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Rose-Morie ARBOGAST et Christion JEUNESSE

ENSISH EIM''RATFE LD'';
AUELQUES DCNNEES SUR LA CHASSE ET L'ELEVAGE
AU NECLITHIQUE RUBANE EN ALSACE

t .  L 'hobi tot  neol i th ique oncien
d'Ensisheim "Rotfe ld"  (Hout-Rhin)

Hlstorique des recherches
Le site d'Ensisheim "Ratfeld" a 6t6 ddcouvert en

1981 par M. et Mme Mathieu lors d'une prospection de
surface. La mOme ann6e, une fouille de contrOle aboutit
i la d6couverte de deux fosses de l'6tape ancienne de
la C6ramique Lin6aire (Mathieu 1983) ainsi que d'une
structure appartenanl au premier Age du Fer. Les
fosses ruban6es livrent un mat6riel c6ramique abon-
dant, de l'outillage lithique, ainsi qu'un mat6riel osseux
(outillage et ddchets domestiques) dans un 6tat de con-
servation tout A fait remarquable (Fig.2).

Le site 6tant localisd dans un secteur particuliere-

Locallsatlon (Fig.1)
Le site du "Ratfeld" se trouve i environ 2 km au sud-

est de I'agglomdration d'Ensisheim, elle-m6me situ6e d
une dizaine de kilomdtres au nord de Mulhouse. ll est
implant6 sur le rebord occidental d'une terrasse de
l@ss, A 223 mCtres d'altitude. Le cours d'eau le plus
proche est l'lll, qui coule i 850 mdtres A l'ouest du site,
ce qui bien sOr parait trds important eu 6gard aux rela-
tions habituellement observ6es entre les habitats de la
C6ramique Lin6aire et le r6seau hydrographique. En
fait, I'examen d'une carte ancienne montrant I'aire

Fig. 1: Le site d'Ensisheim "Hatfeld" dans le cadre de la
Cdramique Lindaire de la partie mdridionale de Ia plaine
du Rhin supdrieur.

ment afiea6 par les labours profonds, la DF
rection des Antiquit6s P16historiques
d'Alsace entreprend en 1987 un "son-
dage" de 2500 m2 en d6capage extensif
afin d'dvaluer I'ampleur des d6gAts agri-
coles et en mdme temps de pr6ciser les dif-
f6rentes 6tapes de I'occupation. Cette
intervenlion permet de d6montrer que
l'implantation n6olithique ancien couvre
toutes les 6tapes de la C6ramique Lindaire
de Haute-Alsace, de conlirmer l'existence
d'une occupalion au premier Age du Fer, et
enfin de metire en 6vidence la pr6sence
de vestiges du Ndolithique moyen (culture
de Roessen), du Ndolithique final et du
Bronze linal.

Le site de "Ratleld" est l'un des trois
sites ruban6s localis6s par G. Mathieu sur le
ban de la commune d'Ensisheim. ll est im-
portant de ne pas le confondre avec le site
des "Octrois", rendu c6ldbre par la ddcou-
verte r6cente d'une n6cropole rubande
trds riche en parures de coquillages (Gallay
et Mathieu 1988), mais qui a livr6 6gale-
ment des vestiges d'un important habitat
(Schweitzer 1978).
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Fig. 2: Ensisheim "Ratfeld". Mobilier ddcouvert par G. Mathieu en
1981 (1 A 4 d'aprds Mauvilly 1987; 5 et 6 d'apres Mathieu 1953).
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d'extension des inondations de l ' l l l  i  la f in du XVll le
sidcle, ainsi que l'6tude topographique et g6ologique
des abords du site, permettent de ddmontrer que celui-
ci est implant6 en rebord imm6diat de la zone de divaga-
tion hobcene de l'lll. Des sondages ont d'ailleurs mon-
tr6 que la limite occidentale du site se conlond av€c le
trac6 d'un pal6o-chenal dont la formation est ant6rieure
i I'occupation Bronze final. La pr6sence d'eau de sur-
face i proximit6 imm6diate de I'habitat ruban6 peut par
cons6quent 6tre consid6r6e comme tout A fait pro-
bable.

