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Rt~SUMI~ - La m4thode taphonomique mise au point sur les micromammiferes permet des applications tr~s pr4cises 
aux sites pal~ontologiques. I1 existe maintenant 6 gisements comprenant 47 niveaux distincts ayant ~t~ trait4s selon 
cette m4thode. La digestion est rencontr~e dans 100% des cas, mais Tyto alba (l'effraie) n'est responsable que de 21% 
des concentrations d'ossements fossiles. Les modifications post-predation (traces de racines, bioturbation, corrosion 
du sol, exposition a~rienne...) sont ~galement tr~s fr4quentes. La d~termination du (ou des) pr~dateurs (ou de leur 
cat~gorie), la distinction des diff~rentes Stapes de mise en place des gisements fossilif'eres (remaniements, transport, 
etc.) sont importantes pour estimer les biais biostratigraphiques et pal4o~cologiques induits dans les listes fau- 
niques par les habitudes de chasse, le lieu de vie des pr~dateurs mais aussi la nature des sites, les processus de leur 
formation et la diag~n~se. 
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ABSTRACT - The taphonomical method perfected on micromammals allows very precise applications to palaeonto- 
logical sites. There are now 6 sites represented by 47 distinct levels which have been treated according to this 
methodology. Digestion is found in 100% of the sites, but Tyto alba (barn owl) occurs only in 21% of the fossil concen- 
trations. The post-predation modifications (rootmarks, bioturbation, soil corrosion, weathering) are also frequent. 
The determination of the predator(s) (or their categories), the distinction of the various stages of fossil sites forma- 
tion (reworking, transport) are important in order to estimate the biostratigraphical and palaeoecological biases 
induced into the faunal lists by hunting, living habits of the predators but also according to sites nature and diage- 
nesis. 

KEYWORDS: TAPHONOMY, MICROMAMMALS, FOSSILIZATION, PREDATION, DIAGENESIS, RAPTORS. 

INTRODUCTION 
Les micromammif'eres et plus part iculi~rement 
les rongeurs  sont tr~s souvent utilis~s ~ des fins 
biostrat igraphiques et pal6o~cologiques. Ceci en 
part ie  ~ cause du fair qu'ils sont souvent rencon- 
tr6s en grandes quantit~s darts diff~rentes sortes 
d'assemblages. De plus, ils sont tr~s d~pendants 
de la v~g~tation et ils ont la r6putat ion d'6voluer 
tr~s rapidement .  On trouve les concentrations de 
micromammif'eres aussi bien, dans les grottes, les 
remplissages karstiques,  que les gisements fluvia- 
tiles ou lacustres (dits de plein-air). Dans ces der- 
niers gisements ils sont parfois moins abondants 
ou morns concentr~s dans le s~diment. 

Jusqu'ici, les listes fauniques fournies par les 
micromammif'eres 6talent interpr~t~es directe- 
merit, en ce qui concerne leur valeur  pal~o~colo- 

gique, ce qui par ta i t  de l 'hypoth~se que Fimage du 
pal~oenvironnement donn6e par  les micromam- 
mif~res n'~tait pas tr~s distordue par  des pro~ 
blames de fossilisation. I1 ~tait commun6ment  
admis que, parce qu'ils ~taient accumul~s sur 
place par  l'effraie, les assemblages de rongeurs 
fossilis~s repr~sentaient  di rectement  l 'environne- 
ment  local. Or, Ruprecht  & Raczinsky (1974), 
Dodson & Wexlar (1979) ont montr5 l 'existence de 
pertes dans la conservation des restes cr~niens 
provenant  de pelotes de r~gurgitation de rapaces 
nocturnes. Kowalski (1990) insiste sur les pro- 
blames de representa t ion dans les listes fau- 
niques dus aux habi tudes de chasse des rapaces et 

la saison d'accumulation des pelotes. Andrews 
(1990) d~crit dans une grande synth~se t o u s l e s  
ph~nom~nes taphonomiques pr~sidant h la mise 
en place des gisements fossilif'eres h micromam- 
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mif'eres de type karstique, ainsi que la diversit6 
des pr6dateurs potentiels. 

