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nous voici au départ d’un étrange voyage, un voyage dans le temps à la recherche de traces et de 
pierres qui parlent. Cet ouvrage est le fruit du travail acharné des membres d’une équipe constituée 
autour de Christine Rendu. Leur travail a commencé en béarn, en haute vallée d’Ossau dans le cœur 
du Parc national des Pyrénées, il y a maintenant une dizaine d’années. Le Parc national des Pyrénées 
a soutenu dès l’origine ces campagnes de fouilles, en apportant tout à la fois une aide matérielle, 
technique et financière.

Les résultats de ces recherches sont prodigieux. Jamais peut-être dans l’histoire de l’archéologie 
pastorale pyrénéenne on n’avait décrit avec autant de précision l’évolution des paysages, la construction 
d’un terroir et la formation d’une culture pastorale sur une période aussi longue.

C’est vrai que les chiffres sont vertigineux ! Les chercheurs estiment que les premières traces 
visibles d’une activité humaine sur le site d’Anéou remontent à 6 000 ans, d’autres parlent même  
de 7 500 ans !

De cette période, et jusqu’à aujourd’hui, les auteurs nous conduisent au travers du temps, avec un 
effort de simplicité et de pédagogie, en explorant des périodes de l’histoire souvent moins connues 
dans les Pyrénées comme l’Antiquité.

Ce panorama nous confirme que les hauts paysages ossalois sont, comme la plupart des territoires 
pyrénéens d’altitude, le résultat d’une interaction intime entre le milieu naturel et les sociétés qui y 
vivent, les exploitent et y travaillent avec plus ou moins d’intensité depuis des siècles.

il me semble utile de rappeler que ces paysages culturels sont au cœur des préoccupations du Parc 
national des Pyrénées parce qu’ils représentent une richesse biologique inégalée, parce qu’ils sont le 
fruit d’une culture exceptionnelle, et que l’un n’est rien sans l’autre.

ils sont tout à la fois un morceau d’histoire valléenne et une page de l’aventure humaine.

Parce que nous avons aujourd’hui des moyens qui nous permettent de porter atteinte à notre 
environnement avec une force jamais égalée dans l’histoire de l’humanité, le Parc national des Pyrénées 
se tient plus que jamais aux côtés de ceux qui souhaitent révéler au plus grand nombre l’histoire de la 
formation de ces estives. il a été, et sera toujours en capacité de valoriser et de maintenir ces savoir-
faire uniques qui sont les seuls capables de nous aider à poursuivre, dans le respect des hommes et des 
milieux, cette histoire commencée il y a plus de 6 000 ans !

Je vous souhaite un bon voyage dans le temps !

Laurent Grandsimon,
Président du Parc national des Pyrénées

Préface
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Fig. 1
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Fig. 1

P 

ar l’ancienneté des travaux réalisés et l’importance 
des sites et vestiges visibles dans le paysage 
(grottes, cercles de pierres, etc.) la vallée 
d’Ossau a constitué, dès le début de la recherche 
archéologique, un riche territoire pour l’étude du 

passé de la région. Cette vallée a en effet fait l’objet de 
nombreuses fouilles depuis la fin du XIXe siècle, au départ 
plus particulièrement centrées sur le bassin d’Arudy et 
ses grottes1. Ces travaux visaient alors les niveaux du 
Paléolithique supérieur, aussi nous n’avons que peu 
d’informations sur les occupations de la Préhistoire 
récente dans les sites anciennement étudiés.

Depuis le milieu du XXe siècle, plusieurs grottes, 
certaines sépulcrales, ont été sondées ou fouillées2 ; 
l’étude la plus récente, celle de la grotte de Laà 2, a livré 
des témoignages des occupations du Magdalénien à 
l’Antiquité tardive3 (fig. 1).

Au-delà du bassin d’Arudy mais en restant dans le 
cadre de la vallée d’Ossau, on notera dans les années 
1950 un premier inventaire des sites de moyenne et 
haute montagne, et la fouille du dolmen ou coffre de 
Turoun Buchous4 (fig. 2). De 1980 à 1996, une prospection 

1. Garrigou et Martin, 1864 ; Piette, 1872-1873 et 1907 ; Mascaraux, 1910 ; Fonteneau, 1918 ; Laplace 1953.
2 Livache et al., 1984 ; Marsan, 1985 a ; Altuna et Marsan, 1986 ; Marsan, 1988 ; Laplace, 1984.
3. Dumontier et al., 2009.
4. Laplace, 1951 et 1984.

des pâturages de la haute vallée a été entreprise par 
des équipes du Groupe archéologique des Pyrénées 
occidentales (GAPO), recherches qui ont permis de 
cartographier des tumulus, des cercles de pierres et des 
coffres et/ou dolmens5. Certains des sites identifiés ont 
fait l’objet de fouilles6. Pour la Préhistoire récente, et 
plus particulièrement l’âge du Bronze, plusieurs grottes 
sépulcrales sont également connues.

L’occupation humaine du bassin d’Arudy pendant la 
Préhistoire a fait l’objet d’un premier travail de synthèse 
en 1979, complété en 1996. Plus largement, une vue 
de l’archéologie protohistorique à l’échelle de la vallée 
d’Ossau a été proposée en 20007.

