, les indices obtenus seront peu

stables et assez incertains. D'aprds I'autre variante, il est ndcessaire de compter toutes les

dents g6nales de toutes les espdces. Ici, en calculant le nombre corrig6 des dents des

campagnols gris, il faut faire recours d un procdd6. Il s'agit de la r6partition de toutes les

autres dents des campagnols gris (sauf M1) d'aprds les genres, 6tant donn€ qu'elles sont
r€parties en m€me proportion que les molaires (M1).

Nous avons fait tous les calculs en partant de cette seconde variante. Son
utilisation nous a permis de composer les tables du deuxidme type qui comprennent la
quantitd corrig6e des restes des formes d6couvertes. La correction a 6t6 faite par moyen de
la division du nombre des dents concrdtes en nombre des dents gdnales situ6es d'un c6td

de la mdchoire d'un exemplaire de telle ou telle forme. Cette correction permet de

comparer les proportions des restes de toutes les espdces et des genres des petits
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mammiferes. Les donn6es ndcessaires pour la comparaison sont citdes dans les tables du

troisidme type, avec I'indication du pourcentage du nombre corrig€ des restes pour chaque
forme, par rapport au nombre 6gal d la quantit6 corrigde des restes des petits mammiferes
dans la s6lection donn6e. Donc, aprds avoir calcul6, de cette manidre - lir, le pourcentage,
on peut comparer les tafocdnoses de differentes couches au sein d'un gisement, aussi bien
que les gisements d'un type tafonomique.

On distingue 5 groupes d'espdces ayant differents pourcentages dans la tafoc6nose
(par analogie avec la gradation des niveaux quantitatifs (Kouziakine, 1962; Mal66va,
1 e83):

1) trds nombreux (30% et davantage);
2) nombreux (de l0 d29,9%o);
3) ordinaires (de 1 d9,9oh);
4) rares (de 0,2 d0,9Yo);
5) trds rares (moins de 0,2%o).
Pour que les indices du pourcentage de I'espdce dans la tafoc6nose soient stables et

certain, il faut prendre pour la s6lection quelques centaines de dents g6nales, en tout. Pour
I'obtention des listes qui contiennent le nombre maximal des espdces, y compris les
espdces assez rares (aussi que les espdces trds rares), la sdlection doit englober, au moins,
1000 dents des petits mammifEres.

D'aprds les matdriaux de l'dcologie gdndrale (Odoum, 1969), quand les conditions
de I'existence abiotiques sont plus proches des conditions extrdmales, la r6partition des
espdces dans I'association devient moins rdgulidre.

C'est-ir-dire, dans la situation extrdmale, on observe dans la faune un nombre
insignifiant des espdces dominantes, mais lorsque les conditions de I'habitation deviennent
plus favorables, le pourcentage de differentes espdces devient plus rdgulier. En utilisant la
formule Pidlou (d'aprds Odoum, 1969): e=FVlogS, (H - I'indice Chenonn€, S - la quantitd
des espdces, e - I'indice de rdgularisation), on peut r6v6ler la disposition des repr6sentants

de chaque faune entre les valeurs extr€mes de e (dans les conditions extrdmales e:0, dans

les conditions les plus favorables rl). Dans la presente publication nous avons dtabli la
gradation suivante des conditions d'aprds I'indice de rdgularisation (e): I - 0,90 - les

conditions douces; 0,89-0,70 - les conditions moddrdes; 0,69-0,50 - les conditions
rigoureuses; 0,49-0,30 - les conditions proches de I'extr€me; 0,29-0,0 - les conditions

extr€males.
Cette approche i l'6valuation du mat6riel pal6onthologique nous semble surtout

remarquable, puisqu'il n'est pas n6cessaire d'attribuer aux espdces des propri6t6s

dcologiques qui, le plus souvent, sont connues avec beaucoup d'incertitude.
Le second point du depart dans la description de la structure faunique des rongeurs

est reprdsentd par la richesse des espdces.
La n{cessitd de son 6valuation s'avdre tout ir fait dvidente, lorsqu'on compare les

faune avec la quantitd differente des espdces mais proches d'aprds I'indice de

rdgularisation d'aprds I'abondance des espdces. Par exemple, les faunes arctiques des

rongeurs comprennent trds peu d'espdces (de 3 e 5), cependant, d'aprds I'indice de

rdgularisation d'aprds I'abondance, elles ressemblent d celles des forOts i larges feuilles,

trds nombreuses. Ce ph6nomdne peut €tre facilement expliqud: chacune des espdces

arctiques peu nombreuses est bien adapt6e aux conditions rigoureuses de I'habitation;

d'autre part, la capacit6 de ce milieu est restreinte ce qui arr€te la propagation des espdces.

Dans les forQts d larges feuilles la capacitd du milieu est beaucoup plus grande, donc,

plusieurs espdces trouvent ici les conditions favorables pour leur habitation dont r6sulte

I'abondance des espdces de la faune.
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Le paramdtre de la vari6t€ des espdces (d) est dtabli d'aprds deux indices: le

nombre des espdces d6couvertes et le nombre des exemplaires 6tudi€s. Ces deux indices
peuvent 6tre diffdremment li6s, et les scientifiques proposent differents procddds

d'6valuation de la diversit6 des espdces. L'apergu sur ces proc6d6s fait par Y.A. P6ssenko
(1982) t6moigne d'une grande efficacit6 de l'6valuation (qui d6pend le moins de la
quantit6 de la s6lection) d'aprds la formule 

d: (S_l)/logN

S - la quantit6 des espdces, N - la quantitd des exemplaires.
Le troisidme paramdtre de la division des faunes en types est prdsentd par le degrd

de leur distinction des complexes faunistiques zonaux contemporains, ou bien, par "le

degr6 de ddsharmonie". Il est absolument ndcessaire de faire recours d cette notion,

puirq.r" la situation zonale contemporaine des faunes est pour le pldistocdne plutdt

ixceftionttelle. Cela peut €tre expliqud par la prdsence dans la plupart des faunes de

I'Eurasie du Nord de la p6riode du pldistocdne de certains 6l6ments qui sont actuellement

incompatibles. Donc, nou, uuorrs essay6 d'dvaluer ce "degr6 de la distinction de la faune

contemporaine" en partant de l'dvaluation de I'habitation collective dans la faune locale

des repiesentants des genres propres aux complexes zonaux contemporains de la toundra,

de la 1alga, des steppes, des d6serts et des for€ts i larges feuilles. La faune du type

extr€mement d{sharmonique comprend les reprdsentants des genres de tous les complexes

zonaux contemporains - d partir de la toundra jusqu'aux fordts ir larges feuilles. La faune

du type ddsharmonique comprend les reprdsentants des genres propres aux complexes de
steppe et de toundra, aussi que de ceux de d6sert et de taiga. La faune du type interzonal
comprend les 6ldments des complexes zonaux qui sont actuellement contigus.

Sur la base des listes faunistiques et du pourcentage de certaines espdces on a
ddcrit une s6rie de faunes de I'Oural du Sude des pdriodes du pldistocdne et de I'holocdne.
D'ailleurs, c'est la faune dite "ignatievskaia" qui est pour nous la plus intdressante parce
qu'elle existait d la m€me 6poque que les hommes paldolithiques exdcutaient leurs
peintures sur les parois de la grotte Ignatievskaia. Donc, c'est la faune ignatievskaia qui
sera ddcrite dans cet article.

Cette faune est relevde au r6sultat de I'analyse des matdriaux de 13 horizons et
couches de 4 gisements. Il s'agit de la partie sup6rieure de la couche 2 de la fouille II de la
grotte Ignatievskai'a, de tous les 8 horizons de la grotte Prijim II, de la couche 2 de la
Premidre grotte Serpievskai'a, des couches 3, 4 de la Seconde grotte Serpievskai'a. A en
juger d'aprds les datations Crq, d'aprds la situation des coupes et les particularitds
morphologiques des espdces suppl6mentaires, cette faune a exist6 i la p6riode de
I'accumulation des sddiments de I'horizon polairo-ouralien du pleistocdne tardif synchrone
i I'horizon de sartan en Sib6rie Occidentale ou bien, d I'horizon d'ostachkovo en Europe
de I'Est. Elle peut 6tre comprise dans le cadre chronologique de 25-30000 dr 12000 ans.
Plus tard, sur la base de cette faune on a vu se former la faune de Sim de la pdriode de
I'holocdne.

Le trait distinctif de la faune ingnatievskaia c'est, tout d'abord, la pr6dominance
evidente d'une espdce - il s'agit du campagnol au crdne 6troit (bien que les autres espdces
du complexe soient assez nombreuses (tabl. 3).

Les espdces ordinaires sont pr6sent6es par le lemming de steppe, le lemming
ongul6, le hamster gris. Dans la cat6gorie des espdces ftIres on classe 8 espdces: le
campagnol aquatique, le zisel, le hamster Eversmann, les campagnols rouge-gris et rouge,
le lemming sib6rien, le campagnol ordinaire et le campagnol des champs. Cinq espdces
sont class6s dans la cat€gorie des espdces trds rares: sicista sp., le hamster ordinaire, le
lemming jaune et les gerboises de deux types.
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En g6n6ral, I'aspect zonal de la faune ignatievskaia est caract6ris6 par I'abondance
des rongeurs qui habitent actuellement dans les steppes et les semi-d6serts assoi6s aux
genres dont les repr6sentants contemporains sont propres i la zone de toundra.

On y observe, en outre, un nombre insignifiant des campagnols forestiers habitant
dans les for6ts. Cette confusion des 6l6ments de diff6rentes faunes zonales
contemporaines est propre aux faunes dites "mixtes" ou bien "d6sharmoniques" du
complexe du pal6olithique supdrieur (complexe de mammouth) de la zone p6riglaciale.
Compte tenu de la typologie 6tablie, nous devons attribuer la faune ignatievskaia aux
faunes d6sharmoniques. Il est i noter que les conditions d'habitation 6taient proches des
conditions extr6males: I'indice de r6gularisation des espdces d'aprds I'abondance calculd
pour le gisement typique (la partie sup6rieure de la couche 2 de la fouille II de la grotte
Ignatievskaia) est 6gal e 0,45. Il exprime la dominance dans la faune de 2 espdces.
L'indice de la richesse des espdces est 6gal d, 2,96. Il est impossible d'interpr6ter ces
caractdristiques comme telles, sans comparer les r6sultats avec les autres donndes. Donc,
nous tenons d citer ici les faits analogues sur les autres faunes.

Il nous semble le plus naturel de comparer la faune ignatievskaia avec la faune qui
lui 6tait contemporaine - il s'agit de la faune de I'holocdne de cette r6gion - la faune de Sim
(simskala).

Pour caract6riser l'6tape holocdne de l'dvolution de la faune des petits rongeurs,
nous avons fait recours aux mat6riaux des grottes Sim I (les couches l, 2), Sim II (les
couches 1,2) et Sim III (les couches 1,24 2b) - L'analyse de ces mat6riaux a 6td faite
conformement aux m6thodes pr6sent6es ci-dessus.

La faune simskaib comprend les petits rongeurs et les lidwes de I'holocdne tardif
habitant dans les for€ts i larges feuilles et dans les for€ts conifbres de la pente ouest des
Monts Oural Sud.

De nos jours (aprds I'abattage), ces fordts sont remplac6es par les for6ts d petites
feuilles (trembles/bouleaux) associ6es a celles comprenant les espdces conifdres et les
espdces d larges feuilles.

Les traits distinctifs de la faune des rongeurs simskaiia consistent en grande
diversit6 des espdces (20 espdces) et en r6gularisation relative des espdces d'aprds
I'abondance: les espdces nombreuses sont au nombre de 5; les espdces ordinaires - au
nombre de 6; les espdces rares - au nombre de 4; les espdces trds rares - au nombre de 5
(cf. tabl. 3). La particularit6 qualitative de cette faune consiste en prdsence de deux
espdces propres aux faunes europ6ennes - il s'agit du l6rot de jardin et de la souris ir gorge
jaune. L'Oural du Sud c'est I'aire oriental extr6me de la propagation de ces espdces et les
grottes Sim I, II, III sont les gisements situ6s d la frontidre de cette r6gion. Les deux
espdces sont assez rares pour ces endroits-tellement rares que la premidre (le l6rot) est
class6e parmi les espdces rares et la seconde (la souris) - parmi les espdces trds rares. Dans
ces cat6gories de la faune simskaia on classe aussi les habitants des biotopes de steppe - le
campagnol au cr6ne 6troit, le lemming de steppe, le hamster gris, le grand zisel. Aucune
de ces espdces n'a 6t6 trouv6e parmi les exemplaires contemporains de cette r6gion ce qui
6tait li6, 6videmment, avec le labourage des terres de steppe qui prenaient les secteurs
forestiers e partir des zones limitrophes de la for6t-steppe Messiagoutovsko-
Krasnooufimskaia.
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Catdsories Faune simskai'a Faune ienatievskaTa Faune aratskai'a Faune semievskai?

Trds nombreux (plus
de 30%)

M. gregalis M.gregalis M.gregalis

Nombreux (10-
29,90 )

M.arvalis, M.
agrestis, Arv.

terrestris, Cl. rutilus,
C.cricetus

M.oeconomus M.oeconomus

Ordinaires (l-9,gYo) Cl. glareolus,
M.oeconomus, sicista

sp., Cl. rufocanus,
Ap. sylvaticus, Ap.

agrarius

L.lagurus,
D.guilielmi, Cr.

migratorius,
Ochotona sp.

M.agrestis, Arv.
terrestris, Cl.

rufocanus, Ochotona
sp., Cl. glareolus,
Lemmus sibiricus

Lemmus sibiricus, M.
agrestis, Arv.

terrestris, M. arvalis,
L. lagurus, Ochotona

sp., Cl. rutilus, D.
simplicior

Rares (0,2-0,97o) Prt. volans, Tamias
sp., Eliomys
quercinus, M.

gregalis

Arv. terrestris,
Citellus sp., Allocr.

eversmanni, Cl.
rufocanus, Cl. rutilus,
Lemmus sibiricus. M.

Cl. rutilus, Cr.
migratorius, Ap.

sylvaticus, Citellus
sp., L. lagurus, D.

suilielmi

Cr. migratorius,
Allocr. eversmanni,
Citellus sp., Sicista
sp., Ap.sylvaticus,

Mvonus so.
aerestis. M. arvalis

Trds rares (moins de
0,2Yo)

Ap. flavicollis, M.
minutus, L. lagurus,
Cr. migratorius, Cit.

maior

Sicita sp., C. cricetus,
Eolagurus luteus,

Allactoga sp.,
Allactagulus sp.

Ap. flavicollis, C.
cricetus

C.cricetulus, Ap.
flavic,ollis,

Cl.rufocanus, CV
slareolus

Tableau 3. Rdpartition des espdces d'aprds I'abondance dans les faunes cdnozoiQues de lOural du Sud.

Corr6lation entre la diversit6 des espices et I'indice de r6gularisation dans les
faunes contemporaine et pleistocine
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!-l r
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a()
q
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> t

.2 t:
trll

I - la grotte lgnatievdeaT4 la fouille
II, la partie supdrieure de la couche 2;2 - la
couche 5 de la grotte Prijim II; 3 - la grotte
Igrratievskala, la fouille V, la couche 8; 4 - la
grotte lgnatievska'ia, la fouille V, la couche 9;
5 - I'abri Sim I, la couche l; 6 - la grotte Sim
IlI, la couche 2b;7 - I'abri Sim ll, la couche
2; 8 - I'abri Sim II; la couche l; 9 - la grotte
Sim II; la couche 2a; l0 - I'abri Oustinovo, la
couche l; ll - la grotte Kamienka; 12 - la
collecte des restes des rongeurs sous forme
des pogadkas' dans I'embouchure de la
rividre Youribey sur la pCninsule Yamal; l3 -
la collecte des pogadkas d la rividre Sei'akha
sur la pdninsule Yamal; 14 - la collecte des
pogadkas aux environs du lac Sumbango sur
la pdninsule Yamal. a - la faune du complexe
du Paldolithique supdrieur; b - les faunes
forestidres holocdnes de I'Oural du Sud: c - la
faune de for€t - steppe holocOne de la rdgion
transouralienne; d - la faune de steppe
holocdne de la rdgion kansouralienne; e - les
faunes de toundra contemporaines (la
pdninsule Yamal).
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Indice de rigularisation

' 
Les restes des petits rongeurs d6vords et rdgurgitds par les oiseaux rapaces (les grands ducs); les pelotes de

16gurgitation.
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Les exemplaires habitant dans
les pr6s et dans les broussailles situ6es sur les terres submersibles, aussi que les espdces
forestidres sont aussi trds nombreux. En m€me temps, les espdces d'aprds lesquelles on
pourrait d6terminer les types de la v6g6tation des for6ts (l'6cureuil volant, le l6rot de
jardin) sont trds peu nombreuses ce qui est, certainement, li6 avec le choix des oiseaux
rapaces et des carnassiers qui pourchassent les espdces des animaux les plus r6pandues et
les plus faciles d attraper (les espdces nommeds ci-dessus ne peuvent pas €tre rapport6es d
cette cat6gorie). Cependant, cette circonstance ne nous a pas emp0ch6 d'utiliser la faune
simskai'a pour la comparaison. Il est ir noter qu'elle est bas6e sur le principe de
I'homog6ndit6 tafonomique.