Depuis quelques ann6es, l'6tude intensive des 
diff6rents assemblages actuels dus fi la pr6dation 
et leur application aux fossiles montrent  que les 
processus de formation des gisements de micro- 
mammif'eres s'av6rent complexes et ne peuvent 
~tre d6tect6s que par une analyse taphonomique 
d6taill6e (Andrews 1990, Fernfindez-Jalvo 1992, 
1995). Les principaux r6sultats des derniers tra- 
vaux de taphonomie portant  sur les micromam- 
mif'eres vont ~tre pr6sent6s afin de montrer  l'im- 
portance de la connaissance des m6canismes de 
formation des gisements fossiles et les b6n6fices 
que l'on peut en t irer  pour augmenter  la valeur 
des interPr6tations bas6es sur les listes fau- 
niques. Ces t ravaux sont issus d'une collaboration 
active dans le cadre de plusieurs projets dont un 
accord de Coop6ration Franco-Polonais avec le Dr. 
Kowalksi, Cracovie (1990-1993) et un programme 
Alliance avec le Dr. P. Andrews (1994-1995). Ils 
ont donn6 lieu ~ plusieurs stages et une th6se est 
en cours (Landet). 

LES DI~VELOPPEMENTS 
DE LA TAPHONOMIE 
DES MICROMAMMIFERES 

Bien que les ph6nom6nes de fossilisation aient 
pr6occup6 de nombreux savants du XVII ~ si6cle, il 
a fallu a t tendre les t ravaux de Weigelt (1927) et 
d 'Efremov (1940) pour que soit insti tu6e la 
Taphonomie en rant  que discipline de la 
Pal6ontologie. Ce n'est cependant que dans les 
ann6es 1970 que diff6rents auteurs ont commenc6 

s'int6resser aux m6canismes de formation des 
gisements de micromammif'eres fossiles. Uappro- 
che taphonomique s'est faite, soit ~ partir  de 1'6- 
rude des coprocoenoses actuelles (Mahyew 1977; 
Dodson & Wexlar 1979; Korth 1979; Andrews & 
Evans 1983; Denys 1985), soit fi partir  des exp6ri- 
mentations de transport  hydrique (Voorhies 1969; 
Dodson 1973; Korth 1979). Ces travaux recher- 
chaient des crit~res permet tant  de reconnaitre 
l'origine d'une accumulation fossile ~ partir  de la 
repr6sentation, de la fragmentation osseuse et 
l'aspect ext~rieur des ossements fossiles (Korth 
1979; Denys 1986; Denys et al. 1987). La banali- 
sation de l'emploi du M.E.B. a permis d'6tudier 
plus en d6tail les traces laiss6es sur les os par la 
digestion et c'est Andrews (1990) qui a synth6tis~ 
la m6thode en d6finissant 5 grandes cat6gories de 
pr6dateurs  (bas6e sur  un grand nombre de 
crit6res). Ce dernier auteur  a appliqu6 pour la 
premiere fois sa m6thode au site pl6istoc6ne de 
Westbury (G.B.). Fern~ndez-Jalvo (1992) dans sa 
th6se reprend les t ravaux d'Andrews, d6veloppe 

plusieurs exp6rimentations et aboutit ~ des 
crit6res de reconnaissance de l 'origine d 'un 
assemblage fossile encore plus pr6cis (Fernfindez- 
Jalvo & Andrews 1992). Elle applique la m6thode 

diff6rents sites fossilif~res du complexe kars~ 
tique d'Atapuerca (Fernfindez-Jalvo 1995, 1996). 
Parall~lement, Dauphin & Denys (1988); Dauphin 
et al. (1988, 1989) met ta ient  en place l'6tude de la 
composition chimique des testes osseux frais et 
ayant fait l'objet d'une digestion afin de voir les 
modifications chimiques induites par cette derni6- 
re. Pour cela, les teneurs  en 616ments majeurs (P, 
Ca) et mineurs (Sr, Mg, Fe, Zn, Si, A1, Ba, Na) des 
tissus squelettiques ont mesur6es grace fi une 
sonde (EDS) coupl6e h u n  MEB. Des applications 
aux gisement de Tighenif (Dauphin et al. 1994, 
sous presse), de Sterkfontein (Dauphin & Denys 
1992) et d'Olduvai (Denys et al. 1996a) ont d6j~ 
6t6 faites. Ces analyses renseignent  sur les rela- 
tions os-s6diment et sur la diag6n~se des os fos- 
siles. 