Les informations relatives à l’Ossau sont le point de 
départ privilégié de cette étude. Elles sont complétées 
par celles issues de sites étudiés dans la région proche : 
vallée d’Aspe (grotte d’Apons à Sarrance, abri d’Eth Caillau 
à Accous, fig. 3) et piémont oloronais (sites du Gabarn et 
des coteaux de Précilhon à Escou – Darré la Peyre et 
Peyrecor 1 et 2). Un élargissement du regard permet 
également de prendre en compte les études réalisées plus 
à l’ouest, au Pays basque : dolmens d’Ithé 1 et 2 et grotte 
Harregi, à Aussurucq dans les Arbailles (Soule), grottes 

5. Blanc et Marsan, 1981, 1983, 1985 b et 1986 ; Blanc, 1989 a.
6. Laplace, 1984 ; Blanc, 1994 ; Dorot et Blanc, 1997 ; Dumontier et al., 1982.
7. Marsan, 1979 ; Marsan, 1996 ; Blanc, 2000.
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Fig. 1 : Fouille de la grotte Laà 2. 
Parmi les grottes nombreuses  
du bassin d’Arudy, celle-ci  
est l’une des rares qui soit 
restée à peu près intacte, 
malgré deux fouilles 
clandestines qui n’ont que peu 
entamé son potentiel  
(photo Patrice Dumontier).

Fig. 2 : En Haut-Ossau,  
le coffre de Turoun Buchous 
dans son tumulus pierreux. 
La dalle correspondant  
au côté ouvert a été 
enlevée dès 1948  
(photo Patrice Dumontier).

Fig. 3 : Le site d’Eth 
Caillau, sur un replat  
qui domine le plateau  
de Lhers ; vue prise de 
l’est, l’abri est au nord 
(photo Patrice Dumontier).

Fig. 2
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Site Laboratoire Type de site Date BP Écart-type Calibration à 95,4 % 
BC Réf. bibliographique

Poeymau, alsh Ly-1843 Habitat en grotte 6830 320 6351 5081 Livache et al., 1984

Malarode 1 Ly-3483 Habitat en grotte 6300 210 5590 4774 Marsan, 1985 a

Gabarn Poz-15871 Tourbière 6420 40 5473 5325 Rius et al., 2009

Espalungue Ly-3072 Habitat en grotte 6040 300 5468 4267 Blanc et Marsan, 1985 b

Poeymau, bca Ly-1840 Habitat en grotte 5830 330 5433 3973 Livache, et al. 1984

Mouligna, C2 Ly-882 Habitat 5760 150 4942 4333 Chauchat, 1974

Haispea GrA-38789 Sépulture ? 5750 40 4703 4500 Ébrard, 2013

Mouligna, C2 Ly-883 Habitat 5550 150 4754 4006 Chauchat, 1974

Gurs S1 GrA-39259 Tumulus 5455 40 4365 4235 Ébrard, 2013

Unikoté Beta-162636 Grotte 5390 50 4341 4055 Boulestin et al., 2013

Cazaou Erl-15741 Tumulus 5385 53 4339 4219 Marticorena, 2014

Unikoté Beta-162635 Grotte 5300 50 4259 3989 Boulestin et al., 2013

Les Bruques Erl-16412 Tumulus 5231 56 4179 3957 Marticorena, 2014

Les Tuyaas Erl-15729 Tumulus 5190 50 4076 3936 Marticorena, 2014

Apons, foyer inter Ly-9752 Habitat en grotte 5185 40 4042 3947 Dumontier et al., 2016

Poeymau, gca Ly-1842 Habitat en grotte 5170 330 4698 3138 Livache et al., 1984

Source de la Lane Erl-15737 Tumulus 5111 52 3994 3784 Marticorena, 2014

Harregi GrA-37565 Grotte sépulcrale 5055 35 3958 3773 Ébrard, 2013

Les Tuyaas Erl-15726 Tumulus 5037 49 3952 3747 Marticorena, 2014

Garli Erl-19171 Grotte sépulcrale 4986 49 3941 3655 Dumontier et al., 2014

Ithé 2, C4a Beta-308782 Dolmen 4950 30 3790 3650 Ébrard, 2013

Las Areilles Erl-12953 Habitat plein air 4894 47 3780 3541 Elizagoyen et al., 2012

Cazaou Erl-15739 Tumulus 4886 51 3783 3630 Marticorena, 2014

Apons, C3n1 Ly-8329 Habitat en grotte 4700 50 3619 3367 Dumontier et al., 2016

Les Bruques Erl-15747 Tumulus 4669 53 3535 3355 Marticorena, 2014

Larroun 1 Erl-19170 Grotte sépulcrale 4661 48 3627 3354 Dumontier et al., 2014

Bordedela 1 Ly-11876 Grotte sépulcrale 4470 30 3339 3026 Dumontier et al., 2014

Houn de Laà Erl-19174 Grotte sépulcrale 4449 51 3339 2929 Dumontier et al., 2014

Anéou OS6-347-US515 Struct. pastorale 4440 40 3335 2927 Rendu et al., 2013

Houn de Laà Erl-19173 Grotte sépulcrale 4401 49 3326 2906 Dumontier et al., 2014

Laà 3, US18 Erl-12986 Habitat 4396 50 3327 2904 Dumontier et al., 2009

Pau Cabout 5, F3 Beta-154326 Tumulus 4340 80 3320 2770 Marembert et al., 2008

Laà 3, C6 r1 faune Erl-11111 Habitat en grotte 4315 53 3094 2781 Dumontier et al., 2009