Les indices de la r6gularisation des espdces d'aprds I'abondance pour la faune
simskaia (les faunes des for€ts d larges feuilles et des forOts aux essences varides de
I'Oural du Sud) sont suivants: 0,74 (Sim III, la couche 2b); 0,89 (Sim II, la couche 1);0,7I
(Sim I, la couche 1); 0,70 (Sim II, la couche 2);0,72 (Sim III, la couche 2a);la moyenne -

0,75. Rappelons-nous que le m0me indice pour la faune ignatievskara est 6gal d 0,45 ce
qui t6moigne des conditions de I'habitation de la faune ignatievskaia plus rigoureuses. Le
second indice - la vari6t6 des espdces - pour differentes couches des gisements de la faune
simskaia oscille entre 2,63 et 3,16 (la moyenne du m6me indice pour la faune
ignatievskara est 6gale d2,96, c'est-i-dire, est trds proche de celle de la faune simskaia).

Quant au "degr6 de disparit6 avec les faunes contemporaines", la faune
ignatievskaia est attribude d la cat6gorie des faunes ddsharmoniques. La faune simskaia
c'est une faune zonale forestidre typique avec un peu de composants de steppe se
manifestant aux stades initiales de son devenir.

Il est bien curieux de comparer la faune ignatievskaia avec une autre faune zonale
- celle de toundra. La comparaison des faunes pdriglaciales et des conditions de leur

existence avec celles de toundra est tout d fait traditionnelle puisqu'on pr6tend que
pendant les refroidissements de I'air du pldistocdne les conditions climatiques (la

temp6rature) 6taient proches des conditions propres ir la toundra contemporaine, bien que

le climat ait 6t6 plus sec. Pour caract6riser la faune contemporaine de toundra, nous avons

utilis6 les collectes des pogadkas (cf. plus haut) des oiseaux rapaces de la p6ninsule

Yamal. A en juger d'aprds ces donn6es, I'indice de la richesse des espdces dans diff6rents

endroits oscille de 0,34 d 0,65 et I'indice de la r6gularisation des espdces d'aprds

I'abondance - de 0,62 d 0,68. Les donndes analogues consernant les faunes de steppe sont

aussi remarquables. Nous avons d notre disposition les collectes ost6ologiques des grottes

holocenes situ6es dans la for6t-steppe et la steppe transouraliennes. L'indice de la richesse

des espdces de la faune des rongeurs pour la for€t-steppe est 6gal d2,66, pour la steppe- d

1,79; I'indice de la r6gularisation des espdces d'aprds I'abondance - d 0,74 et 0,53. Pour

simplifier la comparaison de ces indices, nous tenons d nous adresser au graphique (cf.

fig. plus haut). Sur cette figure on observe nettement les differences de la structure de la

faune des toundras, des steppes et des for6ts; quant d la faune ignatievskaia, elle occupe

une place ir part, elle est la plus 6loign6e des toundras zonales contemporaines. La faune

de steppe occupe une position interm6diaire entre la faune de toundra et la faune

ignatievskaia pdriglaciale. La faune de for6t -steppe se situe, corrme d'habitude, entre la

faune forestidre et la faune de steppe. Les autres faunes du pleistocdne tardif se trouvent

dans la position entre la faune ignatievskaia, d'une part, et les faunes forestidres et de

for6ts - steppe, de I'autre. Les faunes avec la richesse des espdces consid6rable ont un

facteur dflimitant suffisant - il s'agit de la rdgularisation des espdces d'aprds leur

abondance: c'est cet indice qui ddlimite la faune ignatievskaiia et la faune forestidre.
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pour les faunes des rongeurs de toundra oir la vari6t6 des espdces est moins

prononc6e, la r6gularisation des espdces d'aprds I'abondance n'est plus "f indicateur" du

iegr6 des conditions extr6males de I'habitation - c'est la "capacit6" du milieu au niveau

deJ espdces qui devient ddterminante. Dans ces conditions il y a peu d'espdces qui

puissent survivre; cependant, les espdces existant ont presque la m6me quantitd des

exemplaires qui est, en outre, assez grande. Quant aux faunes interm6diaires d'aprds la

vari6t6 des espdces (intermddiaires entre les faunes trds peu nombreuses et nombreuses),

tous les deux indices doivent 6tre pris en consid6ration.
Par rapport i la faune ignatievskaib, l'6tape de l'6volution du complexe du

Pal6olithique sup6rieur dans les Monts Oural est plus ancienne. Elle peut Otre compar6e

avec I'horizon Karguinski (mologo-cheksninski) du pl6istocdne tardif. Pour le caract6riser,

nous avons fait recours d la faune des petits mammifbres que nous appelions "aratskaia"

(d'aprds le nom d'un village situ6 d proximitd de la grotte Ignatievskaia). C'est la couche 8

de la fouille V de la grotte Ignatievskaia qui repr6sente le gisement typique pour la

description de cette faune - ld. Grdce d la combinaison de certains tlpes (le lemming

ongul6, le lemmig sib6rien, le lemming de steppe, le campagnol au cr6ne 6troit), la faune

aratskaia a un aspect p6riglacial, d6sharmonique ("mixte"). Elle est proche de la faune

ignatievskaia dont t6moigne la dominance absolue des restes de deux espdces par rapport

aux autres 15 espdces. Les espdces les plus nombreuses sont le campagnol au crAne 6troit

et le campagnol - 6conome, comme dans la plupart des autres faunes pldistocdnes de

I'Oural du Sud. Il existe une grande ressemblance entre la faune ignatievskaia et la faune

aratskaia, d'autant plus que cette dernidre pr6cdde, du point de vue g6n6tique, la faune

ignatievskaia et toutes les deux, elles sont attribuables aux faunes pdriglaciales du

complexe du Pal6olithique supdrieur. Cependant, la faune aratskaia est de toute fagon

considdr6e comme autonome, parce qu'elle possdde une certaine particularitd qualitative

des espdces et de la rdpartition des espdces d'aprds leur pourcentage dans la communaut6.

Les particularit6s qualitatives se manifestent, tout d'abord, en pr6sence dans la faune

aratskaia de deux espdces de souris (une souris foresidre et une souris ir gorge jaune) qui

manquent dans la faune ignatidvskar'a. En outre, on observe les diff6rences de I'aspect

morphologique des espdces les plus nombreuses de ces deux faunes.

La repartition des espdces d'aprds leur part dans la faune aratskaTa se differencie

fort de celle de la faune ignatievskaia. En ce qui concerne les espdces ordinaires, c'est le

campagnol des champs labour6s qui est le plus nombreux parmi eux, tandis que dans la

faune ignatievskaia il est attribu6 d la catdgorie des espdces rares on trds rares.

La part du campagnol aquatique dans la partie infdrieure de la couche 8 de la faune

aratskaia atteint 10%, tandis que dans la faune ignatievskaia elle atteintt ir peine 2 oh. Les

campagnoles roux et rouge - gris de la faune aratskala sont pris pour les espdces

ordinaires, tandis que dans la faune ignatievskaia la premidre espdce n'est point

enregistrfe et la seconde espdce est attribu6e d la catdgorie "rare". Toutes ces particularitds

t6moignent des conditions de I'habitation de la faune aratskaia plus douces que celles de la

faune ignatievskaia. Il est probable que le climat, en restant p6riglacial, ait 6td plus

mod6r6, plus humide, avec la temp6rature moins basse.
En partant de I'indice de r6gularisation des espdces d'aprds leur abondance calcul6

pour la partie inf6rieure de la couche 8 de la fouille V (e-0,63), il faut reconnaitre que les

conditions de I'habitation de la faune aratskaia ont 6t6 rigoureuses, mais plut6t mod6r6es

qu'extr6males. Quant au degr6 de la difference de la structure zonale contemporaine, cette

faune doit 6tre attribu6e au type trds d6sharmonique.
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Dans les montagnes de I'Oural du Sud la faune serpievskaia est la plus ancienne
parmi les faunes repr6sent6es par les collectes. C'est la couche 9 de la fouille V de la
grotte Ignatievskai'a et la couche 3 de la Premidre grotte Serpievskai'a qui sont les
gisement typiques pour sa description. Dans cette faune, comme dans toutes les faunes

pldistocdnes ddcrites de la rdgion donnde, on observe la pr6dominance absolue du
campagnol au crdne 6troit et du campagnol - 6conome. D'ailleurs, la dominance du
campagnol au crdne dtroit dans la faune serpievskaia n'est pas tellement 6crasante que
dans la faune ignatievskaila; cependant, elle est plus grande que dans la faune aratskaia.

La seconde particularit6 de la faune serpievskaia consiste en coexistance des
repr6sentants des genres qui ne se rencontrent pas actuellement dans les mdmes
communaut6s ce qui lui redonne un aspect extrOmement d6sharmonique. Il s'agit, tout
d'abord, des lemmings, d'une part, et des souris, de I'autre. Dans la faune serpievskaia on
observe une grande quantit6 des restes du lemming sib6rien qui est trds rare dans la faune
ignatievskaia. Quant d la faune aratskara, sa part augmente un peu, il devient ordinaire
(bien quil occupe la dernidre place dans cette cat6gorie). En ce qui concerne la faune
serpievskaila, il occupe la place interm6diaire entre les espdces interm6diaires et
nombreuses: les restes du lemming d6couverts dans la couche 9 de la fouille V de la grotte
Ignatievskai'a font I lYo et dans la couche 3 de la couche 3 de la Premidre grotte
Serpievskai'a - 3%.

Le campagnol noir de la faune serpievskaila fait d peu prds 5o%, c'est-ir-dire,
presque la m6me part que dans la faune aratskai'a et beaucoup plus que dans la faune
ignatievskar'a.

Le lemming de steppe se rencontre dans les deux gisements au nombre presque
6gal (la moyenne), cependant, dans les couches les plus inferieures de la Premidre grotte
Serpievskaia lapart du lemming de steppe est beaucoup plus haute que la moyenne.

Il est trds important de noter que dans la faune serpievskaia on observe les
lemmings ongulds de I'espdce Dicrostonyx simplicior dont les restes ont 6t6 d6couverts
dans la couche 9 de la fouille V de la grotte lgnatievskaia, aussi que dans la couche 3 de la
Premidre grotte Serpievskaia. Cette espdce est typique pour les faunes du pl6istocdne
moyen de I'Europe; son 6volution a amen6 i I'apparition de I'autre espdce - Dicrostonlx
guilielmi, typique pour le pldistocdne tardif et repr6sent6 dans les faunes aratskaia et
ignatievskaia. Quant aux lemmings ongul6s de la faune serpievskaia. les mat6riaux
concernant cette espdce dtaient trds peu nombreux...

Toutes ces rdserves sont n6cessaires pour expliquer I'attribution des restes des
lemmings ongul6s de la faune serpievskaia au genre du pl6istocdne moyen (d'aprds les
critdres formels), tandis que la faune elle - m6me est attribude au pl6istocdne tardif.

L'explication d6taill6e de ce fait n'est possible que dans le cas de la prise en
consid6ration des donn6es morphologiques des espdces de masse faisant partie de cette
faune.

En terminant de caract6riser la faune serpievskaia, nous voudrions commenter la
liste des espdces rares et trds rares.

On observe dans cette liste les espdces appartenant aux genres dont les
reprdsentants contemporains habitent dans les semi-d6serts, les steppes, les forCts d larges
feuilles et dans la tar'ga. On observe ici les desmans, les taupes et les hdrissons. Leur
prdsence associde d celle des lemmings fait appr6cier la faune serpievskaia comme la
faune trds d6sharmonique. En prenant en considdration I'indice de r6gularisation (e:0,64),
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elle doit 6tre atribude au groupe des faunes existant aux conditions rigourenses bien que

ces dernidres aient 6t6 plut6t mod6r6es quextr6males. Donc, en partant du complexe tout

entier des donnder r*lu faune pr6sent6e, on peut supposer, avec beaucoup de certitude,

qu'elle a existf pendant les 6tapes finales de la pdriode interglaciale mikoulinski, au cours

de sa transition d 1'6ge khanmeiski.
L'investigation dont les r6sultats sont expos6s plus haut nous pennet de faire les

conclusions suivantes:
l.Les restes osseux des rongeurs ddcouverts dans les d6p6ts de la groffe

Ignatievskaia synchrones e h p6riode de I'ex6cution des figures sur ses parois,

appartiennent d la faune dite "ignatievskara" du complexe faunistique du Pal6olithique

sup6rieur. D'aprds leur 6ge, ils peuvent Otre rappoftds a I'horizon polairo-ouralien du

pl6istocdne tardifce qui correspond aux horizons sartanski et ostachkovski.

2. Les 6tapes les plus anciennes de l'6volution du complexe du Pal6olithique

sup6rieur des montagnes de I'Oural du Sud sont repr6sent6es par les faunes aratskaia et

serpievskaia dont les restes ont 6t6 d6couverts dans les couches de la fouille V de la grotte

Ignatievskaia.
3. Le complexe faunistique holocdne de la r6gion 6tudi6e est repr6sentd par la

faune forestidre simskaia d6crite sur la base de l'6tude des restes osseux des rongeurs des

petites cavit6s karstiques d proximitd de la grotte Ignatievskaia. Quant ir la grotte

Ignatievskaia elle-mOme, les restes attribuables d la faune simskaib y sont d6couverts au

nombre insignifiant, seulement sur la superficie du plancher de la grotte.

4. La comparaison de la structure et de la composition des faunes pl6istocdnes

rdvel6es et des faunes zonales contemporaines (de toundra, de for€t, de for&-steppe, de

steppe) montre que, d'aprds la vari6t6 des espdces, la faune ignatievskaia peut 6tre mise

sur le m€me plan avec les faunes zonales contemporaines des for€ts-steppes et des steppes

(la faune simskaia). Elle surpasse dans ce point non seulement la faune de toundra, mais

aussi celle de steppe. Selon I'indice de la rdgularisation des espdces d'aprds I'abondance, la

faune Ignatievskaia occupe une place extr€me dans ce rang. On observe dans cette faune

une espdce dominante - il s'agit du campagnol au cr6ne 6troit (67%) et I'autre espdce - le

campagnol-dconome faisant l4o ,tandis que tous les autres 18 espdces ne font que l9Yo.

Cette in6gularit6 des faunes riches d'aprds la composition des espdces t6moigne, d notre

avis, des conditions d'habitation relativement rigoureuses.
5. D'habitude, on appelle les faunes pareilles d la faune ignatievskaia "mixtes" (ou

bien, pdriglaciales", "d6sharmoniques"); on croit que ces faunes existent dans les

conditions des "toundras-steppes". Cette conclusion est faite sur la base de l'6tude de

composition qualitative des faunes comprenant les animaux des espdces largement

repandues aussi que des espdces dont les descendants habitent actuellement dans les

toundras et les steppes. D'ailleurs, les particularit6s structurales des faunes ignatievskaia,

aratskaia et simskai'a contredisent cette interprdtation de leur composition qualitative.

Cette richesse des espdces ne pouvait pas se manifester dans les conditions extr6males

propres aux toundras contemporaines (d'autant plus qu'elle 6tait m6me plus frappante que

celle des faunes de steppe contemporaines). La combinaison de la richesse des espdces et

de la rdpartition des espdces trds irr6gulidre dans la faune ignatievskaia attribue d sa

structure un aspect bien singulier qui n'est point interm6diaire entre les faunes de steppe et

de toundra.
6. La disparit6 que nous voyons apparaitre entre la composition quantitative de la

faune ignatievskaia et ses particularit6s structurales peut 6tre expliqu6e si I'on renonce aux
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analogies trop insistantes entre les caract6ristiques 6cologiques des espdces
contemporaines et de leurs anc6tres pl6istocdnes.
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Annexe 6

P.A. Kossintsev.

LES RESTES DES GRANDS MAMMIFERES DES GROTTES
ONCOUVERTS DANS LE HAUT SIM

Cette investigation se base sur la collection osseuse des restes des grands
mammiferes d6couverte au cours des travaux archdologiques et pal6onthologiques dans la
grotte lgnatievskaia, dans la Premidre et la Seconde grottes Serpievskala. Il existe des
publications sur les restes des mammifdres des grottes de la m€me r6gion (Karatcharovski,
1951), cependant, ils ne sont pas divis6s en couches et horizons ce qui ne permet pas de
pr6senter l'6volution de la th6riofaune de la r6gion.