On est actuellement en mesure de reconnaitre 
dans un assemblage fossile la pr6dation et la cat6- 
gorie de pr6dateur (Denys et al. 1995), les modifi- 
cations pr6-et post enfouissement (le t ransport  
hydrique, le pi6tinement, l'exposition au climat, 
bioturbation, compaction, corrosion chimique du 
sol, les traces de racines, de grignotage, etc.), les 
modifcations dues ~ la diag6n6se et aux remanie- 
ments. 

I1 existe maintenant  6 sites fi micromammif'eres 
ayant  fait l'objet d'6tude taphonomique approfon- 
die utilisant la m6thode d'Andrews (1990) et/ou 
de Dauphin & Denys (1988). Ces sites recouvrent 
47 niveaux stratigraphiques diff6rents . I1 s'agit 
des gisements karstiques de Westbury (Andrews 
1990), Atapuerca (Fernfindez-Jalvo 1992, 1995, 
1996), Mont6 di Tuda (Sanchez et al. 1997), Pech 
Crabit (Laudet 1995; Laudet  et  al. 1996). Deux 
gisements de plein-air: Ternifine (Denys et al. 
1987; Dauphin & Denys 1994), Olduvai Bed I 
(Fern~ndez-Jalvo et  al. soumis; Denys et al. 
1996a) ont 6t6 6tudi6s en d6tail. 

BILAN 

La mort isol6e et naturelle d'un petit  mammif'ere 
est un cas trop rare et peu propice ~ la fossilisa- 
tion. Par contre, les accumulations d'ossements 
parfois tr6s nombreuses laiss6es par  les rapaces 
nocturnes et diurnes ou les mammit'eres carni- 
vores dans leurs pelotes ou leurs crottes consti- 
tuent  un agent de concentration primaire favo- 
rable ~ la fossilisation ult6rieure. Les 6tapes sui- 
vantes sont nombreuses et provoquent une gran- 
de vari6t6 de modifications des os dont certaines 
peuvent intervenir fi plusieurs reprises comme le 
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FIaURE 1 - Fr~quence (pourcentage) des alterations les plus fr6quemment rencontr~es dans les gisements de plein air et de grotte 
ayant ~t~ analys~s par la m~thode d'Andrews (1990). D'apr~s Andrews (1990), Fern~ndez-Jalvo (1992), Laudet (1995), Fern~ndez- 
Jalvo et al. soumis, S~nchez et al. 1997. On note que la digestion est d~tect~e dans 100% des sites. Percentages of occurrences of the 
most frequent bone surface modifications into caves and open-air sites analysed according to Andrews (1990) methodology. Digestion 
occurs in 100 % of the sites. 

t ransport  ou les effets de l'exposition a@ienne 
(Fig.l). 

LA DIGESTION 

La compilation des r~sultats des diff~rents tra- 
vaux taphonomiques indique que la digestion 
intervient dans 100% des cas comme premi@e 
6tape de formation d'un gisemement de micro- 
mammiferes,  ce qui n'~tait pas d6montr~ jusque 
1~. De plus, Tyto alba n'est pas (contrairement aux 
id6es revues) forcement le seul responsable de ces 
accumulations puisqu'elle n'est cit6e que dans 
21% des cas (Fig. 2). Malgr6 les destructions 
importantes  qu'ils occasionnent, les petits mam- 
miFeres carnivores sont responsables de 14 % des 
assemblages fossiles ~tudi6s ~ ce jour, ce qui n'est 
pas n~gligeable. I1 faut  doric prendre en compte 
ceci avant  route interpretat ion de la liste faunique 
et connaitre les effets du passage par  le tube 
digestif d'un pr~dateur sur  l'image pal~ontolo- 
gique fournie par  les listes fauniques. I1 faut de 
plus, se garder de route g~n~ralisation h~tive et 

~tudier les niveaux un par un, chaque couche de 
s~diment pouvant  ~tre accumul~e par  un pr~da- 
teur  diff@ent (Denys et al. 1995; Fern4ndez-Jalvo 
1995). 