Las Areilles Erl-12951 Habitat plein air 4307 45 3085 2876 Elizagoyen et al., 2012

Apons, C3s Ly-1129 Grotte sépulcrale 4275 40 2920 2792 Dumontier et al., 2016

Apons, C3s Ly-1130 (Oxa 9465) Grotte sépulcrale 4245 40 2913 2704 Dumontier et al., 2016

Laà 3, humain Erl-11110 Grotte sépulcrale 4197 50 2902 2630 Dumontier et al., 2009

Laplace Ly-11874 Grotte sépulcrale 4150 35 2878 2623 Dumontier et al., 2014

Laplace Ly-11873 Grotte sépulcrale 4105 35 2866 2503 Dumontier et al., 2014

Laà 3, st.1 Erl-11425 Habitat en grotte 4099 44 2872 2497 Dumontier et al., 2009

Peyrecor 2, C2i Ly-6953 Dolmen 4095 65 2869 2482 Dumontier, 1997

Peyrecor 2, C2i Ly-6954 Dolmen 4090 40 2869 2306 Dumontier, 1997

Bordedela 2 Poz-69595 Grotte sépulcrale 4075 35 2858 2491 Dumontier et al., 2014

Laà 3, US 16 Erl-12985 Habitat en grotte 4040 51 2857 2467 Dumontier et al., 2009

Bordedela 1 Ly-11875 Grotte sépulcrale 4035 35 2834 2471 Dumontier et al., 2014

Garli Beta-308779 Grotte sépulcrale 3970 30 2574 2350 Ébrard, 2013

Las Areilles Erl-12949 Habitat plein air 3961 44 2577 2309 Elizagoyen et al., 2012

Laà 3, C11 r8 Erl-11426 Habitat en grotte 3935 44 2568 2295 Dumontier et al., 2009

Pau Cabout 5, fossé ext. Beta-154328 Tumulus 3900 90 2590 2130 Marembert et al., 2008

Irau 4 Gif-7892 Ciste 3850 90 2560 2057 Blot, 1993 b

Las Areilles Erl-12950 Habitat plein air 3821 44 2459 2142 Elizagoyen et al., 2012

Peyrecor 2, fosse 1 Ly-5698 Dolmen 3765 60 2432 2036 Dumontier, 1997

de Mikelauen-zilo à Lecumberry et d’Unikoté à Ihody, 
en Basse-Navarre. De même, les recherches effectuées 
dans les Hautes-Pyrénées sont mises à contribution pour 
documenter le secteur à l’est de l’Ossau. Plus au nord, les 
sites des plateaux du Pont-Long et de Ger ainsi que les 
plaines des Landes fournissent des informations utiles à 
l’analyse, tout comme, sur le versant sud des Pyrénées, 
quelques données issues de sites aragonais.

La présente contribution couvre les périodes de la 
Préhistoire récente et de la Protohistoire. Son objectif est 
de mettre en perspective les découvertes archéologiques 
– à l’échelle de la vallée d’Ossau et, plus largement, du sud 
de l’Aquitaine – et les données paléo-environnementales8. 
Les presque 6 000 ans qui s’étendent de la néolithisation 
de la région à la fin de l’âge du Fer vont donc être 
parcourus. On s’interrogera sur les rythmes de l’expansion 
agropastorale des différents étages altitudinaux, ainsi 
que sur les formes de complémentarité et les schémas 
d’occupation (mobilité/sédentarité) que la documenta-
tion recueillie permet d’envisager entre les différents 
espaces.

Le Néolithique
Le Néolithique est une période de profond 

changement qui a vu la mise en place d’une économie 
agropastorale au fil des quatre millénaires qui précèdent 
l’âge du Bronze. L’homme, qui jusqu’alors était chasseur-
cueilleur, devient producteur de sa nourriture par le biais 
de l’agriculture et de l’élevage.

Pour le sud de l’Aquitaine, les données palynologiques 
permettent d’aborder les rythmes d’anthropisation et 
sont complétées par les fouilles archéologiques qui nous 
renseignent plus directement sur les hommes concernés, 
les traits culturels qui les caractérisent et qui les relient aux 
différents courants de diffusion. La présentation des sites 
n’est pas exhaustive mais centrée sur la documentation 
issue du Béarn.

Les premières implantations  
du Néolithique ancien9

Les premières indications nous sont apportées par 
les analyses polliniques de la tourbière du Gabarn. La 
présence d’activités agropastorales y est enregistrée 
vers 5800, puis vers 5400 avant notre ère. Ces résultats 
confirment l’implantation d’agriculteurs/pasteurs dans le 
piémont, au début de la deuxième moitié du VIe millénaire 
av. J.-C., voire dans la première moitié de celui-ci (fig. 4).

8. Jalut et al., 1988 ; Blanc et Bui Thi Maï, 2003 ; Galop, 2006 a ; Galop et al., 2007 ; Rius et al., 2009 ; cf. 
également contribution de Didier Galop dans ce volume.