L'habitat de la C6ramique Lin6aire se d6veloppe sur
toute la surface d6cap6e en 1987; cependant, les
fouilles et la prospection de G. Mathieu indiquent une
extension minimale d'environ un hectare et demi.

L'occupation rubande
Ainsi qu'on l'a d6jA mentionn6, la fouille de G. Ma-

thieu, r6alis6e en 1981, a l ivr6 deux fosses de l '6tape
ancienne. Parmi les 77 structures dat6es mises au jour
en 1987, 42 appartiennent i la culture i Cdramique Li-
ndaire. Parmielles se distinguent une tombe d'accroupi
qui a livr6 un magnifique exemplaire de spondyle fendu
(Fig. 3), ainsi que quatre fentes assimilables aux
"Schli tzgruben" des auteurs de langue al lemande. Le
reste se compose de structures type "fosses de con-
struction lat6rales" ainsi que de petites fosses - de
forme souvent ovalaire d ronde - de fonction inconnue.
En dehors de quelques trous de poteaux isol6s, les
fondations de maisons n'ont pu 6tre observ6es; il ne
nous est par cons6quent pas possible de raisonner sur
les relations fosses/maisons.

Les mobiliers c6ramiques des fosses se r6partissent
sur I 'ensemble de la s6quence l in6aire de Haute-
Alsace. Suivant la p6riodisation grossidre que nous
conserverons tant que l'6tude d6tail16e des inventaires
ne sera pas disponible, on peut dire que les 6tapes an-
cienne, moyenne, rdcente et finale (ll, lll, lV et V dans la
p6riodisation classique de I 'Al lemagne occidentale)
sont repr6sent6es i Ensisheim "Ratfeld". En outre, la
prudence nous incite pour le moment i  6viter
d'employer la distinction Ruban6 r6cent/Ruban6 final et
donc d regrouper l'ensemble des fosses appartenant a
cet horizon sous la d6nomination de Ruban6 r6cent (l).

Les fosses ont 6t6 class6es en six cat6gories chro-
nologiques diff6rentes, dont voici le d6tail :

1. Ruband ancien
2. Ruban6 moyen
3. Ruban6 ancien/moyen
4. Ruband r6cent
5. Ruband moyen/r6cent
6. Ruban6 ind6termin6

10 fosses
9 fosses
8 fosses
9 fosses
1 fosse
5losses

Fig. 3: Ensisheim "Batfeld".
ddcouverte en 1987 dans
I'habitat.

Valve de spondyle fendue
une tombe isol6e dans

Les cat6gories 3 et 5 correspondent soit A des
fosses non homogdnes caract6ris6es par le m6lange
de tessons appartenant d deux 6tapes distinctes, soit d
des ensembles de "transition" entre deux 6tapes.

Enfin, rappelons que les deux fosses fouil16es par
G. Mathieu viennent s'ajouter aux 10 fosses du Ruban6
ancien, portant ir 12 le nombre de structures attribu6es
A l '6tape init iale, el a 44le total des fosses ruban6es
fouill6es sur le site de Ratfeld.

Le remarquable 6tat de conservation des mat6riaux
observ6 en 1981 a 6t6 confirm6 en 1987, s'appliquant
aussi bien i la faune qu'i la c6ramique. Parmi les autres
d6couvertes on signalera, pour conclure cette pr6sen-
tation sommaire, la pr6sence de quelques tessons de
c6ramique de la Hoguette ainsi que la loui l le, pour la
premidre fois dans la C6ramique Lin6aire d'Alsace, de
deux amas de d6bitage de silex.