Les effets de la predation sur les listes fauniques 
peuvent  ~tre ~tudi~s sur les assemblages actuels 
de pelotes de rapaces. Le r~gime alimentaire des 
rapaces, leur comportement de chasse commen- 
cent ~ ~tre bien connus darts certaines r~gions du 
globe. Nous ne d~taillerons pas la l i t t~rature 
abondante existant sur ce sujet. Les ~tudes d'as- 
semblages de pelotes de pr~dateurs connus ~ des 
fins taphonomiques  sont  moins nombreuses .  
Andrews (1990) avait ~tudi~ en d~tail 28 assem- 
blages de pelotes de pr~dateurs vari6s. Andrews 
(1990: 29) d~crivait les ph~nom~nes affectant la 
diversit6 (en termes de richesse taxonomique: 
nombre d'esp~ces) dans les assemblages de pr6da- 
teurs. I1 cite en premier lieu les ry thmes  d'acti- 
vit6s des pr~dateurs. Les rapaces s tr ictement  noc- 
turnes peuvent  rater  une esp~ce diurne comme 
par exemple Rhabdomys pumilio en Afrique du 



F~GURE 2 - Fr4quenees (%) des 
p r4da teurs  responsables  des 
diff@entes accumulations fossi- 
lif~res examinees  su ivan t  la 
m~thode d'Andrews (m~me refe- 
rences que pour la Figure 1). On 
note que routes les categories de 
prddateurs  ont un  rSle h jouer 
comme agent  de concentration 
pr imaire  des assemblages fos- 
siles. Percentages of occurrences 
of the predators at the origin of 
the fossil assemblages studied 
after Andrews methodology (same 
references than for Figure 1). All 
the predator categories are repre- 
sented and involved as primary 
concentration agents in fossil 
small mammal assemblages. 
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Les prddateurs a rorigine des sites fossil iferes 
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Sud. Arvicanthis, un des rongeurs les plus abon- 
dants de la r6gion , est absent des pelotes du 
grand duc du Serengeti (Tanzanie). 

L'habitat dans lequel vit et chasse le pr~dateur 
est ~galement tr~s importants ainsi que la p@io- 
de de chasse (Andrews 1990, Kowalski 1990). 
Fern~ndez-Jalvo et al. (1996) ont observ6 en 
Afrique du Sud le comportement de chasse et les 
proies d'un Bubo africanus. Le grand duc africain 
de Clarens niche sur le flanc d'une vall~e bois~e et 
chasse sur le plateau voisin of~ ne pousse qu'une 
v~g~tation herbac6e. Les proies observ~es dans 
les pelotes de ce grand-duc refl~tent le milieu 
herbac6 et ouvert dans lequel chasse ce rapace. 
Les habitats  mosa~ques offrent plus de diversit~ 
que les habitats  uniformes et ceci se refl~tera 
dans les pelotes de rapaces opportunistes. Ainsi T. 
alba du d~sert de Namibie montre seulement 4 
proies (3 rongeurs et un l~zard, Denys non 
publi@ contre 9 rongeurs et une musaraigne pour 
un assemblage de savane tr~s s~che de type 
Sahelien de Mauritanie (Bruderer, non publiC, 
Fig. 3). Dans les savanes zamb~ziennes (for~t-clai- 
re h Mopane) du Malawi, Happold & Happold 
(1986) trouvent entre 10 et 15 esp~ces de rongeurs 
dans les pelotes de T. alba. Les proies de ce rapa- 
ce fourniront donc une assez bonne image pallor- 
cologique mais surtout des esp~ces les plus abon- 
dantes ou les plus faciles ~ capturer (gerbilles par 
exemple). Un rapace s~lectif aura une diversit~ 
plus faible des proies ou une pr~f@ence plus mar- 