9. Entre 5800-5300 et 4500 avant notre ère.

Fig. 4 : Dates 14C  
des principaux sites 
néolithiques des Pyrénées 
nord-occidentales.
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Nos connaissances archéologiques pour cette période 
reposent, en vallée d’Ossau, sur les occupations des 
porches de trois grottes à Arudy (Poeymau, Malarode 1 
et Espalungue10), et, en vallée d’Aspe, sur celle de la 
grotte d’Apons (fig. 5). Les analyses environnementales 
réalisées à partir de cette dernière esquissent un paysage 
partiellement anthropisé, où ne subsistent que des pins 
et de rares feuillus, et où se développent des plantes 
inféodées à la présence du bétail11.

Ces quatre sites évoquent des occupations de 
faible intensité, de type campement sous abri, avec des 
fréquentations de petits groupes mobiles, éventuellement 
répétitives comme à Poeymau. Plusieurs indices y 
démontrent néanmoins la mise en place progressive 
d’une économie de production.

C’est essentiellement à partir de la grotte d’Apons 
(fig. 6) que l’on peut réfléchir à l’identité des porteurs de 
nouvelles pratiques (élevage, agriculture), utilisateurs 
de nouveaux objets (céramique, hache polie), et aux 
chemins qu’ils ont empruntés. Les principaux arguments 
résident dans l’analyse des traditions techniques 
céramiques et lithiques.

L’analyse pétrographique de la pâte de la céramique 
d’Apons (fig. 7), réalisée par Fabien Convertini, suggère 
une origine de l’argile étrangère au contexte géologique 
locale.al. Les techniques utilisées rappellent les traditions 
de groupes culturels orientaux (Cardial/Épicardial) proches 
du monde méditerranéen, d’une part, et de groupes 
méridionaux (Ibérique), d’autre part. Sur le versant sud 
des Pyrénées, en Aragon et Navarre, plusieurs sites, 
datés entre 5800 et 5300 avant notre ère, témoignent 

10. Blanc et Marsan, 1985 a.

11. Bui Thi Maï, dans Dumontier et al., 2016.

8. Jalut et al., 1988 ; Blanc et Bui Thi Maï, 2003 ; 
Galop, 2006 a ; Galop et al., 2007 ; Rius et al., 
2009 ; cf. également contribution de Didier 
Galop dans ce volume.

9. Entre 5800-5300 et 4500 avant notre ère.
10. Blanc et Marsan, 1985 a.
11. Bui Thi Maï, dans Dumontier et al., 2016 a.
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6. Aussurucq (Haispea)

Fig. 7 : Proposition 
de restitution 
graphique du vase 
néolithique ancien  
de la grotte d’Apons.

Fig. 6 : La fouille de la grotte 
d’Apons a permis de mettre 
en évidence plusieurs niveaux 
néolithiques qui, tout en évoquant 
des occupations temporaires 
de courte durée, apportent des 
renseignements sur les individus 
ou les petits groupes qui 
fréquentaient alors la vallée d’Aspe 
(photo Patrice Dumontier). 
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Sites du néolithique ancien
 

Fig. 5 : Localisation  
des sites du Néolithique 
ancien des Pyrénées nord-
occidentales (cartographie 
Patrice Dumontier, Mélanie  
Le Couédic et Benoît Pace ;  
DAO Mélanie Le Couédic).

±

Grotte sépulcrale
Occ. domestique ou activité en grotte
Occ. domestique ou activité plein air
Indéterminé
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d’assemblages identiques au cas d’Apons, associant 
céramique sans décor attribuée à la phase ancienne 
du Néolithique et armatures de flèche en silex du type 
« segments du Bétey » (ou pièces à double biseau). Il s’agit 
de l’abri d’Aizpea 1, de la chambre supérieure de la grotte 
Moro de Olvena12, mais aussi du niveau 1b de la grotte de 
Chaves où la céramique ornée du Cardial côtoie des vases 
non décorés à fonds épais, souvent coniques, proches du 
vase d’Apons13.

L’hypothèse d’une diffusion du Néolithique, de la 
Méditerranée vers la façade atlantique, par l’Èbre et 
ses affluents, a déjà été proposée14. Les cols pyrénéens 
ne constituant pas une barrière infranchissable, une 
relation entre Apons et l’Aragon, par la vallée d’Aspe, est 
tout à fait envisageable (fig. 8). Les données techniques et 
morphologiques concernant la céramique de la grotte 
de Chaves et celle de la grotte d’Apons, ainsi qu’une 
exploitation possible des argiles du secteur de La Pierre-
Saint-Martin pour la confection du vase d’Apons (c’est-à-
dire sur l’un des points de passage entre les deux versants) 
sont des indices qui viennent renforcer cette proposition.

Les sites étudiés en Haut-Béarn témoignent donc 
d’une fréquentation des vallées d’Aspe et d’Ossau dans 

12. Ramón Fernández, 2006.

13. Barandiaran et Cava, 2001 ; Baldellou et Utrilla, 1999.

14. Roussot-Larroque, 2005 ; Marchand et Manen, 2006.

la deuxième moitié du VIe millénaire avant notre ère. 
Les données environnementales montrent qu’il ne s’agit 
pas de simples intrusions mais qu’un début d’agriculture 
est enregistré dans le piémont et que la fréquentation 
du défilé d’Escot par des troupeaux est perceptible à 
Apons. Qu’en est-il de l’occupation en moyenne et en 
haute montagne ? Nous manquons d’informations pour 
le moment mais, si les premières diffusions de l’économie 
agropastorale ont pour origine le sud de la chaîne, nous 
sommes déjà dans le cadre d’un espace montagnard 
parcouru entre les deux versants.