2. Les restes osseux d'onimoux
Le site ruban6 du "Ratfeld" i Ensisheim (68) a livr6Tolal : 42 fosses
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un abondant mat6rielfauniquc. Environ 6600 restes os-
seux de mammifdres sauvages et domestiques,
d'oiseaux et de poissons onl 6t6 recueillis dont 2300
environ ont 6t6 d6termin6s.

- R6partition chronologique des donn6es
Les restes osseux proviennent d'une trentaine de

structures qui appartiennent A trois phases de la civilisa-
tion rubande. La distribution chronologique de ces
restes est assez d6s6quilibr6e. La phase ancienne est
document6e par prds de deux mille restes. Plus de trois
mille vestiges sont dat6s de la phase moyenne. La
phase recente est documentde par environ un millier de
tragments. Ces ensembles constituent une s6rie
d'6chantillons significatils dont l'6tude permet une ap-
proche dvolutive des diff6rents aspects des rapports
entre I'homme et le monde animal (Fig. 4).

3000 l{R

RM/RR

Fig. 4: Distribution chronologique des restes osseux.
RA = Ruband ancien; RM = Ruband moyen; RR = Ruba-
nd rdcent.

- Etat de conservation des vestiges
La surface des restes osseux est en 96ndral peu

6rod6e. Les alt6rations dues aux agents physico-
chimiques semblent r6duites. L'absence de cupules
d'6rosion caract6ristiques des milieux acides est i si-
gnaler. Cette relative bonne conservation i laquelle
s'ajoute I'absence de concr6tions calcaires, reldve de
conditions de gisement exceptionnellement favorables.
En effet, la plupart des habitats ruban6s livrent des
restes osseux trds corrod6s par I'acidit6 des terrains
lessiques. Si les facteurs d'6rosion dus A la nature du
sol ont relativement 6pargn6 les vestiges osseux de ce
site, les autres agents de destruction rencontr6s habi-
tuellement en contexte d6tritique ne I'ont pas m6nag6.
La conservation diff6rentielle, I'action des chiens ou
d'autres charognards, la fragmentation et la ddcoupe
bouchdres, la cuisson, voire la carbonisation i des fins
culinaires, condit ionnent un environnement g6n6ral
peu propice i la conservation des restes osseux. Cette
impressionnante s6rie de destructions est i l'origine

des proportions 6lev6es de restes ind6termin6s. Dans
les 6chantillons des phases ancienne et r6cente, 40 %
seulement des restes ont 6t6 d6termin6s. Pour la
phase moyenne, le taux de d6termination est inf6rieur A
30 % des restes. De ce fait l'6tude arch6ozoologique
ne concerne qu'une faible partie de l'6chantillon. Les
ddcalages qui risquent de se produire entre nos don-
ndes et l'6chantillon initialconstituent une limite impor-
tante de l'6tude.

2.1. La laune sauvage
- lmportance relative des diffdrentes espdces
La liste des espdces pr6sentes est tres diversifi6e

(Tabl.1). La faune sauvage est represent6e par une di-
zaine de laxons. Quelques restes de mollusques et de
poissons ont 6t6 pr6serv6s. Les restes d'oiseaux, peu
nombreux, ont pour la plupart 6t6 attribu6s i des ra-
paces. Les restes de mammifdres sauvages ne consti-
tuent qu'une faible partie de l'6chantillon (environ 5 %
des restes). Ceux de cerfs y pr6dominent trds nette-
ment. La chasse de I'aurochs est attest6e mais semble
peu d6velopp6e. Le chevreuil semble peu vis6 par la
chasse. La prdsence de ces diff6rentes espdces indi-
que la proximit6 et I'exploitation de biolopes d'une
grande diversit6; espaces lorestiers, 6tendues her-
be0ses, cours d'eau... (Fig.s).