]4v/o ~ , a L ~ y O f l ~  ! 
11% 

qu6e pour certains groupes de micromammiferes 
au mode de vie particulier. Ainsi, Asio otus est 
s61ectif et exclut les musaraignes de son r~gime 
alimentaire alors que N. scandiaca, A. otus et S. 
nebulosa pr~f~rent les campagnols (Andrews 
1990; Pharisat  1993). Strix aluco est selon Yalden 
(1985) le rapace europ~en le plus opportuniste, 
l 'assemblage de proies trouv~ darts ses pelotes 
dormant une reproduction precise de la represen- 
tation des micromammif'eres de la r~gion off il 
chasse. Selon Pharisat  (1993), les listes fauniques 
de micromammif~res r~colt~s sur  plusieurs  
ann~es dans les pelotes du hibou moyen-duc (Asio 
otus) ~ Etrabonne (Doubs) refl~tent bien les bio- 
topes observes aux environs. Un rapace opportu- 
niste aura un nombre de proies important  et seule 
sera limit~e la taille maximum des proies ou leur 
disponibilit~ (saison). Une compilation des 
donn6es de la l i t t@ature montre de 3 ~ 15 esp~ces 
de rongeurs pour T. alba contre 1 ~ 10 pour Bubo 
bubo en Afrique (Fig. 3). Par contre, le spectre de 
proies est plus diversifi~ pour Bubo bubo en ce qui 
concerne t ous l e s  micromammif'eres puisqu'il va 
de 2 ~ 23 contre 5 ~ 19 chez T. alba. 

Les effets de la predation se t raduisent  dans les 
listes fauniques par des ph~nom~nes de conserva- 
tion diff@entielle dont certains sont li~s au mode 
d'ingestion et ~ l 'intensit6 de la digestion du pr~- 
dateur. I1 est main tenant  bien connu que la pr~- 
dation introduit  la perte d'~l~ments osseux lors de 
la digestion et notamment  des ~lBments cr~niens 
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FIGURE 3 - E x e m p l e  
de d i v e r s i t ~  des  
p ro i e s  m i c r o m a m -  
m a l i e n n e s  d a n s  les 
p e l o t e s  m o d e r n e s  
de T aIba et  de 
Bubo  spp,  d a n s  
d i f f~rentes  r~gions  
d 'Af r ique .  Exam-  
ples o f  micromam- 
mal ian prey diver- 
sity in modern pel- 
let assemblages of 
T, a l b a  and Bubo 
spp. for Africa. 
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FIGURE 4 Pourcentages 
moyens de representation des 
~l~ments craniens dans les 
pelotes de diff@ents pr~da- 
teurs modernes. T alba, le 
moins destructeur au niveau 
de sa digestion selon Andrews 
(1990) montre dans certains 
cas des pertes assez impor- 
tantes des maxillaires, et des 
mandibules. Mean representa- 
tion percentages of cranial ele- 
ments in modern predators 
assemblages. T. alba considered 
as the less destructive predator 
(Andrews 1990) shows in some 
cases a relatively important 
loss of maxillaries a n d  m a n -  
dibles. 

31,5 
20,3 

identifiables comme les cr~nes, les maxillaires, les 
dents isol6es (Denys et al. 1996b). Ainsi, la compi- 
lation des donn~es montre les pertes maxillaires 
allant jusqu'~ 33,3% pour T alba. Les pertes man- 
dibulaires sont en g~n6ral moindres (maximum 
18,5% pour T alba) mais cons~quentes (Fig. 4). 
Denys et al. (1996b), Bruderer (1996, non publiC) 
ont montr~ que dans les assemblages de pelotes 
de grand duc ascalaphe d'Alg@ie d'une part, et de 
T alba de Mauritanie d'autre part, les cranes de 
Dipodidae (gerboise) et ceux des grands Gerbil- 
l inae (Taterillus ou Meriones), qui sont tr~s 
robustes, sont quasiment intacts alors que les 
cranes de Murinae sont beaucoup plus frag- 
ment~s. Les cranes de Crocidurinae r~sistent 
aussi bien h la digestion (Denys et al. 1996b). 