Pour d6gager et ddcrire les complexes faunistiques, nous avons utilis6 les restes
osseux trouv6s sur la superficie de la Premidre et de la Seconde grottes Serpievskaia et de
la grotte Ignatievskaia. (tabl. 1); dans les fouilles I, II, III, IV et V de la grotte Ignatievskaia
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(tabl.2-6), dans la fouille I de la Premidre gotte Serpievskaia (tabl. 7) et dans la fouille I
de la Seconde grotte Serpievskaia (tabl. 8). Ce sont les grottes du type horizontal
(Batchinski, 1967).

Espdce Grotte lenatievska'Ia Premidre grotte Serpievskaia Seconde
grotte

SerpievskaibSecteur I Secteur 2 Secteur 3 Secteur
proche

Secteur
interm6diair

e

Secteur
dloignd

Lepus
timidus

t2

Lepus sp. I n a
I J t2 l 1 9 l 3 I I 2

Marmota
bobac

J I

Castor fiber I

Canis lupus ) 5 2

Alopex
lasopus

2 I

Vulpes
luloes

t2 5 24 I 2

Ursus arctos T2 4 9
Ursus

spelaeus
2 8 l 6

Martes
zibelina
Martes
martes

2

Martes sD. 4 J
I

Gulo gulo 2
Putorius sp. I
Meles meles 9

Crocuta
soelaea

J

Panthera
spelaea

I

Equus sp. 8 178 23 l l ) I

Coelodonta
antiquitatis

9 J 2 I

Sus sp. 2
Cervus
6laohvs

I

Capreolus
caoreolus

42 216 22 l 6 t l 3 7 5

Alces alces z 25 2 I 2

Rangifer
ratandus

26 t3

Saiga
tatarica

2 I

Bison
oriscus

l l 6 I J
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Canis lupus
f. familiaris

I 2

Sus scrofa f.
domestica

4 2

Bos
primigenius

f. taurus

52 I

Ovis ammon
f. aries

8

Capra et
Ovis

(f.domestica
)

2 1 I

Mammalia
indet.

87 889 109 l 2 4 I t'7

Aves indet. l 220 t2 97 8 6 5

Tableau 1. Composition des restes osseux dans les collectes de la superficie des grottes.

Ce fait, aussi que les particularitds de la structure des formations friables des

grottes, la composition des espdces des restes osseux et les rdsultats des recherches

arch6ologiques pennet de consid6rer tous les gisements comme homogdnes, du point de

vue tafonomique. Les restes osseux se sont accumul6s dans les grottes, principalement, au

rdsultat des activit{s des carftNsiers et non des hommes dont le r6le dans ce processus

etait insignifiant. Ce sont les materiaux archdologiques aussi bien que presque la m€me

conservation et presque la mOme composition des restes osseux dans les couches avec les

artefacts et sans eux qui en t6moignent. Nous avons d6gag6 les 6tapes de l'dvolution de la

faune des grands mammiftres sur la base: des particularitds de la composition des espdces

(la pr6sence ou I'absence des espdces fossiles aussi que des espdces qui, dans une certaine

,rr"iur., peuvent 6tre "indicateurs" des conditions climatiques: le serf commun, la loutre,

le lynx); de la proportion des restes osseux (avant tout, des ongul6s) et du statut

taxonomique de certaines formes (l'ours des cavernes, le loup, le cheval).

Dans toutes les grottes on a entrepris les collectes des restes osseux sur la

superficie du plancher. Dans la grotte Ignatievskaia et dans la Premidre grotte

Serpievskaia cette collecte aete men6e par secteurs. Dans la premidre grotte - d partir de

la Grotte d'Entr6e (le secteur l) jusqu'au Passage Bas (le secteur 2), I'Impasse Sud le

couloir Principal et la Grande Salle (le secteur 3). Dans la deuxidme grotte - dans la

premidre grotte d partir de I'entr6e, par 3 secteurs conventionnels: proche, interm6diaire et

Ztoigne. ies collections trouv6es sur la superficie repr6sentent les complexes mixtes

pl6istocdnes - holocdnes. On a relev6 plusieurs groupes d'espdces: les espdces fossiles

1l'o*r des cavernes, I'hydne des cavernes, le lion des cavernes, le rhinocdros laineux' le

bison primitifl; les espdces fossiles pour la r6gion donn6e disparues d l'6poque

pl6istocdne-holocdne (f isatis, la saiga, la marmotte); les espdces habitant dans cette rdgion

i la p6riode du pl6istocdne et de I'holocdne (Lepus sp.; le castor; le loup le renard, I'ours

Urun, tvtartes sp., le glouton, Equus sp., le renne); les espdces habitant ici seulement ir

l'6poque de I'holocdne (le blaireau, le chevreuil, I'dlan) et les formes domestiques. Parmi

les restes des espdces pldistocdnes-holocdnes on observe les os de la conservation du

pl6istocdne et de I'holocdne (les demiers os pr6dominent). Certains restes ont la
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conservation interm6diaire. Nous voudrions mentionner surtout le cheval qui reprdsentait
I'espdce principale des complexes du pl6istocdne tardif. Tous les os holocdnes
appartiennent, d I'espdce domestique bien qu'on puisse observer parmi eux les restes de
I'espdce sauvage - il s'agit du tarpan.

L'accumulation des restes des animaux sur la superficie du plancher des grottes est
li6e, principalement, avec la mort des animax et les activit6s des carnassiers et de I'homme
aprds lesquelles on peu observer sur la superficie les os des formations friables.

Tableau 2. Composition des restes osseux de la fouille I de la grotte Ignatievskaia.

Espece Horizons (profondeur. cm)
0-10 l0-20 20-30 3040 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

2 J 4 ) 6 7 8 I l 0
Lepus

tanaiticus
5

Leous so. 1 3 8 63 l 0 r 53 t 6 2 l 4 5

Marmota
bobac

5 6 J 6 2

Canis
lupus

4 2

Alopex
lagopus

J 2 2

Vulpes
luloes

I I 4 J 2 I

Ursus
spelaeus

90 l l 56 163 47 94 ) t 160 98

Martes
SD.

2

Mustela
nivalis

I I 4 I

Mustela
erminea

J 4 a
J

Putorius
SD.

I I

Grocuta
soelaea

I

Equus sp. I 2
Capreolus
capreolus

2

Rangifer
tarandus

Saiga
tatarica

Mammali
a indet.

1 8 9 l 3 4 l 205 t 7 84 83 6 l 200

Aves
indet.

I
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5 - 1 5 5-20 t0-25-- 25-55 55-90 90- I 30 I  30- l  80

Lepus
tanaiticus

I

Lepus sp l 5 106 l l 67 2 I

Marmota
bobac

4 6 J 4 I

Canis lupus I I )

Alopex
lasoous

f J I I

Vulpes
vulpes

5 I I

Ursus
soelaeus

3 l 228 3 8 7 1 5 256 26r3 t07

Martes sp.
Mustela
erminea

I

Mustela
nivalis

J I 2

Putorius sp 2

Crocuta
sDelaea

I

Equus sp. 5
Rangifer
tarandus
Bos et Bison I I

Saiga
tatarica

I

Mammalia
indet.

196 t32l t37 901 2r9 2241 l l 5

Aves indet I 4 I 2

Tableau 3. Composition des restes osseux de la fouille II de la grotte lgnatievskala.

Espdce Couches'

l a l b 2 a
J 4

LeDus tanaiticus 9 I

Leous sp. l 0 1 5 5 73
Marmota bobac I l 0 2
Alooex lasopus 2 4 29 4

Vuloes vulpes 4 J I

Ursus spelaeus 2 6 62 48

Martes sp. 2
Mustela nivalis I I l l

Putorius sp. 2
Equus sp. 2 2
Ransifer tarandus ) I

' 
5-20 cm - la couce avec les vestges des friquentations humaines.

" 10-25 cm - la couche mxte: avec les vestiges des fr6quentations et sans vestiges'
' 

la - la couche au dessus de la calcite; lb - le calcium; 2 - I'orizon des fr€quentations; 3 -

frdquentations et la couche stdrile; 4 - la couche stdrile'
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Mammalia indet. r 88 389 1675 878
Aves indet. J l l

Tableau 4. Composition des restes osseux de la fouille III de la grotte Ignatievskaia.

Espdce Couches
2 J

Lepus tanaiticus 6 J 1

Lepus timidus J

Lepus sp. 190
7

285 307

Marmota bobac223 89 l 0 l
Castor fiber I
Canis luous J I l 6 l l
Alooex lasoous 2 l l 8
Vuloes vulnes 52 l 2 l 0
Vuples corsac 6
Ursus arctos 2
Ursus spelaeus 68 47 79
Ursus sp. 5 a

J

Martes martes 2
Martes sD. 30
Gulo gulo

Mustela erminea 8 2
Mustela nivalis 2
Putorius so. 8 I
Meles meles
Grocuta spelaea 5 t2 6
Panthera spelaea J )
Mammuthus orimisenius I
Eouus so. 5 l 44 J I

Coelodonta antiouitatis t2 t 7 l 5
Cervus elaphus I
Cameolus capreolus t 7
Megalocerros gi g,anteus l

Raneifer tarandus 44 t 4 24
Bison priscus I J I 6
Saiea tatarica t2 2 J

Ovis ammon f. aries I
Mammalia indet. t34

)
594 935

Aves indet. 9 l 0 l l

Tableau 5. Composition des restes osseux de la fouille IV de la grotte Ignatievskaia.
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Espdce
Couches (profondeur, cm)

I
(0-10)

2
( r 0-50)

J

(50-90)
4-7

(90-160)
8

( 160-3 l 5)
9

(3 l5-400)
I 2 J 4 ) 6

Lepus
tanaiticus

2 6 J )

Lepus cf.
euroDaeus
Lepus sp. t79 235 94 74 l 1 4 r60
Marmota
bobac

l 0 48 68 25 48 n

Canis lupus I 34 6 l 26 43 85
Canis sp. 2
A lopex
lagoDus

) l l 30 t 2 5 8

Vulpes vulpes 9 l 9 l l ) l 2 8
Ursus arctos J

Ursus spelaeus 9 233 342 432 2990
Ursus rossicus 47
Martes sD. I 2 2 J

Gulo eulo 4
Mustela
erminea

2 J 2

Mustela nivalis t 5
Mustela sp. I 1 )
Putorins sp. I 2
Crocuta
soelaea

9 4

Panthera
soelaea

4

Lvnx lvnx I J

Mammuthus
orimisenins

I

Equus off.
latipes

42 2'l t5

Equus sp. t2 4
Coelodonta
antiquitatis

t2 t 8 t2 2 2

Cervus elaphus t 4 l 6 8 ) 4
Capreolus
canreolus

82

Alces alces 2
Rangifer
tarandus

9 27 t 7 l 5 t2 8

Bison priscus J 3 I 2
Bos et Bison I 2
Saisa tatarica I ) I I
Bos
primigenius
f.taurus

)

Capra et Ovis
(f. domestica)

2

Mammalia
indet.

912 1362 1 156 468 77t6 276

Aves indet. l 3 5 5 J 66 t 5
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Tableau 6. Composition des restes osseux de la fouille V de la grotte lgnatievskai'a.

Espdce Couches Espdce Couches

I 2 a
J I 2 J

Lepus
tanaiticus

I Meles meles )

Lepus
timidus

2 Lutra lutra I

Lepus sp. 3 8 l 4 60 Mammuthus
orimisenius

I

Marmota
bobac

J 2 l Equus uralensis 58

Castor fiber Equus sp. 5

Canis lupus l l 2 Coelodonta

Alopex
lasoous

I antiquitatis 9

Vulpes
vulpes

l l I ) Sus sp. I

Ursus arctos I Cervus elaphus )

Ursus
soelaeus

t2 27 Capreolus
caDreolus

l 0

Martes sD. I J 9 Rangifer tarandus 34 2

Mustela
erminea

4 4 Bison priscus 20

Mustela
nival is

Capra et Ovis

Mustela sp. a
L (f. domestica)

Putorius sp. 4 Mammalia indet 9 28 4 l
Aves indet l 6 l 5

Tableau T.Composition des restes osseux de la fouille I de la Seconde grotte Serpievskaiia.

Espdce Couches Espdce Couches

2 J 4 2 3 4

Lepus
tanaiticus

I 2 Crocuta
soelaea

Lepus sp. 77 176 45 Panthera
speloea

Marmota
bobac

) ) Equus sp. 2 I

Canis lupus 3 t 4 Coelodonta
antiquitatis

I

Alopex
lasoous

4

Cervus I

Vulpes
vuloes

7 23 4 Elaphus

Ursus
soelaeus

J t2 4 Alces
alces (?)
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Martes sp. 2 Rangifer
tarandus

I

Mustela
erminea

I 2 2 Saiga
tatarica

I

Mustela
nivalis

I I Mammalia
indet.

5 l t 0 l 9

Putorius sP. I Aves indet. 2 22 1

Tableau 8. Composition des restes osseux de la fouille II de la
Seconde grotte Serpievskaia.

La grotte lgnatievskaia. Parmi les os trouvds sur la superficie du plancher de la
grotte Ignatievskaia, la r6partition des restes des groupes d'espdces ddgag6s est suivante
(le poucentage est calcul6 par rapport au total des restes): les espdces fossiles dans le

secteur 1 font 3,7o , dans le secteur 2 - 4.4ah, dans le secteur 3 - 21,17o les especes

fossiles pour cette r6gion sont absents dans le secteur 1; dans le secteur 2 ils font l,lYo,

dans le secteur 3 - 4,IYo; les espdces pl6istocdnes-holocdnes dans le secteur 1 font 24,60 ,
dans le secteur 2 - 48,3oh, dans le secteur 3 - 58,5oh; les espdces holocdnes font 72,loh,

36,90 et'24,4o/o. lrs restes des formes domestiques n'ont 6t6 ddcouverts que dans le

secteur 2 - 9,l%o.
La rdpartition par secteurs des restes des reprdsentants de diff6rents groupes et des

espdces isol6s a une tendance gdndrale: d partir du secteur I jusqu'au secteur 3 on voit

augmenter la part des espdces pldistocdnes et de certaines espdces pldistocdnes-

holocdnes.
Dans le demier groupe cette tendance est surtout manifeste dans le cas du renne

(0o/o;4,0o/o;10,60/o) repr6sentant une des espdces de fond de la th6riofaune du pldistocdne

tardif. Il en est presque de m6me en ce qui concerne les espdces holocdnes et, tout d'abord,

le chevreuil (7l,2Yo;33,\Yo; 17,9Vo). Donc, I'accumulation des restes osseux au fond de la

grotte pendant I'holocdne se produisait plus lentement que dans les secteurs situ6s prds de

I'entr6e.
La prdsence des os des espdces pldistocdnes sur la superficie du plancher de la

grotte t6moigne de la brusque diminution ou de la cessation de I'accumulation des

s6diments dans ses parties intdrieures d la pdriode de la transition du pldistocdne d

I'holocdne.
Les os ont la couleur jaune claire ou brune claire, certains d'entre eux contiennent

les dendrites d'oxyde de mangandse et de fer.
Parmi les restes osseux on observe tous les 6l6ments du squelette, cependant, les

os des extr6mit6s pr6dominent. Les squelettes complets ou bien, les dl6ments des

squelettes situ6s en ordre anatomique sont absents, aussi que les d6p6ts isol6s des os.

Dans une niche de la paroi latdrale du Couloir Principal, face au Passage Bas, on a

trouvd un crdne complet du blaireau de la conservation holocdne avec la m6choire

infdrieure situee en ordre anatomique. A toute dvidence, la t6te compldte du blaireau

s'dtait trouv6e autrefois sur le plancher de la niche qui reprdsente la continuation du

plancher de la grotte. On n'a trouvd dans cette niche aucun autre os. Le tympan et

I'apophyse de la tCIte du blaireau ont 6t€ un peu endommag6s, a toute dvidence, la t€te

avait dt6 d6tach6e ir coups de dents. Certains os ddcouverts dans la grotte sont trds fort
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6crasds, l'dcrasement des autres est insignifiant. Les os les plus 6cras6s (en petits 6clats)
appartiennent au chevreuil de la Grotte d'Entrde. Les os les moins 6cras6s ont 6td
decouverts dans le secteur 3. Il est difficile d'appr6cier le r6le de I'homme dans
I'accumulation des restes osseux sur le plancher de la grotte, bien qu'il soit 6vident.