- Utilisations des animaux sauvages
Dans le cas du cerf, les fragments de ramures consti-

luent une proportion importante des restes : 40 % lors
de la phase ancienne, 22 o/o lors de la phase moyenne
et 56 % lors de la phase r6cente (Fig.6). L'6tat de frag-
mentation tres avanc6 des ramures ne permet pas
d'6valuer la part des bois de ramassage et celle des bois
de massacre. Au cours de la phase r6cente I'acquisition
de cette partie semble €tre la principale motivation de la
chasse du cerf et elle vise de manidre pr6f6rentielle les
mAles adultes. La pr6sence d'une mandibule permet
d'estimer I'Age d'un individu vers 9-10 ans. Vers la fin de
I'occupation ruban6e, la recherche des bois, trds pris6s
comme matiOre premidre pour la fabrication d'outils, pa-
rait plus importante que I 'ut i l isation de la viande.
L'exploitation bouchdre de ce gibier n'a cependant pas
6t6 n6glig6e. La distribution anatomique des restes de
cerfs enregistre les effets d'une s6lection trds mar-
qu6e. Seules les parties les plus charnues soni repr6-
sent6es. A I'exception d'un frontal et d'une mandibule
les 6l6ments crAniens font compldtement d6faut. ll en
va de mdme pour les bas de pattes. Les d6pouilles de
cerfs ont selon toute vraisemblance fait I'objet d'une d6-
coupe sur les lieux de la chasse et seules les parties les
plus int6ressantes ont 6td transportees jusqu'au site.
De m6me, des aurochs tu6s i la chasse, seuls des 616-
ments de pattes et du rachis ont 6t6 ramen6s au village.
L'6chantillon des restes de castors est essentiellement
compos6 de fragments de membres et du crine.
L'absence des bas de pattes peut r6sulter de la pr6pa-
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Fig. 5: tmportance retative et 1volution des proportions des restes des diffdrents animaux- NR=nombre de
restes; pg=poids des resfes; NMl=nombre minimum d'individus.
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ration des peaux. En effet, en pelleterie, ces os de taille
r6duite sont souvent laiss6s dans la fourrure. Cette utili-
sat ion hypoth6t ique,  qu i  rendra i t  compte de
I'importance de la chasse du castor, est d'autant plus
vraisemblable qu'elle est attest6e sur d'autres sites n6o-
l i thiques.

- Evolution de la chasse
D'un point de vue chronologique, I'importance rela-

tive des difl6rentes espdces chass6es, ainsi que le r6le
des activitds cyn6gdtiques, semblent 6voluer de fagon
significative. La r6partition chronologique des restes de
gibier est assez in6gale. Entre la phase ancienne et la
phase moyenne, les proportions d'animaux chass6s di-
minuent de moiti6. A la phase rdcente correspondent
les taux de restes de gibier les plus 6lev6s (Fig.7). Au
cours du Ruban6 ancien I'activit6 cyn6g6tique vise es-
sentiel lement les grands herbivores : le cerf et
l'aurochs. Au cours de la phase moyenne, la chasse de
ces deux espdces semble relay6e par celle du sanglier
et du castor. A l'6tape r6cente, le cerf semble a nou-
veau constituer le gibier le plus fr6quent. D'une ma-
ni6re g6n6rale, la chasse des grands mammifdres, la
plus int6ressante du point de vue des ressources car-
n6es, semble d6cliner entre la phase ancienne et la
phase r6cente. L'6limination d'espdces de taille plus
modeste comme le sanglier, le chevreuil et le castor,
semble au contraire s'intensifier. La recherche des ma-
tidres premidres, I'utilisation plus fr6quente de la four-
rure, la chasse d'espdces concurrentes occasionnant
d'importants d6gAts semblent repr6senter des motiva-
t ions tout aussi s6rieuses que I 'exploitat ion bouchdre
du gibier. Cette diversification du r6le de la chasse est i
mettre en rapport direct avec I'augmentation de la pr6-
dation vers la fin de la p6riode ruban6e. ll semble en-
core pr6matu16 de proposer une hypothdse qui rendrait
compte de cette 6volution de la chasse et de son r6le,
entre les deux termes de I'occupation ruban6e; la modi-
fication du paysage, l'6volution des besoins en matidres
premieres, du rapport entre I'homme et son environne-
ment sont autant de causes plausibles.