LES EFFETS DU TRANSPORT 

Le transport alt~re la surface des os en la polls- 
sant, provoque un agrandissement des cavit~s et 
trous de ros et provoque un tri des ~l~ments 
osseux en fonction de leur densit6 (Andrews 1990; 
Dodson 1973; Voorhies 1969). Dans le cas des 
micromammif'eres il s'agit plut0t du transport de 
pelotes qui peut se faire sur de longues distances. 
Korth (1979) a observ5 qu'il faut 200 m de trans- 
port hydrique pour d~sintSgrer totalement une 
pelote. Enfin les transports  par circulations 
d'eaux souterraines, les coulees de boues peuvent 
occasionner des mSlanges d'assemblages d'origine 
diff@ente et des remaniements.  Le transport a pu 
~tre d~tect~ dans rassemblage du gisement kars- 
tique de Pech Crabit (Laudet 1995; Laudet et al. 
1996), les niveaux 8 et 19 de Westbury (Andrews 

1990) et l'Abric Romani (Espagne, C~ceres 1996). 
L'interpr~tation concernant l 'environnement local 
d~duit de la liste faunique r~sultante est d~licate. 

LES EFFETS DES PH]~NOMt~NES LIltS 
L'ENFOUISSEMENT, A LA FOSSILISATION 

Les modifications post-predation ont ~t~ d~finies 
par Andrews (1990) et Fern4ndez-Jalvo (1992) et 
peuvent ~tre reconnues sur les ossements  fossiles. 
Les plus fr6quentes sont les traces de pi6tine- 
ment, d'exposition a6rienne au climat, de racines, 
de corrosion par sol acide ou basique (Fig. 1). Ces 
alt@ations peuvent renseigner sur le type de cli- 
mat lors du d@0t des ossements,  sur la dur~e de 
l'enfouissement et ses conditions. I1 semble que 
ces alt@ations produisent essentiel lement la sur- 
fragmentation des ossements (par rapport ~ la 
predation) que l'on connait dans les gisements 
fosssilif'eres 05 les os intacts et en connection de 
micromammif'eres sont tr~s rares. Par exemple, le 
pourcentage moyen de fragmentations des humS- 
rus et des f~murs des 47 niveaux fossilif'eres 
ayant fait l'objet d'une ~tude taphonomique sont 
respectivement de 83 et 95%. On observe quel- 
ques diff@ences entre les gisements stratifies de 
plein air et ceux stratifies ou non des grottes. 
Ainsi, les traces de racines, l'exposition au climat, 
le piStinement sont plus importants en surface 
que dans les grottes (Fig. 1). La bioturbation peut 
entrainer des m~langes de faunes, la perte de cer- 
tains ossements  (Armour-Chelu & Andrews 
1994). Ainsi, dans le gisement sub-fossile de 
Mont5 di Tuda, la bioturbation (probablement due 
aux racines dont les traces sont pr6sentes sur 71% 
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des os) a entra~n~ dans une section lat@ale de la 
grotte de moindre qualitY, la presence de deux 
rongeurs end~miques corses absents depuis au 
moins 9 cm (Sanchez et al. 1997).. 

IMPLICATIONS BIOSTRATIGRA- 
PHIQUES ET PALEOI~COLOGIQUES 

L'analyse taphonomique permet  de d~terminer le 
(ou les) pr~dateur(s) ~ l'origine d'une concentra- 
tion de micromammiferes fossiles ainsi que les 
~l~ments osseux introduits par  la succession des 
processus de fossilisation (transport). La d~tec- 
tion dans un gisement de populations d'origine 
taphonomique diff6rente est un moyen de mettre 
en ~vidence des m~langes de la communaut6 ori- 
ginale, des remaniements,  et ~ventuellement un 
diachronisme des faunes qui sont pourtant  col- 
lect~es du mSme niveau. Dans le cas des gise- 
ments  de grottes qui pr~sentent en g~n@al d'im- 
portantes variations lat@ales de facies en fonc- 
tion de leur topographie, la taphonomie peut  per- 
met t re  de reconnaitre des assemblages contempo- 
rains, accumul~s par  le mSme pr6dateur et mon- 
t rant  les mSmes alt@ations post-predation. Ainsi, 
Fern4ndez-Jalvo (1995) a pu corr~ler ~ Penal cer- 
rains niveaux de la section principale avec une 
zone de remplissage appel~e le tube. Toujours 
grace ~ l 'analyse taphonomique, elle a pu r~futer 
l 'hypoth~se d'une connection s~dimentaire entre 
les grottes de Dolina et de P~nal (Atapuerca, 
Pleistocene, Espagne). 