Sur le plancher de la grotte (le secteur 2) on a trouv6 les coprolithes de I'ours des
cavernes recouverts de calcite de concr6tions. Peut-6tre, ont-ils 6t6 laissds sur la superficie
par I'ours ou bien, ils se sont trouv6s sur la superficie au r6sultat des activit6s des animaux
creusant les formations friables de la grotte. Cependant, les coprolithes des formations
friables sont peu solides, ils auraient d0 €tre d6t6rior6s aprds le creusement des trous,
donc, ils ne pouvaient pas se trouver sur la superficie d I'issue de ces activit6s. C'est-d-
dire, les coprolithes se sont trouv6s sur la superficie du plancher au r6sultat de la vitalit6
des animaux et n'ont pas 6t6 recouverts de formations friables. Ce fait confirme
I'hypothese de la cessation de I'accumulation des s6diments d I'int6rieur de la grotte ir la
p6riode de la transition du pl6istocdne d I'holocdne en pennettant d'affirmer qu'une part (d
moins!) des os des espdces pl6istocdnes s'est trouvde sur la superficie au rdsultat des
activitds des animaux qui n'dtaient pas li6es avec le creusement des trous.

La fouille I. Dans le tableau 2 nous avons cit6 les donndes sur la d6finition des
restes osseux jusqu'd la profondeur de 90 m (usqu'i la couche "osseuse"). Cette couche
est commune pour les fouilles de recherche I et II, c'est pourquoi nous avons r6uni les
donn6es en les pr6sentant dans le tableau 3. Parmi les matdriaux de la fouille I on n'a
trouv6 que 2 os du chevreuil qui, ir toute dvidence, avaient 6t6 foul6s dans la couche (0- l0
cm). Les autres restes appartiennent tant6t aux espdces pl6istocdnes (le lidvre de Don, la
marmotte, I'isatis, I'ours des cavernes, I'hydne des cavernes, le saiga), tantdt - aux espdces
pldistocdnes-holocdnes. Les premiers sont trds nombreux, d partir du premier horizon, ce
qui permet d'attribuer la fin de sa formation d la p6riode de la transition du pl6istocdne d
I'holocdne. On n'a enregistr6 aucune trace de participation humaine d la formation de la
tanatoc6nose.

Lafouille 11se joint d la fouille I.
Dans les d6p6ts au-dessus du mondmilch on n'a trouvd qu'un seul os du loup. Juste

au-dessous de la couche de mondmilch on observe les formations avec les restes des
espdces pl6istocdnes - la marmotte et I'ours des cavernes (tabl. 3) ce qui permet de les
dater de la fin du pl6istocdne (et non plus tard). Les os sont jaunes et bruns, ils contiennent
les dendrites des oxydes. Les os des couches supdrieures (usqu'd 25 cm) sont fort 6crasds,
au-dessous, le degr6 de l'6crasement est moyen. Les os des grands mammifdres sont trds
peu nombreux. Dans les couches infereures on observe, principalement, les restes de I'ours
des cavernes (cf. tabl. 3) parmi lesquels il y a beaucoup d'os des oursons nouveau-n6s. Ce
fait permet d'identifier les restes comme les os des animaux pdris pendant I'hibemation - il
s'agit, en g6n6ral, des femelles avec les oursons. La participations de I'homme au
processus de I'accumulation des restes n'a pas ete ertregistree.

La fouille III. Dans cette fouille on n'a d6couvert que les restes des espdces
pl6istocdnes-holocdnes. La couleur des os oscille entre jaune et brune-claire, avec les
dendrites. L'dcrasement est trds fort. Les d6p6ts sont dat6s de la p6riode d'avant la fin du
pldistocdne. Les traces des activit6s humaines ne sont pas enregistrdes. Dans toutes les
fouilles envisagdes, I'accumulation des restes osseux dans les d6pdts se produisait aprds la
mort des ours des cavernes pendant I'hibernation et au r6sultat de la vitalitd des
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camassiers, avant tout, des isatis et des renards. Ces derniers installaient ici, de
unI'entr6e, leurs repaires dont t6moignait I'abondance des os fort 6cras6s du lidvre,

nombre consid6rable des restes de la marmotte et les os assez nombreux de bonne

conservation appartenant d I'isatis et au renard. Les restes des autres espdces sont trds peu

nombreux et fort 6cras6s. Ils ne permettent pas de caract6riser, d'une manidre compldte, la

faune des grands mammiftres existant pendant la formation de I'horizon de fr6quentation

et des autres couches. La participation de I'homme ir la formation de la tanatocdnose n'est

pas enregistr6e.
Lafouille IV.Les os des couches 1,2 et 3 sont differents d'aprds leur composition

et leur conservation (cf. tabl. 5). Dans la couche I on a identifi6 les restes des espdces

holocdnes (le lidvre blanc, le blaireau, le chevreuil, le br6bis), pl6istocdnes et pldistocdnes-

holocdnes. Le premier groupe fait 6,5%o du total des restes des espdces pl6istocdnes. On

observe les os de la conservation pleistocdne et holocdne (le premier type pr6domine). La

couleur des os oscille entre blanche et brune, beaucoup d'os contiennent les dendrites de

mangandse et de fer. Tous les os des espdces holocdnes sont de conservation holocdne. La

couche I s'est form6e aprds le m6lange des formations holocdnes et pl6istocdnes'

L'6crasement des os oscille du degr6 fort (surtout, en ce qui concerne les grands os) au

degr6 moyen.
Les restes des couches 2 et 3 appartiennent aux espdces pldistocdnes et

pl6istocdnes-holocdnes (cf. tabl. 5); tous sont de conservation pl6istocdne. La couleur

oscille entre jaune et brune, avec les dendrites. L'dcrasement des os est moyen, on observe

de grands os complets (surtout, les vertdbres). Ces deux couches appartiennent d l'6poque

du pl6istocdne tardif. On a obtenu la datation Cr+ pour la couche 2 (sur la base des os des

grands mammifdres) - 14200 + 660 (H3PX-54). L'accumulation des restes osseux
li6e, avant tout, avec la vitalit6 des carnassiers dont t6moignent certains ph6nomdnes:

disposition de la fouille dans un endroit convenable pour I'installation du repaire:

I'abondance des os du lidvre, de la marmotte, des ongulds et leur 6crasement consid6rable;

la multitude des os de bonne conservation appartenant aux carnassiers (cf. tabl. 5). Les

traces fvidentes de la participation humaine ir I'accumulation des restes osseux n'ont pas

6t6 enregistrdes.

est
la
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Espdce Grotte Igntievskaih Premidre grotte
Semievskai'a

Collectes sur la superficie Fouille IV- Foui I e V Foulle I
Secteur I Secteur 2 Secteur 3 couches 2.3 0-10 cm l0-160

cm
Couche I Couche 2

Cheval t5,4 33,9 30,7 49.2 10.6 35,7 7.7 47.9
Rhinoceros t .7 4.0 t9.4 t7,4 7.4
Cerf
colTlmun

0,6 16,2

Cerf-g6ant 0.6
Chevreuil 80.8 41.2 29.3 72.6 76.9
Elan 3.8 4.7 9.3 1 .8
Renne 4,7 I'1.3 23,0 7.9 25.1 28,2
Bison
nrimitif

2 l 8,0 4,2 2,6 r6,5

Saiga 0.4 1.4 3,0 0.9 3.0
Especes
domestiques

I  1 , 3 6,2 15,4

Tableau 9. Corrdlation des restes osseux des ongul6s, o/o.

Les restes des ongul6s des couches 2 et 3 font 165 exemplaires. Parmi ces restes
on voit prddominer les os du cheval - c'est presque la moiti6 de tous les restes osseux; les
os du rhinoc6ros laineux et du renne sont deux fois moins nombreux; en outre, on observe
les os isolds du bison, du saiga, du cert commun et du cerf-g6ant (tabl. 9). A cause de
l'6crasement des os nous n'avons pas pu identifier le genre des restes des chevaux. Les
restes du loup appartiennent e une grande sous-espdce, proche de I'espdce nominative. La
pr6sence des os du castor et du cerf commun t6moigne des conditions climatiques assez
douces d la p6riode de I'existence de cette faune. Elle est attribude au complexe
faunistique du Paldolithique tardif.

La fouille Z se situe au fond de la Grotte d'Entrde. L'horizon sup6rieur (la
profondeur est 6gale e 0 - l0 cm) a I'aspect mixte pl6istocdne-holocdne. Il contient les
restes des espdces pl6istocdnes et holocdnes (du cheweuil, de l'6lan, des formes
domestiques). Les os sont fort 6cras6s; la couleur oscille entre jaune-claire et jaune ocr6e.
Les os sont de conservation pl6istocdne et holocene. A partir de la couche 2, les restes des
espdces holocdnes sont absents, on n'observe que les os de la conservation pl6istocdne
dont la couleur oscille entre jaune et brune fonc6e. Dans les couches 2-8 (10-315 cm)
l'6crasement du matdriel est moyen. Dans la couche 9 (315-400 cm) on observe les os fort
6crases de couleur jaune ocr6e. Les restes trds peu nombreux des ongul6s de certaines
couches ne permettent pas de pr6senter le tableau du d6veloppement de la thdriofaune.
Nous avons r6uni les os des ongulds des couches2-7 (de l0 e 160 cm) en un tableau, pour
qu'on puisse les prdsenter d'une manidre plus certaine. Une grande ressemblance de la
composition des th6riocomplexes de differents horizons formant masse et le mOme type
de la conservation des os prouve que ce proc6d6 est correcte. La faune d6gag6e comprend
beaucoup d'espdces suivantes: le cheval, le renne, le rhinoc6ros laineux, le cerf commun.
En outre, on observe une part insignifiante de restes du bison primitif, du saiga (cf. tabl.9)
et d'une sous-espdce particulidre d'un grand ours. Cette faune reprdsente une des dtapes du
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complexe du Paldolithique tardif. Dans la couche 8 (de 160 e 3 15 cm) on observe trds peu

d'os qui ne sont pas envisag6s ici. Les restes nombreux du cerf commun, la prdsence du

castor t6moignent des conditions climatiques de I'existence de cette faune assez douces.

La couche 9 (de 315 a 400 cm) occupe une place d part, en ce qui conserne la composition

de la th6riofaune. C'est la seule couche qui contienne les restes du petit ours des cavernes

aussi que du petit glouton et d'une petite sous-espdce particulidre du loup. C'est la faune la

plus ancienne de toutes les th6riofaunes 6tudi6es. L'accumulation des restes osseux dans

les couches 1-7 (de 0 a 160 cm) et dans la couche 9 (de 315 e 400 cm) se produisait,

principalement, au r6sultat de la vitalit€ des carnassiers dont t6moignaient les

panicularit6s de la composition et de la conservation des os. Dans la couche 8 (de 160 d

315 cm) on observe un grand nombre d'os de I'ours des cavernes dont la plupart

appartenaient aux nouveaux - nds. Cela prouve que les animaux ont succomb6 pendant

I'hibernation. La participation de I'homme au processus de I'accumulation des os n'est pas

enregistrde.
La Premiire grotte Serpievskaib. La rdpartition des os sur la superficie du

plancher (cf. tabl. 1) se produit de la mOme manidre que dans la grotte Ignatievskaia: au

fur et d mesure qu'on avance vers le fond, on observe la diminution des restes des espdces

holocdnes et I'augmentation des espdces pl6istocdnes et pl6istocdnes-holocdnes. Les os du

premier groupe (y compris les formes domestiques) dans le secteur le plus proche font

52,4o/o; les os du second groupe - l,goh et du troisidme groupe - 45,8o/o;les os dans le

secteur moyen font36,lYo,ll,106 et 52,8oA et les os dans le secteur 6loignd - 32,00 ,4,0o
et 64.00 .I1 est ir noter qu'on n'a pas enregistr6 les restes des formes domestiques dans

deux derniers secteurs.
Dans la fouille I on a trouv6 les os compl6tant les donn6es obtenues au cours des

travaux dans la grotte Ignatievskaia (cf. tabl. 7). Tous les os de la couche I sont de type de

conservation holocdne. La plupart des restes des ongulds sont pr6sentds par les os du

chevreuil (cf. tabl. 9). Les restes des espdces pldistocdnes sont absents. Cette couche - lir

caractdrise l'6tape holocdne de l'dvolution de la thdriofaune de la r6gion.

La faune de la couche 2 est trds originale. Ce sont les restes du cheval ouralien qui

font presque la moiti6 des os des ongul6s. Les restes du renne font un quart; en outre, on

observe assez d'os du bison primitif. Les os du rhinocdros laineux sont peu nombreux (cf.

tabl. 9). Les restes du loup appartiernent i une grande forme, proche de la sous-espdce

nominative. Tous les os sont de conservation pl6istocdne. Cette faune prdsente les

caractdristiques d'une des dtapes du d6veloppement du complexe faunistique du

Pal6olithique tardif. Les restes osseux sont peu nombreux dans la couche 3; cependant, on

y observe les os du cerf commun, de la loutre et du castor ce qui t6moigne de l'existence

des diff6rences consid6rables entre cette couche et la faune de la couche2 (cf. tabl. 7)-

L'6crasement des os dans la couche 1 est moyen, dans la couche 2 - insignifiant et

dans la couche 3 - assez consid6rable. On n'a pas enreristr6 la participation humaine au

processus de I'accumulation du mat6riel osseux. Cela est li6, principalement, avec la

vitalit6 des carnassiers.
La Seconde grotte Serpievskaia. Sur la superficie de la grotte on n'a d6couvert

que les matdriaux peu nombreux (cf. tabl. 1). On observe un os (celui du loup) de

conservation pldistocdne et les autres os - de conservation holocdne. Ce sont les restes du

lidvre qui sont les plus nombreux dans la fouille I au fond de la grotte. On a ddcouvert ici
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les os isol6s des ongul6s (cf. tabl. 8). La composition des restes osseux de cette fouille - ld
et des couches sup6rieures des fouilles I-III de la grotte Ignatievskaia est fort similaire (cf.
tabl. 2-4), ce qui est li6 avec I'existence des particularit6s tafonomiques communes de
I'accumulation et d'inhumation des restes osseux au fond des grottes - il s'agit de la vitalit6
des renards et des isatis. Tous les os sont fort 6cras6s. Les restes des espdces pl6istocdnes
se situent au-dessous de la couche superficielle, i partir de la profondeur de 3 ou 4 cm.
Les os de conservation holocdne sont absents. Dans la couche 2 on a d6couvert un
fragment de dent appartenant, 6videmment, d l'6lan. C'est le seul "objet" de ce type - ld
attribuable au pl6istocdne tardif. Peut-6tre, la couche 2, se formait-elle sur une 6tape
initiale de la periode de transition du pl6istocdne d I'holocdne. Cela permet de dater toute
la masse des formations 6tudi6es de la p6riode d'avant la fin du pldistocdne. On n'a
enregistrd aucun fait t6moignant de la participation humaine d I'accumulation des restes
OSSEUX.

Nous avons d notre disposition les matdriaux qui, d regret, ne permettent pas de
restituer le tableau tout complet du d6veloppement de la th6riofaune de I'Oural du Sud d
l'6poque pl6istocdne et holocdne. Nous ne pouvons caractdriser que certaines 6tapes.

C'est le complexe avec les restes du cerf commun, du petit ours des cavernes, des
petites formes du glouton et du loup qui est le plus ancien (la grotte Ignatievskaia, la
fouille V, la couche 9). Ce complexe est attribuable d I'interstade pr6c6dent d la dernidre
peSriode de I'interglaciation mikoulinskoit (ou bien, a une des p6riode de cette
interglaciation).

Quant ir l'6tape suivante, elle est pr6sentde dans les couches 2-7 de la fouille V de
la grotte Ignatievskaia. Les restes du cheval appartiennent d une forme pareille au cheval
au sabot large, les restes du loup - a une grande sous - espdce originale. On y observe, en
outre, les restes du cerf corrrrnun, du castor, du lynx, du lidvre. Quant aux ongul6s, on y
voit plusieurs restes du cheval, du renne; asssez d'os du rhinoc6ros laineux et du cerf
commun et un peu de restes du saiga et du bison primitif. Ce complexe caract6rise la
th6riofaune d'un des interstades du pl6istocdne tardif (i toute 6vidence du dernier
interstade).

Le complexe des couches 2 et 3 de la fouille IV de la grotte lgnatievskala. d'aprds
la composition qualitative et quantitative des ongul6s, repr6sente une 6tape transitoire
entre les 6tapes pr6c6dente et suivante. Les restes du cheval sont pr6dominants: les os du
renne et du rhinoc6ros laineux sont beaucoup moins nombreux. Les os du bison. du saiga,
du cerf-g6ant et du cerf commun sont trds peu nombreux (cf. tabl. 9). A la diffdrence de
l'6tape pr6cddente, on observe ici plus de restes du cheval et beaucoup moins de restes du
cerf commun. On voit apparaitre dans la faune une grande sous-espdce de loup proche de
I'espdce nominative. A la diffdrence de l'6tape suivante (cf. plus bas + tabl. 7), on observe
ici les restes du cerf commun et du castor, assez d'os du rhinoc6ros laineux et peu de
restes du bison. A cause de l'dcrasement consid6rable, il est difficile d'identifier I'espece
du cheval. On a obtenu la date de 14200t1660 (l{3P)K-54) qui 6tait en contradiction avec
la position interm6diaire (transitoire) dE ce complexe - ld. C'est que, on voit correspondre
d I'dtape suivante presque la m6me date. On peut trouver deux explications d cette
contradiction. Premidrement, la faute de la datation de ce complexe et deuxidmenent, le
caractdre mixte des couches 2 et 3 de la fouille IV dans lesquelles il 6tait posssible de
voir, I'association des complexes contenant la thdriofaune de I'interstade et celle de la
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desnidre glaciation. Ce sont les recherches suivantes qui pourront r6soudre ce probldme;
donc, cette 6tape transitoire du d6veloppement de la th6riofane ne sera d6gag6e que sous
condition.