Le Néolithique moyen15

Pour cette période, les données fournies par les ana-
lyses polliniques montrent une augmentation de la pres-
sion anthropique sur la montagne (moyenne et haute) et 
son piémont entre 4200-4000 et 3700-3600 avant notre 
ère. Cette pression n’est pas particulière aux Pyrénées 
mais concerne l’ensemble des milieux montagnards euro-
péens. L’essor de l’élevage est à l’origine de cette phase 
de conquête16 (fig. 4 et 9).

15. Entre 4600-4500 et 3400-3200 avant notre ère.

16. Galop, 2006 a.

Fig. 8 : Le col de La Pierre-Saint-
Martin, à 1 765 m d’altitude, 

est un passage aisé qui met en 
relation les vallées de la Soule 

et du Barétous du versant 
français, avec celle de Roncal, côté 

espagnol (photo Patrice Dumontier).



Concernant l’habitat, dans l’état actuel de la 
recherche, nous n’avons pas rencontré de maisons bâties, 
semblables à celles, réunies en véritables hameaux, que 
l’on connaît dans la région de Bergerac par exemple17. 
Les « habitats » étudiés correspondent à des occupations 
ponctuelles en grottes ou sous abri naturel (Poeymau, 
Malarode et Apons) et à des campements en plein air (site 
de Las Areilles sur le Pont-Long). L’élevage est documenté 
dans la grotte d’Apons par des restes de petit bœuf qui se 
trouvaient sur un foyer à pierres chauffées daté de 4000 
avant notre ère18.

L’exploitation pastorale de la moyenne montagne est 
quant à elle attestée dans la grotte de Mikelauen-zilo, 
en Basse-Navarre, par un niveau de litière témoignant 
d’une activité de bergerie autour de 3800 avant notre 
ère19. Des armatures de flèche à tranchant transversal 
ont par ailleurs été mises au jour (en un exemplaire à 
chaque fois) dans les cercles de pierres de Bious-Oumette 
(1 310 m d’altitude), de Bious-Artigues (1 400 m) et enfin 
dans un niveau remanié de l’abri sous roche d’Eth Caillau  
(1 450 m, fig. 10)20. Ces éléments constituent les points 
de découverte les plus élevés connus à ce jour pour le 
Néolithique moyen dans les Pyrénées nord-occidentales.

17. Fouéré, 2011.

18. Dumontier et al., 2016.

19. Galop 2006 a.

20.  Blanc, 1994 ; Laplace, 1953 ; Eth Caillau, étude inédite de Patrice Dumontier.
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12. Ramón Fernández, 2006.
13. Barandiaran et Cava, 2001 ; Baldellou  

et Utrilla, 1999.
14. Roussot-Larroque, 2005 ; Marchand  

et Manen, 2006.
15. Entre 4600-4500 et 3400-3200 avant notre ère.
16. Galop, 2006 a.
17. Fouéré, 2011.
18. Dumontier et al., 2016 a.
19. Galop 2006 a.
20. Blanc, 1994 ; Laplace, 1953 ; Eth Caillau,  

étude inédite de Patrice Dumontier.
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Sites du Néolithique moyen et récent
Dolmen
Tumulus
Grotte sépucrale
Occ domestique ou activité en grotte
Occ domestique ou activité de plein air
Indéterminé

7 Sarrance (Apons)
8 Arudy (Malarode 1)
9 Arudy (Poeymau)
10 Accous (Caillau)
11  Aussurucq (Sasiziloaga)
12 Uzein (Las Areilles)
13 Assat (colline 312)
14  Lecumberry (Mikelauenzilo)
15  Aussurucq (Ithé 2)
16 Aussurucq (Ithé 1)
17 Buzy (Téberne)
18  Azereix (Marque Dessus)
19 Mont (tumulus 1 de Mont)
20 Gurs (tumulus de Gurs)
21 Miramont-Sensacq (tumulus Les Bruques) hors carte
22  Miramont-Sensacq (tumulus Cazaou de Luc) hors carte
23  Claracq (tumulus chemin des Tuyaas)
24 Momas (tumulus Source de la Lane)
25  Arudy (Garli)
26  Arudy (Larrun 1)
27  Aussurucq (Harregi)
28  Iholdy (Unikote)
29 Lagor (hache)
30  Arthez-de-Béarn (hache)
31  Biarritz (hache grotte du Phare)
32  Bidart (Mouligna)

Fig. 9 : Localisation des sites  
du Néolithique moyen et récent des 
Pyrénées nord-occidentales (cartographie 
Patrice Dumontier, Mélanie Le Couédic et 
Benoît Pace ; DAO Mélanie Le Couédic).

Fig. 10 : Armature de flèche  
à tranchant transversal, caractéristique  
du Néolithique moyen et récent,  
et grattoirs issus du site d’Eth Caillau 
(photo Patrice Dumontier).
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Les cercles de pierres (ou cromlechs) en question
Les cercles de pierres de montagne sont largement présents dans 

les Pyrénées occidentales. Bien que partageant une forme commune, 
ils offrent néanmoins des différences significatives.