La d~tection de deux types de pr6dateurs dans un 
mSme niveau peut  6galement indiquer des habi- 
tudes alimentaires, des lieux de chasse diff6rents 
et donc un m~lange d'habitats. Une succession de 
diff@ents rapaces dans les niveaux superpos6s 
d'un gisement stratifl~ peut  ~galement conduire 
des interpretat ions proposant des fluctuations cli- 
mat iques importantes alors qu'elles ne sont dues 
qu'au hasard  de la predation et de la fossilisation. 
L 'analyse t aphonomique  des neuf  n iveaux 
d'Olduvai Bed I a permis ainsi de montrer  que le 
changement  observ~ dans les proportions des 
esp~ces entre le milieu et le sommet du Bed I e t  
indiquant  ~ priori un changement  de climat 
(Jaeger 1976) n'~tait pas dfi ~ un changement de 
pr~dateurs mais ~ une r~elle diff@ence d'habitat 
(Fern4ndez-Jalvo et al., soumis). De m~me, cer- 
taines FAD et LAD ne peuvent  avoir qu'une 
valeur  purement  taphonomique et doivent pour 
~tre valid~es avoir ~t5 observ~es dans diff@ents 
types de gisements e t  de pr~dateurs distincts. 
Ainsi ~ Olduvai Bed I, le niveau FLKN4, qui a 
livr~ ~ la fois un pr~dateur carnivore mammalien 
et un grand duc, montre la diversit~ sp~cifique la 
plus ~lSvSe d'Olduvai.  L'absence de certains 

taxons dans les niveaux entourant  le FLKN4 
(comme Heterocephalus, Xerus)  n'est done pas 
forc~ment due ~ leur absence ~cologique mais 
celle de pr~dateur les s61ectionnant dans le sec- 
teur  (Fern4ndez-Jalvo et al. soumis). Uexistence 
Pech Crabit d'au moins 4 populations taphono- 
miques, dont une transport~e, indique un mode de 
mise en place polyphas6 de ce gisement de type 
remplissage kars t ique (Laudet 1994; Laudet  et al. 
1996). Deux pr~dateurs sont responsables de l'ac- 
cumulation des micromammif'eres de Pech Crabit: 
il s'agit d'un petit  mammif'ere carnivore et d'un 
rapace nocturne de cat~gorie 1. Les fossiles ayant  
subi un polissage important,  trace d'un t ransport  
hydrique fort/et ou prolongS, ne correspondent 
pas avec l'~nergie faible du s~diment de d~pSt et 
le pendage faible des ossements (Laudet et al. 
1996). Ce m~lange d'origines diff@entes des osse- 
ments est ~ prendre en compte lors de l ' interpr& 
tation pal~o@ologique des listes fauniques. Enfin, 
les biais de conservation diff@entielle induite par  
la digestion et/ou la fossilisation peuvent  modifier 
les proportions des taxons darts les listes fau- 
niques (Dauphin & Denys 1994; Denys et al. 1997; 
Sanchez et al. 1996b), ce qui peut  donner une 
image pal~o~cologique fauss~e. 