2. 2. Les animaux domestiques
- lmportance relative des diff6rentes espdces
Les 6chantillons sont composds a 95 % de restes de

mammildres domestiques; les beufs, les porcs, les
moulons, les chdvres et les chiens constituent le cor-
tdge complet du cheptel domestique. Les diff6rents
types de d6comptes : le nombre de restes, le nombre
minimum d'individus et le poids des restes traduisent la
pr6dominance du beuf. L'6levage semble r6server une
place secondaire aux espdces de tai l le moyenne
comme le porc et les petits ruminants. Leur rang au sein
des 6chantillons varie selon le mode de d6compte utili-
s6. Leurs ossements de taille r6duite ont probablement
beaucoup plus soullert des eflets de la conservation
diff6rentielle que ceux des beufs. ll est probable que

leur role soit de ce fait largement sous-estim6.
D'aprds les proportions 6tablies sur le nombre de

restes et sur le nombre minimum d'indivdus, l'6levage
des petits ruminants et du porc semble se d6velopper
entre le Ruband ancien et le Ruban6 r6cent. Au Ruba-
n6 r6cent, d'aprds le poids des restes, la place du beuf
parait plus r6duite que durant les phases pr6c6dentes.
D'une manidre g6n6rale, la composition du cheptel et
I'importance relative des diff6rentes espdces semblent
marqu6es par une 6volution continue entre le Ruban6
ancien et recent dont le trait principal est la diminution
constante des proportions des resles de beufs. Avec
le ddveloppement du role des petits ruminants et des
porcs, l'6levage s'oriente vers la diversification des res-
sources carn6es, les diff6rentes espdces du cheptel
contribuant de fagon plus 6quilibr6e i l'6conomie ali-
mentaire (Fig.8).

La pr6sence du chien est attest6e par plusieurs
types de traces. Les vestiges osseux des autres es-
pdces ont 6t6 abondamment rong6s et mis A mal par
ses crocs. Plusieurs coprolithes font partie des vestiges
d6couverts dans les structures n6oli thiques. Par
contre, les ossements attribu6s au chien sont tres rares
et ils n'ont pas 6t6 d6coup6s, ni carbonis6s.

- Traces de d6coupe et fragmentation bouchdres
Environ 16% des restes osseux pr6sentent des

lraces nettes de coups violents quiont bris6 les os. Les
traces de carbonisation sont assez fr6quentes. Une d6-
coupe pr6cise, attest6e par de fines incisions, a 6t6 ef-
fectu6e A I'aide d'outils en silex. Elle visait ir d6gager les
articulations les plus solides. Elle est surtout localis6e
sur le tarse et entre l'6paule et le coude. La mise en
morceaux, le d6pegage proprement dit,  a pour
l'essentiel 6t6 r6alis6e A I'aide d'un outil lourd au lran-
chant ac6r6. L'herminette pourrait trds bien convenir A
cette op6ration. Tous les os ont 6t6 syst6maliquement
bris6s, les diaphyses r6duites en esquilles et les diff6-
rents segments d6solidaris6s les uns des aulres selon
la mdme technique. Ces coups assen6s avec une cer-
taine violence ont aussi port6 sur les diff6rentes 16-
gions du crAne : sur le museau, sur I'articulation entre la
mandibule et le crAne et sur I'occipital, de m6me qu'ils
ont r6duit les vertdbres en petits fragments et d6tach6
les c6tes de chaque c6t6 des corps vert6braux. Cette
maniere de proc6der a occasionn6 une mise en mor-
ceaux lrds pouss6e. Elle a aussi permis la r6cup6ration
de la moelle. Les espdces de taille r6duite n'ont pas
6chapp6 i ce traitement. Leurs ossements, moins 16-
sistants que ceux des beufs, ont probablement 6t6
trds ddfavorisds par cette intense fragmentation.