Leur architecture permet de reconnaître deux types distincts : 
1 ) les cercles mégalithiques, souvent constitués, en Ossau, de blocs 
hauts et volumineux plantés verticalement (fig. 11) ; 2 ) les cercles 
complexes à blocs et dalles inscrits dans un tumulus, comprenant des 
cistes centrales, principalement présents dans la montagne basque. 
Ces deux groupes, par leurs architectures, se distinguent des cercles de 
galets qui entourent les structures centrales placées sous tumulus que 
l’on retrouve sur les terrasses fluvio-glaciaires du Pont-Long, de Ger, et 
de Lannemezan.

À ce stade, 110 cercles et 9 tumulus-cercles ont été recensés 
en vallée d’Ossau21. Cette densité s’inscrit dans la continuité des 
repérages réalisés dans les massifs du Pays basque nord, où 216 cercles 
et 61 tumulus-cercles ont été répertoriés22. Elle contraste en revanche 
avec les 15 cercles reconnus pour tout le département des Hautes-
Pyrénées et avec l’exemplaire unique de l’Ariège23. Comment la 
comprendre ?

Les tumulus à galets des plateaux fluvio-glaciaires et les tumulus 
à cistes du Pays basque ont de nombreux points communs. Ils 
s’échelonnent du Bronze ancien au premier âge du Fer et présentent 
des sépultures et des traces de bûcher pour les premiers, des 
incinérations dans des cistes centrales pour les seconds, qui indiquent 
clairement leur fonction funéraire.

La datation et la fonction des cercles sans tumulus de la vallée 
d’Ossau sont plus difficiles à établir. Dix d’entre eux ont été fouillés24. 
Alors que ce type de monument avait été longtemps attribué à l’âge 

21. Blanc, 2000, p. 15-19 et tab. 1, p. 21.

22. Blot, 1995.

23. Blot, 1985 ; Lussault, 1997 ; Escudé-Quillet et Maissant, 1997.

24. Dumontier et al., 1982 ; Laplace, 1984 ; Blanc, 1987 ; Dorot et Blanc, 1997.

du Fer, plusieurs ont livré des éléments contradictoires, à l’instar des 
cercles de Bious-Oumette et Bious-Artigues, qui ont révélé chacun une 
armature de flèche à tranchant transversal évoquant le Néolithique 
moyen… et, pour Bious-Oumette une datation de quelques charbons 
de l’âge du Fer, correspondant donc à une réutilisation de la 
structure.

En fait, il est difficile de dater la construction de ces cercles, les 
charbons qu’ils contiennent (sur lesquels reposent les datations 
effectuées) étant vraisemblablement attribuables à des réutilisations. 
Nous proposons plutôt d’appréhender cette question à partir des 
résultats objectifs les plus anciens, en particulier le mobilier lithique 
mis au jour dans différentes fouilles. Ce faisant, plusieurs cas 
peuvent être datés du Néolithique moyen ou récent (entre 4000 et 
3300 av. J.-C. environ) au vu notamment d’armatures à tranchant 
transversal à retouches abruptes et semi-abruptes des bords ou, 
comme au Caillau, avec des retouches directes sur un bord et inverses 
sur l’autre.

L‘absence d’ossements humains mais aussi de coffres et 
d’offrandes ne plaide pas pour une utilisation funéraire. Sans qu’elle 
l’exclue pour autant, il faut également s’interroger sur d’autres 
utilisations possibles – cultuelles, comme questionne Claude Blanc, ou 
simplement domestiques. Que savons-nous, en effet, des structures 
pastorales du Néolithique moyen ou récent dans les Pyrénées ?

Les études paléo-environnementales mettent en évidence une 
première phase d’expansion en moyenne et haute montagne au 
Néolithique moyen, sans que nous ayons jusqu’alors associé des 
structures archéologiques à cette période. Qu’en est-il des cercles 
de la vallée d’Ossau ? La question reste ouverte et, bien sûr, seule la 
reprise des fouilles sur ce type de monuments permettra de valider 
ou non les hypothèses de travail que nous proposons pour ce type de 
structures.

Fig. 11 : Cercle de pierre 
des Couraus d’Accaus, 

sur le plateau du Benou, 
à 950 m d’altitude. Le 
groupe compte seize 

cercles mégalithiques 
dont les quelques 

exemplaires fouillés ont 
livré une date 14C de l’âge 

du Fer et des éléments 
lithiques se rapportant 

à une période plus 
ancienne. La chronologie, 

comme la fonction  
de ces ensembles, reste 

encore à éclaircir  
(photo Patrice Dumontier).
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Fig. 12 : Le dolmen de 
Buzy, ou Caillau de Téberne, 
se trouve à quelques 
dizaines de mètres de son 
emplacement d’origine, 
ayant été déplacé lors  
de la construction  
de la ligne de chemin de fer 
(photo Patrice Dumontier).

0                                2 m ±
Fig. 13 : Le tumulus de 
Pomps, fouillé par Claude 
Blanc, est situé à l’extrémité 
orientale du plateau du 
Pont-Long. Au centre 
d’une couronne de galets, 
deux squelettes humains 
incinérés reposaient sur un 
pavement de galets rougis 
éclatés par le feu (redessiné 
d’après Blanc et Bui Thi Maï, 
1988).