La dernidre 6tape du d6veloppement du th6riocomplexe faunistique du
Pal6olithique tardif est reprdsent6e par la couche 2 de la fouille I de la Premidre grotte
Serpievskaia. On n'observe pas ici les restes du cerf commun, le loup est pr6sent6 par sa
grande sous-espdce proche de I'espdce nominative. Parmi les restes des ongul6s on voit
pr6dominer les os du cheval ouralien; il y a beaucoup de restes du renne et du bison
primitif. Quant au rhinoc6ros laineux, ses restes sont peu nombreux (cf. tabl. 9).

Il est d noter que I'horizon de fr6quentations contient les restes isolds du cheval, du
renue, du saiga et du bison qui ne permettent pas de donner les caractdristiques dr la faune
des ongul6s pendant la fr6quentation de ces endroits par les hommes. A notre avis. la
faune de cette p6riode - li ressemblait bien d la faune des ongul6s de la couche 2 de la
fouille 1 de la Premidre grotte Serpievskaia (cf. tabl. 9). Sur la base des matdriaux de
I'horizon des frdquentations, on pourrait caract6riser la faune existant i l'6tape initiale des
visites de I'homme dans ces grottes. En se basant sur la composition des restes osseux de
cet horizon (cf. tabl. 2, 3), on pourrait compl6ter les caractdristiques de la faune des
ongul6s citdes ci-dessus: dans cette faune on observe encore une espdce - le saiga dont les
restes sont peu nombreux. Cette 6tape t6moigne de I'existence des conditions climatiques
trds rigoureuses.

L'6tape holocdne de l'dvolution de la th6riofaune est pr6sent6e, dans sa puret6. dans
la couche I de la fouille I de la Premidre grotte Serpievskaia. Dans tous les autres cas (les
collectes sur la superficie, la couche I de la fouille IV et la couche 1 de la fouille V de la
groffe Ignatievskaia) le complexe holocdne se combine toujours avec celui du
paldolithique tardif (cf. tabl. l, 5, 6, 9). Le trait distinctif de l'6tape holocdne du
d6veloppement de la th6riofaune consiste en prdsence des restes du chevreuil, de l'6lan, du
blaireau et des animaux domestiques qui sont absents dans le complexe du Pal6olithique
tardif.

Jusqu'aux derniers temps, on avait observ6 sur ces territoires le renne, le cerf
corrmun et le castor (Kirikov, 1966; Marvine, 1969) qui ont 6td extermin6s par I'homme.

En partant des matdriaux contenant les restes des grands mammiferes des grottes
et du Haut-Sim, nous pouvons faire les conclusions suivantes:

l) On observe les diffdrences qualitatives dans la composition des thdriofaunes
pl6istocdne et holocdne ce qui permet de dater nettement les d6p6ts de ces pdriodes - ld sur
la base des restes des grands mammiferes;

2) Les traces les plus anciennes de la pr6sence humaine dans les grottes 6tudi6es
coincident avec la dernidre 6tape du d6veloppement du th6riocomplexe faunistique du
Paldolithique tardif avec les conditions climatiques les plus rigoureuses;

3) On n'a enregistr6 aucune trace de la participation humaine au processus de
I'accumulation des restes osseux dans les grottes.
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Annexe 7
A.E.Nekrassov

LES RESTES DES POISSONS DECOUVERTS DANS LES CAVERNES ET

LES GROTTES DU HAUT.SIM

Au cours des investigations arch6ologiques et paldonthologiques des grottes et des

cavernes du Haut-Sim dans tous les gisements 6tudi6s on a ddcouvert les restes osseux des

poissons. Dans notre article nous avons essay6 d'identifier, sur leur base, la composition

des espdce des poissons du pl6istocdne et de I'holocdne. En outre, nous avons tdch6, sur la

base des restes des couches culturelles, d'envisager le r6le de la p€che dans la vie des

hommes primitifs habitant dans ces endroits-
Dans la pr6sente publication nous analysons, principalement, les donn6es sur la

grotte Ignatievskaia en les comparant (cf. tabl.) avec les donn€es obtenues dans les autres

gisements du Haut-Sim.
La fouille II. Les restes ichtyologiques n'ont dtd trouvds que dans deux couches. A

la profondeur de 0 a 5 cm on a ddcouvert 13 exemplaires dont 12 ont 6t6 identifids:

I'ombre - 10 6cailles et un vertdbre; le cabot - un vertdbre. A la profondeur de 5 i 20 cm

on a trouvd 3 ex. dont deux ont 6t6 d6termin6s: I'ombre - les 6cailles et le cabot - un

vertdbre.
Le nombre insignifiant de restes de I'ichtyofaune dans la fouille II, i notre avis,

peut 6tre expliqu6 par l'6loignement du gisement par rapport d I'entr6e dans la grotte d

grande distance. A en juger d'aprds la conservation des restes, le gisement peut Otre

atribu6 ir l'6poque pl6istocdne.
La fouille IV. Dans 5 couches on a ddcouvert 1293 restes ichtyologiques en tout.

Ils sont les plus nombreux au - dessus; dans les couches inferieures leur nombre diminue.

La stratigraphie complexe de la fouille ne nous permet pas de ddterminer l'6ge des

couches, c'est pourquoi nous n'avons pas citd ces donn6es dans la liste g6n6rale.

Dans les couches sup6rieures on a trouv6 381 ex. des restes des poissons dont 27

n'ont pas 6t6 identifi6s d cause de leur mauvaise conservation. On a identific 353 restes.

Les restes appartenant i I'ombre (281 ex.) se sont r6partis de manidre suivante: 3l

vertdbres, 242 ecallles, 3 dents, 3 os operculaires et 2 os suspenseurs.
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Parmi les restes de la franche-barbotte (7 ex.) on compte un os coxal, 4 vertdbres,
un cleutrum, un os carr6; parmi les restes de la perche - 3 dcailles; parmi les cyrinidds - un
os vert6bral. Les os de la lotte sont au nombre de 52:2 otolithes, 3l vertdbres, 3
cleutrums, 3 os carr6s, un vomer, 3 os mandibulaires, 2 os suspenseurs, on os maxillaire,
un os intermaxillaire, 5 os prdoperculaires; les os de la truite de ruisseau - au nombre de 9:
un os mandibulaire et 8 vertdbres.

A la profondeur de 0 d 10 cm. (la couche l) on a d6couvert le plus granc nombre
des restes ichtyologiques. On a trouv6 891 exemplaires dont 854 6taient ddterminds. 703
ex. appartiennent d I'ombre: 4 os dentaux, 7 os suspenseurs, 7 os coxaux, 2 os
operculaires, 87 vertdbres, 596 dcailles; 35 exemplaires - au cabot: 11 cleutrums, 14
vertdbres, 7 os dentaux, 2 vomers, un os principal; 32 ex. - d la franche-barbotte: 8
vertdbres, 7 cleutrums, 3 os operculaires, 5 os dentaux, 4 os carr6s, 5 os coxaux; 4 6cailles
appartiennent d la perche; 7 os appartiennent au vairon: 3 cleutrums et 4 os carrds; 51 os -
d la lotte: 7 cleutrums, un os dental,5 os operculaires,38 vertdbres; 18 vertdbres
appartiennent d la truite de ruisseau.

A la profondeur de 10 d 30 cm (la couche 2) on a trouv6 16 restes appartenant d
I'ombre: ce sont l5 dcailles et un vertdbre.
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A |a profondeur de 30 i 50 cm (la couche 3) on a trouv6 5 restes (les dcailles)
appartenant aussi d ombre.

Donc, dans la fouille IV du gisement de la grotte Ignatievskaia on a d6couvert 6
familles de poissons. Les os les plus r6pandus sont: le cleutrum, I'os dental, I'opercule, I'os
carr6. A en juger d'aprds la m6me couleur des restes osseux, d'aprds leur conservation et la
composition des espdces de poissons pareille, on peut supposer que les couches 1-4 de la
fouille IV appartiennent d la m0me p6riode.

La fouille V. On a ddcouvert 97 restes en tout dont 57 6taient d6terminds. Ces
restes appartiennent i 3 espdces de poissons. A la profoneur de 0 d 10 cm on a trouv6 9
restes dont 7 6taient d6temin6s: i I'ombre on a attribu6 3 vertdbres et 3 dcailles; ir la
franche - barbotte - I vertdbre.

A la profondeur de 50 i 60 cm on a d6couvert 6 restes dont 2 6taient d6terminds
cofilme les 6cailles de I'ombre.

A la profondeur de 60 d70 cm on a trouv6 un vertdbre et une opercule de I'ombre;
d la profondeur de 90 cm - 3 vertdbres de I'ombre; d la profondeur de (30 a 140 cm - deux
vertdbres ind6termin6s; d la profondeur de 140 cm d 150 cm - un vertdbre de I'ombre.

A la profondeur de 160 iL I75 cm on a d6couvert 9 restes dont 7 vertdbres et une
6caille appartenaient d I'ombre et un vertdbre - d la lotte. A la profoneur de 175-195 cm on
a recueilli 8 restes dont on n'a d6termin6 qu'un vertdbre de I'ombre.

A la profondeur de 195 il2l5 cm on a relev6 4 restes: un vertdbre et 3 dcailles de
I'ombre.

A la profondeur de 215 d 235 cm on a d6couvert 8 restes: un vertdbre et 4 6cailles
de I'ombre; 2 vertdbres de la lotte; un vertdbre de la franche-barbotte.

A la profondeur de 235 i1255 cmon a trouv6 9 restes dont 4 ont 6t6 d6termin6s: il

s'agit de 3 vertdbres et d'une 6caille de I'ombre.
A la profondeur de 275 d295 on a trouv6 2l restes dont 16 ont 6td d6termin6s: il

s'agit de 11 6cailles et de 5 vertdbres de I'ombre. A la profondeur de 400 cm on a relevd 5

restes: 3 6cailles et 2 vertdbres de I'ombre.
Le mat6riel ichtyologique est r6pani r6gulidrement sur toute la profondeur de la

fouille (4 m). Le plus souvent, on rencontre les vertdbres et les 6cailles. La conservation

des restes inhtyologiques est trds mauvaise. D'aprds les restes conserv6s on a identifid 3

espdces: I'ombre, le chabot de rividre et la lotte. Dans toutes les grottes et les cavernes du

Haut-Sim on a d6couvert 3960 restes ichtyologiques dont 3151 appartenaient aux

formations holocdnes et 809 - aux formations pl6istocdnes. Aprds I'identification des os on

a attribu6 10 exemplaires ir I'holocdne et 6 ex. - au pl6istocdne.
En comparant I'ichtyofaune de diftrentes p6riodes d'aprds sa composition des

espdces, nous avons remarqu6 qu'elle avait 6t6 plus vari6e d la pdriode holocdne. On voit y

apparaitre les espdces qui n'existaient pas au pl6istocdne tardif (le brochet, la perche, I'ide,

la lruite des ruisseaux). Notre 6tat des connaissances actuel ne permet pas d'expliquer bien

ce phdnomdne. Cette diftrence peut 6tre engendr6e par deux causes. Premidrement. il

s'agit de la mauvaise conservation des os des poissons et des petites dimensions de

certaines espdces (du goujon, du vairon). On rencontre, le plus souvent, les os de I'ombre

et du cabot ce qui t6moigne de leur bonne conservation et de la pr6dominance de ces

espdces parmi I'ichtyofaune de toutes les p6riodes.
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Deuxidmement, la composition des espdces de poissons ddpend des particularitds
6cologiques et celles du paysage de la r6gion d travers laquelle coule la rividre (Nikolski,
1974). C'est- d-dire, la truite est r6pandu dans la partie de montagne; le goujon, I'ombre, le
chabot de rividre, la franche-barbotte habitent, principalement, dans la partie de la riviere
situde au pied des montagnes; le brochet, I'ide et la perche - dans la partie de plaine, bien
que les frontidres d'habitation distinctes soient absentes. Le secteur riverain de Sim que
nous avons 6tudi6 peut 6tre consid6r6 corlme le secteur situ6 au pied des montagnes.
Cela peut expliquer la prddominance dans les restes ichtyologiques des os de I'ombre, de
la franche-barbotte et du cabot. En g6n6ral, la composition des espdces de poissons au
cours de la p6riode dtudi6e est assez stable. Les m6mes conclusions ont 6t6 faites d propos
de I'ichtyofaune quaternaire de I'Europe Orientale (L6b6dev, 1960). L'accumulation des
restes ichtyologiques est, d toute 6vidence, li6e avec la vitalit6 des carnassiers ou des
oiseaux rapaces. Il est d noter, cependant, que les os des poissons gisaient dans les
couches culturelles des fouilles arch6ologiques avec la cdramique et les charbons de bois.
Dans le gisement Sim III dans les couches I et 2, on a trouv6 les vertdbres br0l6s de la
truite des ruisseaux et des cyprinid6s (4 ex.), aussi qu'une pidce faite en os pr6maxillaire
de l'6lan ressemblant d un grand hamegon. Ces objets peu nombreux ne peuvent pas
t6moigner du r6le trds important de la p6che parmi les activitds des hommes qui habitaient
dans ces r6gions. A toute dvidence, les niches des gisements 6tudi6s ont 6t6 utilis6es pour
la nidification des oiseaux Sar exemple, les grands ducs) qu'on pouvait voir actuellement
dans ces endroits sur les roches le long de la rividre, assez souvent.

Les restes ichtyologiques de Sim IV ont 6t6 trouv6s au fond de la grotte, i 50 m de
I'entrde, dans une impasse. Cette grotte aurait pu repr6sent6 le terrier temporaire de la
loutre. Les terriers temporaires pareils sont d6crits dans certains ouwages (Gueptner,
Naoumov, Yourquenson et al., 1967, p.869-882). Dans la grotte Sim [V, outre les restes
ichtyologiques, on a d6couvert les dents des petits rongeurs, les os des chauves-souris,
beaucoup de restes des amphibies. Cependant, ce sont les restes ichtyologiques qui 6taient
les plus nombreux. Tous ces animaux font partie de la ration de la loutre (ibid.).
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Annexe 8

N.K. Panova, G.V.Bikova

LES CARACTERISTIQUES PALYNOLOGIQUES DES DEPOTS DE LA

GROTTE IGNATIEVSKAIA

Pour interpriter correctement les rdsultats de I'analyse cryptogamo-palynologique,
il est n6cessaire de savoir toutes les particularitds de la cr6ation des spectres cryptogamo-
palynologiques des formations 6tudi6es, leur corrdlation avec la composition de la

v6g6tation produisant le pollen. On n'observe jamais I'affaissement direct du pollen dans

les grottes, d toute 6vidence, il y est introduit, principalement, par les courants d'air, aussi
que par les hommes et les animaux. Chaque type de pollen peut etre transport6 par le

courant d'air aux differentes distances, c'est pourquoi, au fur et ir mesure qu'on s'dloigne de

I'entr6e dans la grotte, on observe le changement de la composition des spectres
palynologiques. Pour relever la corr6lation entre la composition de la vdg6tation

contemporaine et le spectre cryptogamo-palynologique subrdcent, on a choisi les

6chantillons du sol superficiel de diffdrents endroits de la grotte lgnatievskaia. Les

r6sultats de I'analyse cryptogamo-palynologique de ces 6chantillons sont citds dans le

tableau l.
Actuellement, dans les contr6es de la grotte Ignatievskaia et de deux grottes

Serpievskaia situ6es dans la m6me r6gion, on observe les for€ts de pins et de bouleaux

altemant avec les secteurs des forOts conifEres et des fordts d larges feuilles (tilleul-ch6ne -

6picda-sapin) (Gortchakovski, Gribova, Issatchenko et al.o 1975)-
Les spectres cryptogamo-palynologiques de tous les 6chantillons superficiels

6tudi6s de la grotte Ignatievskaia t6moignent de la pr6dominance du pollen des arbres.