- Composition anatomique des dchantillons
La composition anatomique des 6chantillons montre

la pr6sence, en proportions in6gales, de la plupart des
parties du squelette; les os les plus denses et les plus
16sislants sont les plus nombreux. Les d6ficits en f6-
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Fig. 6: Evolution de ta distribution anatomique des resfes de certs et des proportions de fragments de ramures.
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Fig. 7: lmportance relative et fvolution des proportions des restes des diffdrents animaux sauvages.
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Fig.8. Courbes d'abattages des principaux animaux domestiques d'aprds le degrd d'dpiphysation

des os longs (Barone 1976).
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murs et en hum6rus s'expliquent par une fragmentation
plus intense de ces parties riches en chairs et en
moelle. Les proport ions r6duites des m6tapodes
d'ovicaprid6s semblent li6es i la s6lection de ces par-
ties pour la fabrication d'outils. Le rainurage longitudinal
facilitd par la pr6sence d'un sillon m6dian permet la r6ali-
sation rapide d'6bauches. Des fragments de m6ta-
podes en cours de rainurage et des poingons finis et
utilisds font partie du mobilier arch6ologique. La s6lec-
tion de parties pr6cises i des fins alimentaires est peu
sensible. Toutes les parties des squelettes ont lait
I'objet d'une exploitation assez intense.

- La sdlection des animaux en fonction de l'ige et du
sexe

L'utilisation bouchdre des animaux domestiques se
d6duit ausside l'6tude des rdgles de s6lection. Entre la
phase ancienne et la phase rdcente, la gestion des bo-
vins ne semble gudre se modif ier. Les courbes
d'abattage sont structur6es en deux pics majeurs. Les
pr6ldvements les plus importants interviennent vers
I'Age d'un an et vers trois-quatre ans. lls concernent les
veaux de I'ann6e et les animaux arrivant en fin de crois-
sance. Peu d'individus Ag6s sont pr6serv6s (Fig.9).

L'abattage des petits ruminanls concerne plus inten-
sivement les agneaux d'environ six mois. La courbe
d'abattage de la phase moyenne est caract6ris6e par la
prdsence d'une seconde phase d'dlimination impor-
tante, vers deux ans. Les animaux adultes semblent
pr6serv6s en proportions l6gdrement plus importantes
que dans le cas du beuf (Fig.9).

La gestion des porcs est regie par la s6lection pr6f6-
rentielle des porcelets de moins d'un an.

Cette gestion des animaux domestiques essentielle-
ment basee sur l'utilisation des b€tes jeunes est carac-
t6ristique d'un 6levage i vocation principalement bou-
chdre.

Le choix des animaux t ient aussi compte de leur
sexe. La composition des 6chantillons semble marqu6e
par une trds nette prdpond6rance des femelles. On d6-
nombre environ un b6lier pour trois brebis. Dans le cas
des porcs et des beufs, cette disproportion semble en-
core plus accus6e. Selon toute vraisemblance, les
jeunes mAles ont fait les lrais d'un abattage pr6f6rentiel.
Ce choix cadre parfaitement avec l'orientation bouchdre
des 6levages.

Cette 6tude arch6ozoologique s'inscrit dans un pro-
gramme de recherche relatif A l'6tude des sites du N6oli-
thique ancien de I'est de la France. La bonne pr6serva-
tion des restes osseux, leur distribution chronologique
et leur nombre relativement 6lev6, condit ionnent.un
cadre d'6tude d'une qualit6 exceptionnelle.