Charbons de bois
Ossements brûlés
Maxilaire inférieur
Argile rubéfiée
Céramique
Galet
Zone perturbée  
avant la fouille

Le monde des morts et les cultes qui y sont associés 
sont liés, dans la région, à trois types de sites au 
Néolithique moyen : les dolmens*, les tumulus* et les 
dépôts des corps dans des grottes naturelles. Ils seront 
examinés successivement.

La période voit la construction des dolmens d’Ithé 1 et 
2 (702 et 696 m d’altitude) en Soule25. En basse vallée 
d’Ossau, le dolmen de Buzy, fouillé à la fin du XIXe siècle, 
pourrait, par son architecture, appartenir à cette même 
période (fig. 12). Il en est de même de plusieurs dolmens 
basques et de ceux du plateau de Ger pour lesquels nous 
n’avons pas de datation.

On voit également apparaître les premiers 
tumulus, non associés à des dolmens, dans le piémont 
et sur le plateau du Pont-Long : tumulus de Gurs à 
Préchacq-Josbaig26 et T1 de Mont27 par exemple, 
ou encore les tertres récemment fouillés par Jean-
François Chopin sur le tracé de l’A 65 – les Bruques, 
Cazaou de Luc, Chemin des Tuyaas et Source de la 
Lane –, recouvrant des fosses et fossés circulaires, 
certains palissadés28.

Les tumulus sont considérés comme recouvrant 
des structures sépulcrales dans la plupart des régions. 
Cependant, leur destination funéraire est difficile à 
mettre en évidence sur les plateaux du sud de l’Aquitaine 
car, ici, les sols ne conservent pas les vestiges osseux en 
dehors de ceux provenant d’une crémation ; la question 
est donc toujours discutée par certains chercheurs. Si 
nous ne partageons pas cette position, on ne peut pas 
exclure que certains tumulus aient pu correspondre à un 
lieu de culte, ce qui, par ailleurs, n’est pas incompatible 
avec une fonction funéraire.

Le tumulus de Pomps T1 (fig. 13), daté du Néolithique 
final, illustre bien notre propos29. Celui-ci, de 22 m de 
diamètre pour près d’un mètre de hauteur, recouvrait 
un pavement rectangulaire de galets rougis ou éclatés 
par le feu de 1,20 m de longueur sur 0,60 m de largeur 
et 15 à 20 cm d’épaisseur. Sur ces galets reposaient 
les restes incinérés de deux sujets. Cette structure 
centrale était entourée par un massif de galets – dont 
elle était séparée par un espace vide. Le massif, de 
forme ovale, de près d’un mètre de largeur pour 25 
à 30 cm d’épaisseur, était constitué de pierres ayant 
également subi l’action du feu. La crémation a eu lieu 
sur place, comme le démontrent certains ossements 
en connexion anatomique. Pour nous, la présence 
d’un aménagement en bois élevé au-dessus de la 
structure centrale – probablement sous la forme d’une 
maison funéraire ou d’un coffre, comme il en existe en 
Bretagne30 – est très probable. Dans cette hypothèse, 
les bases des parois ont dû être enfoncées dans le 
vide ménagé entre les deux massifs de galets et calées 

25. Ébrard 2013.

26. Ébrard, 2013.

27. Marsan, 1985 b ; Marticorena, 2014.

28. Marticorena, 2014.

29. Blanc et Bui Thi Maï, 1988.

30. Tumulus de Brun-Bras à Saint-Adrien et tumulus de Saint-Jude, Côtes d’Armor (Briard, 1984).

par celui situé du côté 
extérieur. La présence des 
deux corps incinérés est 
une information importante 
dans la mesure où la chimie des 
ossements se trouve modifiée 
par la crémation qui les rend plus 
résistants aux agressions de l’acidité 
du sol et aux conditions de conservation sur 
la longue durée. Si ces ossements n’avaient pas été 
incinérés, nous n’aurions vu que des massifs de galets 
recouverts par un tumulus et la notion de sépulture 
aurait été discutée, voire contestée.

Toujours d’un point de vue funéraire, à Arudy enfin, 
deux petites grottes ont été utilisées, dans la deuxième 
moitié du IVe millénaire avant notre ère, pour recevoir 
les dépôts d’une partie des corps de communautés 
agropastorales : quatre défunts ont été déposés dans 
celle de Garli (454 m) en association avec une ou plusieurs 
parures de dentales et une pendeloque en défense 

21. Blanc, 2000, p. 15-19 et tab. 1, p. 21.
22. Blot, 1995.
23. Blot, 1985 ; Lussault, 1997 ; Escudé-

Quillet et Maissant, 1997.
24. Dumontier et al., 1982 ; Laplace, 1984 ; 

Blanc, 1987 ; Dorot et Blanc, 1997.
25. Ébrard 2013.
26. Ibid..
27. Marsan, 1985 b ; Marticorena, 2014.
28. Chopin, 2011 ; Marticorena, 2014.
29. Blanc et Bui Thi Maï, 1988.
30. Tumulus de Brun-Bras à Saint-Adrien 

et tumulus de Saint-Jude, Côtes 
d’Armor (Briard, 1984).
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de sanglier (fig. 14) ; la grotte sépulcrale de Larroun 1 
renfermait, pour sa part, les restes de deux enfants31.