C'est le spectre d'un dchantillon superficiel pris tout prds de I'entree dans la grotte qui est

le plus proche de la composition contemporaine de la v6g6tation. On voit y pr6dominer le

pollen du pin, puis - le pollen du bouleau; le pollen du sapin, de l'6pic6a, de I'aune sont

moins nombreux; quant aux arbres i larges feuilles (le tilleul, le ch6ne, l'6rable, le

noisetier) on n'y observe que trds peu de pollen. Dans un dchantillon pris dans la fouille V

on voit aussi prddominer le pollen du pin. An fur et i mesure qu'on s'dloigne de I'entrde,

on observe diminuer la quantitd de ce type de pollen et augmenter la quantitd du pollen du

bouleau, de I'aune et du tilleul. Le pollen du sapin et de l'6pic6a devient aussi moins

nombreux. Ce dernier ph6nomdne peut €tre facilement expliqu6 puisque ce pollen n'est

pas l6ger et ne peut pas €tre transportd loin par les courants d'air. Le pollen de I'aune et du

bouleau est volant. Cependant, le pollen du pin peut 6tre aussi trds bien transport6. Aprds

avoir 6tudi6 les d6p6ts des grottes de la Caucasie sur la base de la mdthode palynologique,

G.M. Levkovskala (1980)0 a mentionnd le fait suivant: au fur et d mesure qu'on s'6loigne

de I'entr6e, on voit augmenter la quantite du pollen de pin dans les spectres cryptogamo-

palynologiques. Quant d nos recherches, ce phdnomdne n'y a pas 6t6 enregistr6. Il existe

encore un fait qui pose le probldme - il s'agit de I'augmentation de la quantite du pollen de

tilleul au fond de la grotte. Cela nous semble extraordinaire, puisque le pollen des espdces

d larges feuilles ne peut pas Otre transportd loin (Fedorova, 1952). Evidemment, les

variations relev6es des spectres cryptogamo-palynologiques sont li6es non seulement aux

diff6rentes distances i partir de I'entr6e, mais aussi d l'6ventualit6 du m€lange des

formations contemporaines avec formations plus anciennes (holocdnes) dans les couches

superficielles au rdsultat de I'accumulation des ddp6ts peu intense.

r55



R6sultats de I'analyse cryptogamo-palynologique des 6hantillons de la fouille II et
des 6chantillons de la superlicie du plancher de Ia grotte Ignatievskaia

Composition du
pollen et des spores

Quantit6 des grains de pollen et des spores dans les dchantillons

Sur la superficie Dans la fouil le II
(profondeur. cm)

Prds
de I'entrde

Prds de la
fouille V

Au milieu
du couloir
Princioal

Prds des
fouilles I et II

3-5 l 0 l 5

Pollen des arbre et
des buissons

3sol57 t76t78 83/42 250/62 t0/4 l /0,3 5/2

Pinus t95156 130/74 22/27 26lto
Picea t3/4 t0/6 2/2 3t2
Abies tzl3 l/0.5
Betula l 09/3 I t9 / l l 30t36 145/58 8 I 2

Salix l / l 2 J

Alnus t6t5 8/4 t0 / t2 s0/20
Corvlus 2/0,6 4/2 2t2
Ti l ia 2/0.6 311.5 t t /3 26/10
Ouercus 2/0.6 r/0,5 s/6
Acer t/0,3
Pollen des herbe et
des petits buissons

232 24/ t l 77t39 t32/33 170/68 35090 195/81

Asteracae J J 5 8 l 3 t26/70 t5t4 t24/64

Arrwmisia 6 l 4 8 4 8 2 l 0

Chenooodiaceae 9 I
,|

z J

Carvoohvllaceae I I I
Poaceae 8 i

z 5 4 l 2 4 l 6

Cyperaceae l 0 3 2 20 l 0 38
Ericaceae I I I 2

Varia 109 l 0 46 t06 J 3 1 5 4

Spores 33/5 25/ t l 40/20 I 8/5 70128 l/0.3 40n7
Polvpodiaceae 32 2 l 38 l 6 64 I 32
Sphagnum J 2 2 6 8

Total: 6 1 5 225 200 400 250 352 240

Dans tous les 6chantillons on observe assez de pollen des herbes,
spores des fougdres et de la mousse.

ya ld l es

Donc, i notre avis, I'analyse cryptogamo-palynologique des d6p6ts de grottes peut
€tre utilisde dans tous les secteurs 6tudi6s pour la caract6ristique de la vdg6tation.
Cependant, il faut prendre en considdration le fait suivant: au fur et i mesure qu'on
s'dloigne de I'entrde, on peut observer I'augmentation de la quantit6 relative du pollen plus
fin dans les spectres et la diminution de la quantitd du pollen plus gros (c'est- d-dire,
moins volant). En outre, les spectres cryptogamo-palynologiques dans les secteurs de la
grotte les plus 6loign6s de I'entrde reprdsentent le tableau moins complet de la v6g6tation
des alentours.

On a fait I'analyse cryptogamo-palynologique des 6chantillons de la couche
culturelle de la fouille II de la grotte lgnatievskaia. Ces dchantillons ont 6td pris d la

' 
Le premier chiffre ddsigne la quantitd, le deuxidme chiffre - le pourcentage.
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profondeur de 3-5, de 10 et de 15 cm. Ils contiennent beaucoup de restes v6g6tatr.v

charbonnds t6moignant du s6jour dans cet endroit des hommes primitifs. Le pollen est peu

nombreux; il est tout de mauvaise conservation: 6cras6, aplati, souvent-min6ralisd, avec la

superficie effac6e. D'aprds certains indices caractdristiques du pollen, on a pu identifier la

plupart des familles ou des genres de la v6g6tation. Cependant, il reste une partie de

v6g6tation ind6terminable. Les r6sultats de cette analyse sont prdsent6s dans le tableau 1.
Les 6chantillons ont les spectres palynologiques du m6me type. Tout le pollen

identifi6, except6 les grains isol6s du bouleau et du saule, appartient aux herbac6es; plus

de moiti6 de pollen appartient aux ast6rac6es, en particulier, d I'absinthe. On peut y

observer les pollens des autres familles des herbes diverses. Le pollen du carex et des
gramin6es est assez nombreux. Les gramin6es, d cause de la reproduction v6gdtative, sont,

habituellement, repr6sent6es dans les spectres palynologiques trds improponionnellement.
Elles y sont peu nombreuses bien qu'en effet, elles forment une partie consid6rable de la

v6g6tation (Malguina, l97l; Azikova, 1978).
Les analyses palynologiques t6moignent de la pr6dominance des espdces de

steppe; d en juger d'aprds les composants principaux des spectres, ce sont les associations

de carex, de gramin6es, d'herbes diverses.
Les spectres palynologiques relev6s ne permettent pas de parler de la vdg6tation

des for6ts. On a d6couvert les grains de bouleau isolds appartenant, plut6t, aux buissons
qui auraient poussd (aussi que les saules) dans les d6pressions plus humides et plus froides

du relief.
Il est d remarquer que la fouille II se situe au fond de la groue (environ 150 m de

I'entr6e); donc, les spectres palynologiques relev6s ici ne peuvent pas prdsenter toute la

v6g6tation existant aux alentours. Il est presque improbable que les pollens du sapin, de

l'6pic6a et de certains autres arbres y aient 6t6 introduits de I'ext6rieur. Cependant,

I'absence compldte non seulement du pollen de ces espdces, mais aussi du pollen du pin

fait penser que la vdg6tation forestidre a 6t6 fort d6prim6e d la pdriode de la formation des

s6diments 6tudi6s d'autant plus qu'on observe les pollens du pin et m6me du sapin dans un

dchantillon superficiel pris d c6t6 de cette fouille (bien que ce soit le pollen du bouleau qui

pr6domine). La prddominance de la v6g6tation de steppe avec les dlements des paysages

p6riglaciaux d I'Oural du Sud correspond aux conditions climatiques froides et sdches. La

mauvaise conservation du pollen est aussi propre aux p6riodes froides du pl6istocdne et

t6moigne des conditions de son inhumation peu favorables.
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Composition
du pollen et
des spores

Quantitd des grains de pollen et de spores dans

0 , 1 0,3 0,4 0,5 0,6 0-7 0.8 0.95 l . l 5 1.3
Pollen des
arbres et des
buissons

9t2- 9t4 30/l I t5/7 28l l 401t2 t7/8 20/8 3/1 ,5

Pinus 4 9 2 t4 32 l 0 2
Picea 2 l 7 a

J 9 4 l 0 2
Abies 2 4
Larix I
Betula 6 z 5 2 2 I 6
Salix 9
Alnus I 2 2
Ulmus
Ti l ia I
Ouercus
Pollen des
herbes et des
buissons

406t97 246/96 2400/88 200/93 230/89 287/88 174 200/92 237192 202/98

Asteraceae 5 l 38 50 7 l 60 50 J J 30 ) 4 l
Artemisia t 9 2 4 28 J ) J ) 6
Chenopodi-
aceae

I 2

Caryophyl-
laceae

J I

Poaceae 5 8 4 6 9 3 4 8
Cyperacea 4 8 6 4 6 2 2
Polvsonaceae 2 2 4 9 4 l 5 4
Varia 336 20s t66 87 1 5 3 207 l 3 l 157 204 t47
Spores ) i  I 2t l l /0.s I/0.4 I
Total: 4 1 8 257 27'l 2t6 259 J Z t 175 2 1 7 2s8 206

R6sultats de I'analyse cryptogamo-palynologique des d6pdts de la fouille V de la grotte Ignatievskaia

Le  p rem ie r  ch i f f r e  d6s igne  1a  quan t i t d ,  l e  deux idme  ch i f f r e  -  1e  pou rcen tage .
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les dchantillons decouverts i la pofondeur ...(m)

l i
l . a t \ 1 . 6 1 .8 2,0 2.2 2,4 2,8 3.0 ? 5 4.0

t0t6 2t1 5 t4 l0/0,5 3/1 4/2 t7 /5 t8l6 l5l8 34t63 23t20

6 + 3 6 6 I

2 3 I 2 I

J I 2 2 8 4 5 t 6 8
l 3

l 5 I
8

2
t42t93 t73199 I t 8/95 195/90 247199 180/98 29st94 264/93 t67 t9l 22/37,5 92t79

l 5 l l l 9 50 160 88 100 t12 4 I l 3

I I J l 6 I 7
I J I

I I I

3 5 l 5 22 t 4 l l 6 28 l 8 6 I l 3

6 T 8 J l 4 l 5 J I
2 2 5 3 25 2 8

84 1 3 8 66 127 67 83 124 95 1 5 0 t 9 47
I l 0 J J I

1 5 3 175 t24 215 250 184 3 1 5 285 183 56 1 1 6



La date Cr+ obtenue pour le mat6riel osseux de cette couche-ld (14038+490 -

I,I3M3X-366) d6signe l'6ge des s6diments 6tudi6s attribuable d la glaciation tardive, ou
plutdt, au Drias ancien (Drr). Les rdsultats que nous avons obtenus peuvent 6tre compards

aux donndes de I'analyse cryptogamo-palynologique des d6pdts de la glaciation, tardive de
la Bachkirie pr6ouralienne (Nemkova,1976,1978) ce qui t6moigne de la domination des
steppes froides et des steppes-for6ts avec les 6l6ments des paysages pdriglaciaux. Parmi la
v6g6tation des steppes on observe le carex, les gramin6es, les absinthes, les herbes
diverses avec beaucoup de compos6es . La vegetation forestidre des p6riodes froides de la
glaciation tardive (Drr-:) de la rdgion prdouralienne sud est repr6sent6e par les groupes

rar6fi6s de bouleaux et de pins avec un peu d'6pic6a et de sapin.
D'aprds N.Panova (1982), la v6g6tation de la partie centrale des montagnes de

I'Oural du sud avait des traits p6riglaciaux m€me au Drias tardif (Dr3): on voyait
pr6dominer les associations de steppe et de toundra (les buissons); de rares c6noses

forestidres comprenaient, principalement, les 6pic6a et les sapins.
Evidemment, les for6ts d'6pic6a clairsemdes avaient exist6 dans les montagnes de

I'Oural du Sud aux p6riodes plus anciennes de la glaciation tardive aussi que pendant toute
l'6poque valdaiskai'a. Cependant, puisque le pollen de l'6picea est trds mal conservd au

cours de la fossilisation, surtout-dans les conditions a6robies, on I'observe trds rarement

dans les sddiments min6raux continentaux. En outre, il ne peut pas €tre transport6 aux
longues distances (Diliss, 1948).

C'est pourquoi, on n'a pas relev6 le pollen de l'6picda dans les d6p6ts de grotte

6tudi6s.
Le pollen et les spores sont absents dans les dchantillons des couches sous-jacentes

de la fouille II.
L'analyse cryptogamo-palynologique des formations de la fouille V (tabl. 2)

montre que sur toute l'6tendue de la coupe profonde de 10 cm d 3 cm on observe la
pr6dominance absolue du pollen des herbacdes dans les spectres; le pollen des arbres fait
de 1 d l2oh. Dans le groupe d'herbes et de buissons on voit prddominer le pollen des
ast6rac6es, parfois - celui de I'oeillet, du sarrasin, du gdranium, de la carddre et des autres
familles des herbes diverses; on observe assez de pollen des gramindes; quant 2r celui du
carex, de I'absinthe et de I'ans6rine, il est peu nombreux. De temps en temps, on observe le
pollen des plantes aquatiques (la canne-de-jonc) et rud6rales. A la profondeur de 0.5 m on
a enregistrd un grain de pollen de I'euphddre. Les spores des fougdres sont peu

nombreuses; elles ne sont pas pr6sent6es dans tous les 6chantillons. Les spores de la pr6le

et du lycopode sont encore moins nombreuses. Les arbres sont prdsent6s, principalement,
par le pollen du pin et du bouleau (y compris le bouleau chetif et le bouleau nain), du
sapin, plus rarement - par le pollen de l'6pic6a, du cddre sib6rien, du meldze, de I'aune.
Dans les 6chantillons des couches 3-5 (d la profondeur de 40 e 115 cm) on observe
beaucoup plus de pollen, des espdces conifdres foncdes m6sophiles (du sapin et du pin). A
la profondeur de 60 cm on a trouv6 un grain de pollen du tilleul.

Le spectre palynologique d'un 6chantillon de la couche 9 (d la profondeur de 3,5
m) se diffdrencie de tous les autres spectres. On y observe une grande quantitd de pollen

des plantes appartenant aux ombellac6es (d 6vidence, dans cet dchantillon se trouve une
anthdre toute entidre). La quantitd du pollen des autres herbac6es est trds insignifiante:
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dans 6 6chantillons on n'a ddcouvert que 21 grains de pollen. Le pollen des arbres €tun
peu plus nombreux (35 grains); on observe ici le pollen de I'orme, du ch6ne et un grain de
pollen du noisetier (Juglans). Le pollen du noisetier a ete aussi d6couvert d la profondeur
de 2 et de 3 m. A toute dvidence, il a 6t6 restratifid, malgrd sa bonne conservation.

Les spectres de pollen d6couverts i la profondeur de 3 et 4 m ressemblent d ceux
des couches sus-jacentes bien qu'ils soient moins nombreux (les dchantillons ne sont pas
trop satur6s de pollen).

A en juger d'aprds les r6sultats de I'analyse cryptogamo-palynologique, au cours de
la formation des d6p6ts de la fouille V dans la r6gion 6tudi6e pr6dominait la v6g6tation de
pr6 et de steppe (principalement, les gramindes et les herbes diverses). La prdsence
permanente du pollen des arbres (bien que ce pollen soit peu nombreux) t6moigne de
I'existence des "ilots" forestiers comprenant les espdces coniftres fonc6es, aussi que les
arbres d larges feuilles: le tilleul, le ch6ne.

Dans les spectres palynologiques on observe une grande quantit6 de pollen des
ast6rac6es dont plusieurs espdces sont adventices. Cela peut Otre li6 avec la propagation de
ces plantes d proximit6 de la grotte au rdsultat du s6jour dans ces endroits des hommes
primitifs et de la perturbation de la v6g6tation naturelle.

L'existence de la v6g6tation de for6t-steppe avec les m6ldzes et les bouleaux
(Betula nana et Betula humilis) sur le territoire de la pente ouest des Monts Oural sud otr
I'on voit actuellement pousser les for€ts ir larges feuilles et celles ir larges feuilles et
coniferes est li6e, sans doute, avec le climat continental sec, et plus froid par rapport au
climat contemporain. Les conditions climatiques les plus froides sont reprdsent6es par les
spectres cryptogamo-palynologiques de la couche I (la profondeur de 20 cm) et de la
partie supdrieure de la couche 8 (la profondeur de 1,5 d 1,6 m). Les arbres sont prdsentds
ici seulement par le pollen du pin, du bouleau (y compris le bouleau nain et le bouleau
ch6tif) et du m6ldze. La pr6sence du pollen de l'6pic6a et du tilleul dans les spectres de la
couche 3 (la profondeur de 60 i 95 cm) t6moigne de I'existence du climat plus chaud au
cours de I'accumulation de ces s6diments.