PERSPECTIVES 

En ce qui concerne les phosphorites du Quercy, un 
programme d'~tude taphonomique de diff@ents 
gisements devrait permettre de mieux comprendre 
les diff@ents assemblages et les proportions de 
certains taxons observes dans des gisements 
appartenant ~ une mSme zone. La reconnaissance 
de gisements ~ pr~dateur unique peut  renseigner 
sur les relations proies - pr~dateurs des rapaces et 
des carnivores de l'Oligoc~ne et permettre  de 
mieux comprendre l'origine de certains niveaux. 
Ainsi, les gisements de Pech Crabit et d'Itardies, 
(zone MP23, voisins de quelques kilom~tres) mon- 
trent des diff@ences importantes dans leurs pro- 
portions de rongeurs hypsodontes (Vianey-Liaud 
1991). Le milieu indiqu~ pour Itardies semble plus 
bois~ (plus humide) que celui de Pech Crabit et 
contraste avec les r~sultats des c~nogrammes r~a- 
lis~s pour cette zone (Laudet et al. 1996). L'~tude 
taphonomique d'Itardies par F. Laudet  devrait per- 
mettre de montrer si ces diff@ences de proportions 
dans les listes fauniques sont dues ~ des pr~da- 
teurs diff@ents ou ~ une diff@ence d'habitat li~e 
une topographie diff@ente (forSt-galerie le long 
d'une rivi~re, plateau ~ v6g6tation herbac~e, diff& 
rence ~daphiques entre les deux gisements, etc.). A 
plus long terme, des corr61ations entre gisements 
pourront ~tre faites ainsi qu'entre les niveaux 
d'une mSme grotte ~ l'aide des ressemblances dans 
les processus taphonomiques. 
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Un  au t r e  p r o g r a m m e  de recherche  est  actuelle- 
m e n t  en cours au Mus6um (Denys) pour  6tudier  
de fa~on sys t6mat ique  les effets de la pr6da t ion  
sur  les l istes faun iques  et  sur  les modif icat ions de 
surface et  de chimie afin de les quant i f ie r  et d'ob- 
t en i r  une  base de donn6es de diff6rents  types d'as- 
semblages  de pelotes  de rapaces  pour  l 'Afrique et 
la France .  U6tude  de la composit ion chimique des 
os en re la t ion  avec l '6tude du s6diment  et  de la 
digest ion fair  aussi  pa r t i e  des p rog rammes  de 
r eche rche  en  cours, de m~me que la mise au point  
d 'une m6thode  de d6tect ion rap ide  des r emanie -  
men t s  et  des m61anges de p r6da teur s  (Dauphin) .  
Enfin,  des perspect ives  in t6 ressan tes  concernan t  
l ' in te rpr6 ta t ion  des pa l6oenv i ronnement s  ont  6t6 
6voqu@es lors de l '6tude t aphonomique  conjointe 
des pol lens et  des res tes  osseux re t rouv~s dans 
des pe lo tes  de r ~ g u r g i t a t i o n  de r a p a c e s  
(Fern~ndez-Ja lvo  et al. 1996). 

CONCLUSIONS 
La pr6dation est ~ l'origine de toute concentration 
de micromammif'eres fossiles et donne une liste fau- 
nique modifi6e par  rappor t  ~ l'originale, re@me pour 
Tyto alba le moins des t ructeur  des rapaces. Ce der- 
nier n 'est  pas le principal responsable des accumu- 
lations fossiliferes et il est impor tant  de prendre en 
compte cette donn6e avant  toute interpr6tat ion 
pal6o6cologique des listes fossilif'eres. Certains fac- 
teurs modifient  quant i ta t ivement  la repr6sentat ion 
de certaines esp~ces (sur ou sous-repr6sentation) 
et/ou qual i ta t ivement  (meilleure apti tude ~ la fossi- 
lisation des cranes les plus robustes, meilleure pr6- 
servation de la composition chimique de l'6mail par  
rappor t  aux os et ~ la dentine). L'analyse taphono- 
mique peut  appor ter  des informations biostratigra- 
phiques en d6tectant  les remaniements  et la raise 
en place des gisements,  leur contemporan6it6. Faite 

l'6chelle r6gionale, l '6tude de s6ries de gisements 
de types diff6rents mais d'age contemporain permet  
d 'appr6hender  plus f inement  les diff@rences d'habi- 
tats (surtout  dans le cadre des environnements  
mosaiques) ainsi que de d6finir la nature  de cer- 
taines absences de taxons (biostratigraphique et/ou 
taphonomique).  Cette m6thode apporte aussi des 
informations sur les relations pr6dateur-proies sur- 
tout  dans le cadre de gisements anciens n 'ayant  
plus d'6quivalent actuel. Pour toutes ces raisons, 
une analyse taphonomique est indispensable avant  
toute interpr@tation pal6o6cologique ou biostrati- 
graphique d'une faune. 
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