Ces premidres observations permettent d'esquisser
les principales caract6ristiques de l'dconomie alimen-
taire du Ruban6. Le rdle de l'6levage bovin parait pri-

mordial;celui des petits ruminants et des porcs semble
gagner de I'importance durant les phases les plus 16-
centes. La contribution de la chasse est, et ce dds la
phase ancienne, des plus faibles. L'acquisition de ma-
tidres premidres, parmi lesquelles le bois de cerf est le
plus pris6, semble 6tre une motivation plus importante
que I'utilisation bouchdre du gibier.

Rose-Marie ARBOGAST,
C.R.A.V.O., 21 rue des Cordeliers, 60200

Compidgne
et G.D.R. 717 du C.N.R.S.

Christian JEUNESSE.
Direction Rdgionale des Antiquitds d'Alsace, Palais

du Rhin.
67000 - Strasbourg.

Note
1. La pr6sence de Ruban6 final est d6montr6e par

I'existence de tessons d6cor6s au peigne i trois dents.
Cependant, ces tessons apparaissent dans des fosses
dont le reste du mobilier d6cor6 ne se distingue pas i
premidre vue de celui de plusieurs autres ensembles
du Ruban6 r6cent qui eux sont depourvus de peigne a
trois denls. En I'absence de critdre d'attribution s0r, il
nous parait donc pr6f6rable d'6viter la distinction 16-
centlf inal pour l'6tude de la faune.
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Tabteau 1: Liste des espices et rdpartition chronologique des restes (RA=Ruband ancien:
R M = R u b an d ff o ye n ; R R= Ru band rdce nt ; Ri= Rub and inddte rmind ).

RA RM RR RA/RM RM/RR Ri Total

Boeuf
Porc
Caprin6s
Chien
Aurochs
Cerf
Sanglier
Chevreuil
Castor
Renard
Lidvre
Rongeurs
Oiseaux
Mollusques

TotalD6t.
Inddtermin6s
TOTAL

436
9 8

248
1
9

2 5
7
1
6

5

8 3 6
1127

408
8 5

264
5
2
9
I

8
3

2 A
2
2

8 1 6
2200

1 3 8
9 4

154
1
4

1 6
7
2
6

1 2
4
7
8
5

15
9
7

8 8  6 1
1 2  1 0
4 3 5
2

1
4 2

1

1

1  1 4 6
3 0 8
7 2 1

9
1 6
5 8
2 5

3
2 1
1 5
4

2 7
1 6
8

7 9  2 3 7 7
7 5  4 0 3 1

6608

1
1

3 7
4 0

458
623

150
167
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Tableau 2: lmportance relative des principales espdces domestiques (N?:nombre de restes;
P H =po ids d e s re ste s ; N M I = no mbre mi n i mu m d' i ndiv idu s).

Caprin6s

%NR NR %NR %NRNR NR

RA
RM
RR
RA/RM
RM/RR
Ri

Total

436
408
1 3 8

1 5
88
6 1

1  1 4 6

59 ,5
54
36
48,5
62
80

8 2
8 4
74
8 5
8 8
9 2 , 5

34 ,5
30
35 ,5

248
264
154

7
43

5

7 2 1

34
65
40
22,5
30
6 ,5

7 ,5
10
10 ,5
8 ,5
6 ,4
0 ,9

48
8 5
9 4

9
1 2
1 0

308

6,5
1 1
2 4
2 9
8

1 3

1 0 , 5
6

1 5 , 5
6 , 5
6
6 , 5

Boeuf Caprin6s

P R '/"PR PR "/"PRPR

RA
RM
RR
RfuM
RM/R
Ri

Total

18475
1 6395
5200
1 625
2995
3245

47935

1700
1 985
745
1 6 0
2 2 0
3 5

4845

2390
1  150
1 095

125
200
230

51  90

Caprin6s Porc

%NMI NMI %NMI NMI %NMI

34,5
50
35 ,5

o

10
5

RA
RM
RR

I
4
4

31
20
29
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