Le caractdre anomal du spectre cryptogamo-palynologique ir la profondeur de 3.5
m ne permet pas de juger de la vdg6tation de cette pdriode - ld. Cependant, on y observe
plus de pollen des arbres que dans les autres 6chantillons, aussi que le pollen de I'orme et
du ch6ne ce qui fait penser que I'accumulation des s6diments d cette profondeur se
produisait dans les conditions climatiques plus chaudes que tout le reste de la fouille V.

L'analyse radiocarbone du mat6riel osseux pris d la profondeur de 60-80
(n3PX-59) et d la profondeur de 175-195 cm (I43PX-21) a ddtermin6 I'dge
formations qui fait plus de 27500 ars.

A en juger d'aprds les r6sultats de I'analyse cryptogamo-palynologique qui
repr6sentent les conditions climatiques continentales froides et d'aprds l'6ge absolu
sup6rieur d27000 ans, les d6p6ts ddcouverts d la profondeur de 1 d 3 m pourraient €tre
attribu6s d la premidre moiti6 de l'6poque valdaiskaia - d la p6riode Khanmeiski froide.
Compte tenu des r6sultats des m6mes analyses des couches d la profondeur de 60 cm d I
m et de leur situation dans la coupe, elles se rapportent, dvidemment, d I'interstade
Karguinski chaud.

Les formations situ6es d la profondeur de 20 cm, d'aprds lgur spectre cryptogamo-
palynologique compos6 par le pollen des herbes (97%) et celui des arbres (seulement 2olo)
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- du bouleau et du pin, peuvent 6tre rapprochdes de la couche culturelle de la fouille II et
se rapportent, 6videmment, d la fin du stade polairo-ouralien (Kalininskai'a) de l'6poque
valdaiskaia - il s'agit du d6but de la glaciation tardive. Quant d I'dge des s6diments
disposds entre les blocs de la couche 9 (d la profondeur de 3,5 m), il est difficile d'en juger

sur la base des donn6es cryptogamo-palynologiques puisque le mat6riel est insuffisant.
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Annexe 9

S.G. Chiyatov

L'IDENTIFICATION DES CHARBONS DE BOIS DE LA GROTTE
IGNATIEVSKAiA

Les collectes des charbons de bois ont 6t6 r6alisdes en 1982, ir la profondeur de 2 d
15 cm. Ces charbons de bois repr6sentent de petits morceaux dont les dimensions
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comptent, en moyenne, 0,5x1,0x1,0 cm; le plus grand morceau est 6gal d 1,5x1,5x2,0 cm.
On en compte 26 exemplaires en tout.

Sur la base des indices anatomiques (la pr6sence des trachdides et des vaisseaux et
leur forme; la pr6sence des canaux de r6sine etc.) on a identifi6, sur les coupes
transversales, les espdces des arbres repr6sent6s par les charbons de bois. Le plus grand
nombre de charbons de bois appartient au pin (23 ex.); 3 exemplaires appartiennent d
I'aune. Il est impossible de d6terminer I'espdce de I'aune, d'autant plus que dans la rdgion
de la grotte Ignatievskaia on observe actuellement deux espdces de I'aune-noir et gris.

Sur la plupart des morceaux du charbon de bois on peut distinguer nettement les
anneaux annuels de I'accroissement du bois, parfois, sur certains 6chantillons, leur nombre
atteint 20-30. Les anneaux annuels sont trds minces; chez la plupart des morceaux des
charbons de bois leur largeur est 6gale d moins de I mm. En outre, les anneaux de
I'accroissement du bois ont la courbure et I'excentricit6 bien caract6ristiques ce qui
t6moigne de I'apparition des charbons de bois au cours de la combustion des branches
minces dont le diamdtre est 6gal a 4-8 cm. Evidemment, on a utilis6 pour ces buts les
branches du pin et les troncs 6troits ou bien, les racines de I'aune.

La largeur des anneaux annuels est diff6rente pour chaque annde. Parfois, un
anneau annuel est 2 on 3 fois plus 6pais que I'anneau voisin. Cela t6moigne des
oscillations consid6rables de I'humidit6 du milieu environnant au cours de la formation du
bois.

Annexe 10

T.A.Tchikicheva

LES RESTES ANTROPOLOGIQUES DE LA GROTTE IGNATIEVSKAIA

Le Passage Bas. Dans cet endroit on a ddcouvert un crdne de I'enfant de 6 ou 7
ans. C'est le fragment de la partie faciale qui est conserv6: le maxillaire avec les dents
mais sans apophyse frontale droite; les deux zygomas et le secteur droit de I'os frontal
repr6sentant un fragment de I'esquille et la partie au-dessus de I'oeil. On observe le stade
du remplacement des quenottes par les molaires; les deux Ml sont en train d'apparaitre (le
stade de dentition). Les os du secteur cdphalique sont fort ddt6rior6s, evidemment, par les
gouttes d'eau (aprds la mort de I'individu): ils se fendent, s'exfolient et sont trds fort
deformds. Ce sont I'occipital conserv6 dont la partie gauche de la base est absente. les
temporaux gauche et droit avec les esquilles d6t6rior6es et les fragments des pari6taux qui
sont atteints par les phdnomdnes indiquds. Le crdne a une particularitd - il s'agit de
I'oblit6ration initiale de la suture lambdoide et de I'oblitdration compldte de la suture
pari6to-mamelliforme ce qui aurait pu amener ensuite (dans le cas de la croissance du
crdne) d sa ddformation.

A I'int6rieur du crdne on a ddcouvert, en outre, deux fragments des diaphyses des
os longs difficiles d d6terminer. Un des fragments a les traces de d6t6rioration. Les
fragments auraient pu appartenir d un adulte.
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La fouille IVr l'horizon I (la couche sup6rieure)r le secteur B/l

Dans cet horizon on a trouv6:
1. Les fragments menus du crdne d'enfant. Ddcouverts i cdt€ du crdne d6crit ci-

dessus, ils auraient pu appartenir d lui.
2. Le tiers distal du p6ron6 droit d'un adulte.
3.La t0te du radius d'un adulte.
4. Le premier pr6molaire droit supdrieur d'un jeune individu.
5. La phalange distale de la main et la phalange distale du pied d'un individu

adulte.
6. Le tiers distal du radius droit d'un homme (i en juger d'aprds les dimensions et

le relief).
7. Le fragment du maxillaire d'un adulte. Les dents sont fort gdtdes, on voit mdme

les grands secteurs de dentine. Avant la mort de I'individu, toutes les dents ont 6t6
intactes. Le fragment d6couvert n'a qu'une apophyse alvdolaire. Les apophyses frontale et
zygomatique sont absentes; sur la place de la racine de I'apophyse zygomatique droite on
observe une trace de la hache. On croirait que le fragment du maxillaire a 6t6 ddtache du
crdne d coup de hache.

Annexe 11

A.F.Chorine

LES MATnnr.q,UX ARCHEOLOGIQUES DE LA PERTODE RECENTE
(L'AGE DE BRONZE -Ltr. MOYEN AGE) OECOUVERTS DANS LA GROTTE

IGNATIEVSKAiA

Le complexe c6ramique de la grotte Ignatievskai'a comprend les objets
c6ramiques de 5 types: tcherkaskoulsko-m6jovski, gafouriyski, kouchnarenkovski,
silvinski et russe (rousski).

On compte 481 fragments en tout, dont la plupart ont 6td ddcouverts dans le
Passage Bas ( 1 63 ex.) et sur la pente prds de I'entr6e ( I 03 ex.).

Parmi les tessons c6ramiques trouvds dans le Passage Bas, on compte 2l goulots. 9
fonds, 6 parois ornementdes et I27 parois sans omement. Il existe un seul grand fragment
de la partie sup6rieure du rdcipient qui puisse 6tre attribu6 d la culture silvinskaia du
Moyen Age; les autres goulots, les parois ornement6es et les fonds se rapportent ir la
culture m6jovskaia de l'6ge de bronze tardif. On voit se rejoindre ir ce complexe un goulot
du type tcherkaskoulski tardif.

Parmi les objets c6ramiques d6couverts sur la pente prds de I'entr6e, on compte
14 goulots, 14 parois ornement6es et 75 parois non ornementdes. Cette c6ramique
pr6sente les complexes culturels suivants: le complexe mdjovski auquel on pourrait
attribuer, avec beaucoup de certitude, 6 goulots et I paroi omementde; le complexe
gafouriyski (2 parois ornement6es); le complexe kouchnarenkovski (2 parois
ornement6es); le complexe silvinski (8 goulots et 9 parois omement6es), la c6ramique
rousskala est pr6sent6e par les fragments d'un r6cipient.
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C'est le complexe m6jovski qui est le plus repr6sentatif et le plus ancien dans la
grotte. On compte ici 26 goulots, l0 parois ornement6es et 9 fonds appartenant, pour le
moins, d25-26 r6cipients. La plupart des objets du complexe mdjovski ont 6t6 ddcouverts
dans le Passage Bas - il s'agit des fragments de 20 r6cipients pour le moins, les autres
fragments cdramiques du type m6jovski (environ 5 ou 6 r6cipients) ont 6t6 trouv6s sur la
pente prds de I'entr6e.

Les r6cipients de la culture m6jovskaia (fig. l,l-10;2,3-4) sont confectionnds en
argile avec I'addition de la coquille concass6e ce qui est bien caractdristique pour la r6gion
Pr6ouralienne, surtout - pour la Bachkirie. Les tessons sont gris ou rougedtres. Les
rdcipients ont une forme de pot; les "corolles" sont, le plus souvent, arrondies, parfois -

aiguis6es. Les goulots sont courts, droits ou un peu courbds a I'ext6rieur, formant ensuite
le corps d peine gonfl6. Les fonds sont plats, d'habitude, ils ont un rebord peu prononc€.

L'ornement a 6t6 ex6cut6 sur la superficie ext6rieure des r6cipients; il occupe.
principalement, la partie sup6rieure, ou bien, le tiers supdrieur des r6cipients. D'aprds la
manidre de la disposition des dessins sur les rdcipients, le complexe m6jovski peut 6tre
conventionnellement divis6 en deux groupes. Le premier groupe comprend les rdcipient
avec les dessins ex6cut6s dans la partie sup6rieure. Ils sont disposds avec une densitd
consid6rable, sans zones de sdparation. L'ornement est situ6 sur les goulots; il est
repr6sent6 par les s6ries d'incisions cisel6es inclin6s, par la pointe d'dpine ciselde ou en
forme de cr6te moyenne, parfois - ex6cut6e sur les bourrelets, par le quadrillage
rhombique cisel6 sur le col. La zone transitoire du goulot d l'6paule est ornementde.
d'habitude, sur les r6cipients de ce groupe - ld, de deux s6ries de lignes horizontales
dessin{es, jouant le r6le de la zone de s6paration. Les 6paules des r6cipients pareils ont
6t6, principalement, orn6es de pointe d'6pine en forme de cr€te ou bien. de s6ries
(d'habitude, de deux sdries) de lignes enfoncdes subrectangulaires. Les fonds et les
secteurs adjacents n'ont jamais 6t6 ornement6s.

Le second groupe de c6ramique mdjovskaia est moins ornement6. Le plus souvent.
I'omement est plac6 sur le goulot et sur l'6paule; quant d la zone de transition du goulot en
6paule, dans cet endroit on observe toujours une surface sans ornement. Il existe les

fragments qui sont ornement6s seulement dans la partie sup6rieure de I'epaule. La
c6ramique de ce groupe a, d'habitude, les dessins trds simples: la pointe d'6pine
horizontale, le quadrillage rhombique, les segments inclinds estamp6s ou bien, cisel6s.
Parfois, on observe sur la vaisselle de ce groupe - ld les "cols" ou les bourrelets effac6s.
Un fragment de cette vaisselle a 6t6 utilis6 comme 6l6ment du fusseau.

Malgr6 la diff6rence des dessins ex6cut6s sur les r6cipients, la vaisselle des deux
groupes repr6sente un complexe uni ayant les indices principaux propres aux r6cipients
m6jovski de la rdgion pr6ouralienne (Obidennov, 1986, p.24-36).Il est d noter que les
r6cipients de deux groupes gisaient ensemble dans le Passage Bas, aussi que sur la pente
prds de I'entr6e. Ce fait t6moigne aussi de I'unit6 du complexe m6jovski de la grotte
Ignatievskaia.

Il existe encore un goulot du r6cipient d6couvert dans le Passage Bas qui devrait
6tre attribu6 au complexe mejovski de la grotte lgnatievskai'a, bien qu'il ait, plut6t, I'aspect
de la culture tcherkaskoulskai'a tardive que de la culture m6jovskaia. Ce fragment est
ornement6 par les s6ries de rainures larges typiques pour la culture tcherkaskoulskaia
associ6es aux festons triangulaires en cr€te et aux sdries de lignes enfoncdes triangulaires.
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L'existence de la vaisselle du type m6jovski dans la rdgion pr6ouralienne est
attribude d I'intervalle entre le XI et le IX sidcles avant notre dre (Obidennov, 1986, p.56-
58). Cependant, on observe dans le complexe mejovski de la grotte Ignatievskaiia un
tesson du type tcherkaskoulski tardif ce qui rend possible I'attribution de ce complexe d
XI-X s. avant n.e.

Le second complexe de la cdramique de la grotte Ignatievskaia n'est repr6sentd que
par deux fragments (deux parois) des r6cipients du type gafouriyski de la p6riode de l'6ge
de fer inf6rieur, ddcouverts sur la pente prds de I'entr6e (frg.2; 1, 2). Dans la pdte de ces
objets on observe I'addition du talc ou du mica. L'ornement est ex6cut6 en forme de
segments ou zigzags cisel6s associ6s avec les lignes transversales en zigzag ressemblant
aux rainures. Le type de la vaisselle gafouriyski est r6pandu, avant tout, dans la r6gion
prdouralienne de la Bachkirie. Les investigateurs le datent, d'habitude, de IV-il milldnaires
avant n.e. (Guening, 1971, p.45; Pchenitchniouk, 1971, p.90; 1973, p.206; 1983, p.9a). il
est, cependant, probable que la c6ramique du type gafouriyski se soit form6e d l'6poque
plus ancienne, surtout - dans les r6gions montagneuses de I'Oural du sud (Chorine, 1987,
p.11). Le troisidme complexe culturel de la grotte Ignatievskaia est aussi peu nombreux; il

R6partition des objets trouv6s d'apris leur emplacement dans la grotte
Ignatievskaih.

Type d'objets Pente prds de
I'Entrde

Grotte
droite

Grotte
d'Entrde

ImpasseSud Passage
Bas

Fouil le IV Total

Flechette
osseuse

I 5 l 8

Tariere
osseuse

I

Fragment de la
pointe du

hamon osseux

I

Bricolage en
ramure

I I J

Obiet en os I
Pendeloque

osseuse
2 I I 4

Appl ique
osseuse de

l'arc

I

Os avec les
draflures

I I

Lame en os
l - issoir en os I

Fragment de la
pointe en

bronze de la

I 2

ceinture

Goune de
bronze

2 z

Bronze I I

Perle en verre 2 2
Perle en pdte I
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n'est repr6sent6 que par deux fragments des parois des rdcipients du $pe
kouchnarenkovski rdpandu au d6but du Moyen Age sur le territoire de I'Oural du Sud. Ces

fragments ont 6td trouv6s sur la pente prds de I'entr6e dans la grotte. La culture

kouchnarenkovskaila date, dans la rdgion prdouralienne, de V-VIII milldnaires (d'aprds

Gu6ning, 1971, p.47) ou bien, de VII-VII mill6naires (d'aprds Magitov, 1981, p.27-28).

Le quatridme complexe culturel de la grotte Ignatievskaia est plus nombreux que

deux complexes pr6c6dents (fig. 2,5-9).Il comprend 9 goulots et 9 parois ornement6es

appartenant, pour le moins, d 9 r6cipients de la culture silvinskaia du d6but du Moyen

Age. Tous les fragments de la c6ramique silvinskaia ont 6td trouv6s sur la pente prds de

I'entr6e dans la grotte Ignatievskaia, except6 un grand fragment de la partie sup6rieure du

r6cipient d6couvert dans le Passage Bas. La c6ramique de la culture silvinskaia est

produite en argile avec I'addition du sable et de la coquille concass6e. Les tessons sont

bruns clairs ou noirs. Les rdcipients ont les "corolles" de deux types: les corolles

arrondies-aiguis6es et les corolles aplaties, recourb6es d I'ext6rieur. Les corolles du

premier type sont, d'habitude, omement6es de toute sorte de lignes. Les goulots des

rd.ipi.ntt sont courts, droits; le corps est un peu gonfld. A toute dvidence, c'est la vaisselle

e fond rond. C'est le tiers sup6rieur des r6cipients qui a 6t6 ornement6. L'ornement est

repr6sent6 par les dessins simples en forme de s6ries d'incisions cisel6es inclin6es ou

biin, en pointe d'6pine (les zigzags verticaux ciselds). La c6ramique silvinskala est propre

d la zone forestidre de I'Oural montagneux. Elle est dat6e, d'habitude, de IX-XV s.

Les objets d6couverts dans la grotte sont repr6sent6s par 24 pidces en os, 5 pidces

en bronze, 2 pidces en verre et 1 perle en pdte.

Ce sont les fl{chettes (8 ex.) et les pendeloques (4 ex.) qui sont les plus

remarquables parmi les objets osseux. En outre, dans le complexe de la grotte on a

d6couvert une applique de I'arc (?), une taridre, un lissoir, ou bien, un grattoir lat6ral pour

le traitement des peaux, un fragment du harpon (fig. 5,5), aussi que certains objets

ind6terminables.
Les fl6chettes appartiennent au type des armes d soie. Elles ont une soie bien

prononcde, ovalaire dans la section, et le "corps" foliac6, triangulaire dans la section (fig.

:.g-f i). La plus longue fldchette atteint 13 cm. Il existe un seul exemplaire (fig. 3,8) avec

la soie bien prononc6e, ovalaire dans la section, dont le "corps" n'est pas foliac6, mais

subrectangulaire, avec la pointe d angle aigu dont la section est sextangulaire. Le corps de

cette fl6chette est long de 4,5 cm et large de 1,6 cm. La soie est ornement6e par les

incisions formant le quadrillage rhombique. Les fl6chettes d soie dont nous avons parl6

ont 6te largement rdpandues dans la r6gion forestidre de I'Oural et dans la r6gion de la

Volga d partir, pour li moins, de I'Age de fer ancien. Donc, il nous semble qu'il ne faudrait

pas chercher des analogies avec ces fl6chettes dans les autres complexes concrets.

Cependant, la plupart des fl6chettes osseuses de la grotte Ignatievskaia sont li6es,

evidemment, avec les mat6riaux de la culture silvinskaia dont le complexe c6ramique a

6t6 d6couvert sur la pente et prds de la Grotte d'Entr6e oir I'on a trouv6 aussi la plus grande

partie des fldchettes (cf. tabl.).
Parmi les pendeloques d6couvertes dans la grotte Ignatievskaia il existe une

phalange de I'ours urr"" ,rn" gnffe (?) utilis6e, 6videmment, en tant qu'amulette. Dans la

partie basale de la phalange on observe un trou perc6.
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Les pendeloques - amulettes pareilles, on les trouve dans les monuments du
Moyen Age des cultures finno-ougriennes. Par exemple, on a ddcouvert deux phalanges
de I'ours de ce type - ld, avec les trous perc6s, parmi les vestiges de ville Malov6jinski
situ6s au bassin de la rividre Tcheptsy attribuables d IX-XII s. avant n.e. (Sdmionov V.A.,
1982,p.27, 46, frg.8, 10, 50). Les pendeloques - amulettes pareilles faites en os du cheval,
du renard, du putois sibdrien, du castor et de I'ours ont 6t6 aussi d6couvertes parmi les
artefacts des vestiges de ville Rodanovo du Moyen Age (Talitski, 1951, fig. 32,6-ll).

Il existe aussi une pendeloque en forme de lame qui est trds remarquable. Elle est
subquadrangulaire, avec deux creux triangulaires dans sa partie sup6rieure destin6s pour la
fixation et avec I'ornement sur une surface. On observe nettement deux dessins
g6om6triques: premidrement, une ligne horizontale et un zigzag situ6 sous I'angle aigu par
rapport d la ligne; deuxidmement, deux lignes horizontales reli6es par le zigzag (fig. 3,7).

Il est remarquable que le premier dessin ait les analogies presque directes avec les
peintures paridtales de la pierre dessinde Verkhnid-Lopasskaia II situ6e d I'Oural du sud
(P6trine, 1983, p.150, 160, f ig. 1,3).

En ce qui conserne les pidces osseuses isol6es ddcouvertes dans la grotte
Ignatievskaia, c'est le fragment (la base) du harpon qui attire surtout notre attention. On
peut trover ses analogies dans les monuments finno-ougriens du Moyen Age de la culture
Podtchevachskaia (VI-VIII s. n.e.) (Mochinskaia, 1953, tabl. V, 3,5,7;7965, tabl. 3,5;
19,24). En outre, il existe encore des objets remarquables: un fragment subtriangulaire
avec deux rainures paralldles (fig. 3, 12) - il s'agit, dvidemment, de I'applique de I'arc; une
pidce en os dont une extr6mit6 est fort polie (fig. 3, 6) - d'aprds Y.B. Sdrikov. elle a les
mdmes traces que les taridres osseuses de Rodanovo du Moyen Age (XI-XIII s.) situ6 dans
la r6gion de Kama, bien que ces dernidres aient une forme differente (S6mionov S.S..
1957, p.223-225).

Il existe encore deux pidces osseuses qui sont assez remarquables. Il s'agit du bois
avec les vestiges de la taille (fig. 3, 13) et de I'os fort poli, long de 14,5 cm et large de 3
cm utilis6, dvidemment, comme grattoir pour le traitement de la peau ou bien, comme
lissoir.

Parmi les objets en bronze, on distingue, tout d'abord, deux fragments de la pointe
d'une ceinture (fig. 3,3). Il s'agit d'une lame subrectangulaire allong6e cass6e au milieu.
dont un bout est aiguis6. Un des fragments de la lame a 6t6 d6couvert au cours de la
collecte des objets sur la superficie de la pente prds de I'entr6e, I'autre fragment - dans la
fouille V de la Grotte d'Entrde. La lame est longue de 6 cm et large de 1.5 cm; sur sa
surface int6rieure on observe trois petites goupilles destines pour la fixation. La surface
ext6rieure de la lame est omement6e en relief repr6sentant soit la vdgdtation. soit sept
t6tes d'un animal (de I'ours?) encadr6es, par pdrimdtre de la lame, de ligne en relief, avec
les incisions horizontales et verticales. Les appliques de ceinture (les pointes de la
ceinture) de ce type-ld ont 6t6 largement r6pandues au ddbut du Moyen Age dans les
cultures finno-ougriennes.

Les pointes des ceintures analogues avec I'ornement v6g6tal pareil ont 6td
d6couvertes, en particulier, dans les sdpulcres verkhnekamski (de la Haute-Kama) des
cultures lomovatovskaia (Goldina, 1985, p.40, tabl. XIII, 29, 36) et polomskaia (Les
peuples finno-ongriens et baltes..., 1987, tanl. X, 40) du Moyen Age.
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Les perles en verre d6couvertes dans la grotte Ignatievskaia sont au nombre de
deux. Elles sont faites des fragments d'une tube en veffe couverte de couche de feuille
d'argent et recouvertes de verre transparente. La premidre perle est longue de 1.5 cm; elle
se compose de 3 chainons dont le diamdtre compte 0,5 cm et la deuxidme perle. longue de
2,2 cm, - de 6 chainons dont le diamdtre est 6gal d 0,4 cm (frg.3,2).

La classification des perles de la rdgion ouralienne dtendue ne se base que sur les
mat6riaux des sdpulcres du Moyen Age de la rdgion de Kama (Goldina Korolev, 1983).
D'aprds cette classification, les perles de la grotte Ignatievskaia peuvent 6tre attribues au
type des perles zonales argent6es d plusieurs chainons dont la couche extdrieure est
transparente. Dans la r6gion de la Haute Kama les perles de ce type se rencontrent dans les
s6pultures des V-XI s. et dans la partie nord de I'Europe Orientale on les trouve,
principalement, dans les complexes des VIII-XI ss. (ibid., p.63).

Dans la Grotte d'Entr6e on a d6couvert une perle de pdte (fig. 3,1) appartenant au
complexe de la grotte Ignatievskaia. Elle est faite en forme de baril et couverte d'ornement
diagonal et lin6aire de couleurs rouge, verte et jaune. Les perles pareilles (dont les
couleurs sont, cependant, rouge-blanche-verte) ont 6t6 d6couvertes dans une s6pulture de
la culture lomovatovskaTa de la rdgion de la Haute-Kama datant de VIII s. (Goldina. 1985,
p.54, tabl. XXV; Goldina, Korolev, 1983, p.57-58).

Donc, la plupart des pidces en os, en bronze, en pdte et en verre de la grotte

Ignatievskaia sont proches de l'6poque du Moyen Age (la seconde moiti6 du I s. - le ddbut
du II s. n.e.). Quant aux complexes c6ramiques d6couverts dans la grotte. c'est le
complexe silvinski du groupe finno-ougrien qui est le plus remarquable.

A regret, cette culture est peu 6tudi6e. Cependant, elle date de IX-XV ss. (Oborine.

Balachenko, 1968, p.39; Ovtchinnikova 1988, p.148); il est donc, probable que les objets
de la grotte Ignatievskai'a prdsentds plus haut (ou bien, pour le moins, la plupart de ces
objets) soient lies juste avec la fr6quentation de la grotte par les repr6sentants de la culture
silvinskai'a.
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Fig. 4. Vue de la vall6e de la rividre Sim avec l'entr6e dans la grotte Ignatievskaia.
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Fig. 6. Entrde dans la grotte (photo l).
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Fig. 10. Passage Bas par lequel on pdndtre de la Grotte d'Entr6e au Couloir
Principal (photo 5).
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Fig. I l. Impasse Sud (photo 6).
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Fig. 12. Partie sud du Couloir Principal (photo 7).
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Fig. 14. Entr6e dans le Passage Lateral d partir de la Grande Solle (photo 10).



Fig. 15. I" Impasse Nord (photo 9).
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Fig. 17. Partie de la Grande Salle (photo l2).
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Fig. 18. Partie de la Grande Salle (photo 13).
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Fig. 19. Partie de la Grande Salle (photo l4).
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Fig. 20. Partie de la Grande Salle (photo l5).
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Fig.22. Vue des dalles de la Grande Salle.
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Fig.24. D6but du Passage Inferieur acheminant dans la Salle Eloignde (photo 19).
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Fig.26. Sortie du Passage Sup6rieur acheminant dans la Salle Eloign6e (photo 21).
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Fig. 33. Figure anthropomorphe isol6e de couleur rouge.
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Fig. 34. Dixidme groupe de figures de couleur rouge (une composition).

207



Fig. 35. Figure animale isol6e.
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Fig. 36. Figure isol6e en forme d'une patte d'oiseau.
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Fig. 50. Cheval (?). Fragment du "Panneau Noir".
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Fig.51. Figure de cheval (?) partiellement conservde. Fragment du "Panneau
Noir".
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Fig. 53. Mammouth. Fragment du "Panneau Noir".
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Fig. 56. Trente-neuvidme groupe de figures noires.
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Fig. 57. Localisation des groupes de ndgatifs des 6clatements (1-3a) dans la grotte.



Fig. 58. Groupes 8-12 dans I'impasse du Couloir Sud. Les fl6chettes d6signent la
localisation des n6gatifs des 6clatements.
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59. Fragment d'un ressaut du rocher avec les n6gatifs des 6clatements (groupe 8).

Fig. 60. Fragment d'un ressaut du rocher avec les n6gatifs des 6clatements (groupe 9).



Fig. 61. Fragment d'un ressaut du rocher avec les n6gatifs des 6clatements (groupe 11)

) la fin du Couloir sud.

Fig.62. Partie de la paroi ouest du Couloir Sud avec les n6gatifs des 6clatements
(groupe 12)
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Fig. 63. Partie de la paroi ouest du Couloir Sud avec les ndgatifs des iclatements
(groupe l3).

,W;
ry

Fig. 64. II I ' Impasse Nord.
dclatements (groupe 19).

La fl6chette d6signe la localisation des n6gatifs des
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Fig. 65. Secteur de la paroi nord-est de la III" Impasse Nord avec les ndgatifs des

dclatements (grouPe I 9).



Fig. 66. "Nucl6us". Fragment du groupe 19.

Fig. 67. Eclatement isol6
sur le ressaut du rocher prds

de la III" Impasse Nord.
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Fig. 68. Rdpartition des ndgatifs des dclatements d'aprds leur emplacement au-

dessus du plancher de la grotte.

237



Fig. 69. Rdpartition des 6clatements d'aprds le sens des percussions.
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Fig. 70. Fouilles de la grotte Ignatievskaiia.
A - le plan de la grotte avec les fouilles I-V (1981-1985); B - le plan de la Grotte

d'Entr6e avec la fouille de S.J.Roudenko (d'aprds S.J.Roudenko); C - le plan de la grotte

d'Entrde avec les fouilles de recherche de M.A. Bader (1951), les fouilles de O.N. Bader
(1960-1961) et la coupe longitudinale de la fouille de 1960 (d'aprds O.N.Bader).

1 - la ligne de I'auvent de la Grotte d'Entr6e; 2 - les fouilles de recherche de M.A.
Bader; 3 - la fouille de 196l;4 -la fouille de 1960; 5 - la fouille de S.J.Roudenko de
l9l3; 6 - la couche moderne; 7 - la couche culturelle supdrieure; 8 - la couche de la faune
ancienne; 9 - les foyers; l0 - la couche de la blocaille calcaire; l1 - le blocage.
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-45

Fig.74. Profils de la fouille III.
I - la couche de suie fonc6e; 2 - la blocaille, les blocs; 3 - I'argile de grotte rouge; 4

- les couches culturelles.
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Fig.77. Fouille IV, l' horizon.
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Fig. 83. Objets lithiques des fouilles I, II.
1, 2 - les lames d bord 6mouss6; 3 - une lame compldte i bord 6moussd et d deux

6clatements de burin; 4 - une lame compldte; 5, 6 - les fragments des lames; 7, 8 - les
6clats calcaires.
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Fig. 84. Objets lithiques de la fouille IV.
I - 5 - les lames i bord 6mouss6,6,8,9, 12-15 - les grattoirs;7 - une lame d

retouche d'afffrtage; 10, l1 - les outils d bord fagonn6; 16 - un nucl6us; 17, 18 - les lames d
bord 6mouss6; l9 - un fragment d'outil; 20 - un nucl6us; 21 - une lame; 22 - un dclatement
du plan de frappe de nucl6us. l-16 - I'horizon l; 17-22 - I'horizon 2.
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Fig. 85. Objets lithiques de la fouille V.
l, 2, 4,5 - les nucl6i; 3, 6 - les fragments des nucl6i;

7,9 - les ciseaux 1-6 - l 'horizonl;7-9 -l 'hortzon2.
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Fig. 88. Nucldi recuellis sur le plancher du Passage Bas et i c6t6 du Passage'
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Fig. 89. Nucl6i (l-4) et d6bris des nucli (5, 6) recueillis sur le plancher du Passage
Bas et i cdte du Passage.
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Fig.92. Burins (l-10) et ciseaux (l l-15) recueillis.sur le plancher du Passage Bas
et d c6t6 du Passage.
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Passage.
1 - 6 - les petits burins;7,8 - les pergoirs;9-13 - les lames et les 6clatements d

retouche dpisodique; 14 - une "raclette", un fragment d'outil; l5 - un fragment laminaire ir
retouche 6pisodique; l8 - un fragment de fl6chette.
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Fig. 94. Objets lithiques recueillis sur le plancher du Passage Bas et d c6t6 du
Passage.

l-6 - les lames i bord 6mouss6;7-10,18 - les lames i retouche abrupte; 11 - une
lame retouch6e et esquillde; 12, 13 - les lames i retouche sur face veqtrale; l-4, 16, 17,-19'
2l - les lames i retouche 6pisodique; 15 - une lame ir microcr6neau: 22 - une lame
retouchde avec un ndgatif de l'6clatement de burin.
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Fig. 95. Objets lithiques recueillis sur la superficie de la pente prds de l"entr6e et
au pied de la pente.

I -3 - les grattoirs; 4, 5 - les burins; 6 - un 6clatement du plan de frappe du nucl6us;
7 - une pidce originale; 8 - une plaque aux dclatements; 9 - un fragment de disque.
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Fig. 96. Objets lithiques avec les traces de I'ocre.
I - un burin diddre droit du 1e horizon de la fouillelY;2 - une grande lame de la

Salle Eloign6e; 3 - une pidce lithique ddcouverte aux alentours de la grotte.
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Fig.97. Objets osseux (1-4) et une boule en argile (5).
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Fig. 33a. Figure anthropomorphe isol6e de couleur rouge.

Fig. 35a. Figure animale isol6e.



Fig. 38a. Vingt-troisidme groupe de figures rouges (une composition).

Fig. 40a. Vingt-sixidme groupe de figures rouges (une composition).
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Fig. 43a. Figure anthropomorphe. Fragment du "Panneau Rouge"

,!l -

Fig. 44a. Figure animale. Fragment du "Panneau Rouge"

269



Fig. 48a. Foetus anthropomorphe et signe g6om6trique (triangle).
Frasment du "Panneau Noir".

Fig. 50a. Cheval (?). Fragment du "Panneau Noir".
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