Côté basque, la grotte Harregi (211 m) contenait 
de nombreux vestiges humains, appartenant à huit 
individus dans un niveau remanié. Ce dépôt funéraire 
a été daté du Néolithique moyen à partir d’une seule 
analyse réalisée sur os32. Dans la grotte d’Unikoté, des 
restes partiels de deux individus (une femme adulte et 
un enfant d’environ 10 ans) ont été mis au jour33. Les 
vestiges osseux présentent des traces de découpe et de 
raclage, aussi plusieurs hypothèses ont été envisagées 
par les auteurs : cannibalisme, pratique funéraire avec 
découpe du cadavre ou traitement spécifique de la tête 
(préparation d’un trophée ou d’une relique).

Le Néolithique final/Chalcolithique34

À partir de 3300 avant notre ère, l’affirmation des 
activités humaines est attestée à la fois par les données 
polliniques et les paléo-incendies. L’espace montagnard 
est désormais totalement anthropisé35. Cette expansion 
des activités humaines se traduit également par des 
données archéologiques qui sont ici plus nombreuses 
et concernent aussi bien l’habitat que les sépul 
tures (fig. 4 et 15).

31. Dumontier et al., 2014.

32. Ébrard, 2013.

33. Boulestin et al., 2013.

34. Entre 3400-3200 et 2200 avant notre ère.

35. Galop, 2006 a.

Fig. 14 : Parure constituée 
 de coquilles de dentales (en haut)  

et pendeloque réalisée à partir  
d’une canine de suidé (en bas)
provenant de la grotte de Garli  

(photos Patrice Dumontier).
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Des indices d’habitats construits* ont été observés, 
pour le Néolithique final, lors d’une surveillance de travaux 
au Gabarn d’Escout où, sur un rebord de plateau nous 
avons noté la présence de structures fossoyées (fosses, 
trous de poteaux, probable sablière en bois), associées à 
du mobilier ; aucune fouille extensive n’a cependant été 
réalisée sur ce site de près de 2,5 ha36. Par ailleurs, le site 
de Pont de Peyre, à Poey-de-Lescar, a été partiellement 
fouillé et a livré un mobilier céramique et lithique associé 
à six structures en creux (silos ?) et deux en galets37.

Hormis ces découvertes, les « habitats » étudiés se 
classent en deux catégories : dans les vallées, il s’agit 
d’occupations ponctuelles en grotte ou sous abri naturel 
(en Ossau, porches des grottes du Poeymau, de Malarode 
et de Laà 2, fig. 16)38. En plaine, sur le plateau du Pont-Long, 
des nappes de mobilier associées à des foyers à pierres 
chauffées (galets), sans structures bâties reconnues, 
peuvent évoquer des occupations légères, possiblement 
saisonnières – à moins que des habitats bâtis, à proximité, 
n’aient pas été reconnus (sites Las Areilles, à Uzein, 
Labarthe 2, à Argelos, et Mirassou, à Lons)39.

Des découvertes plus limitées attestent de la 
fréquentation des zones de haute montagne, notamment 
pour la chasse. On compte ainsi plusieurs pointes de 
flèche trouvées autour de 2 000 m d’altitude : pointes de 
flèche à ailerons et pédoncule en silex au col de Peyreget 

36. Dumontier et Bordenave, 2006.

37. Chopin, 2008 b.

38. Livache et al., 1984 ; Marsan, inédit (Malarode) ; Dumontier et al., 2009.

39. Elizagoyen et al., 2012 ; Thirault et al., 2012 ; Chopin, 2008 a.

53. Laruns (Peyreget)
54. Laruns (Taillandère)
55. Laruns (Arrioutort)
56. Laruns (Bious-Oumettes)
57. Laruns (Bious-Artigue)  
58. Bartrès (Puyo Mayou) 
59. Bartrès (La Halliade) 
60. Saint-Martin-d’Arbéroue (Isturitz)
61. Sorde-l’Abbaye (Duruthy)
62. Artix (tumulus) 
63. Avezac-Prat-Lahitte (L’Estaque 2), hors carte 
64. Pomps (tumulus 1)  
65. Urdos (Causiat) 
66. Arudy (Garli) 
67. Souès (L’Espiet) hors carte 
68. Miramont-Sensacq (Les Bruques), hors carte 
69. Miramont-Sensacq (tumulus Cazaou de Luc),  
       hors carte

Fig. 15 : Localisation des sites du Néolithique final  
des Pyrénées nord-occidentales (cartographie  
Patrice Dumontier, Mélanie Le Couédic et Benoît Pace ;  
DAO Mélanie Le Couédic).
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35. Arudy (Malarode 1)
36. Sarrance (Apons)  
37. Aussurucq (Ithé 2)
38. Aussurucq (Ithé 1)
39. Escout (Peyrecor 1)
40. Escout (Peyrecor 2)
41. Précilhon (Darre la Peyre)
42. Arudy (Houn de Laà)
43. Arudy (Laà 2)
44. Arudy (grotte Laplace)
45. Escout (Gabarn H1) 
46. Arudy (Poeymau)
47. Pau (Cabout 5)
48. Lescar (tumulus 6) 
49. Biarritz (Le Phare)
50. Uzein (Las Areilles)
51. Lons (déviation)
52. Argelos (Labarthe 2)Dolmen, coffre

Tumulus, tumulus dolmen
Grotte sépucrale
Occ. domestique ou activité en grotte 
Occ. domestique ou activité de plein air
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(2 208 m, fig. 17), mais aussi au col d’Arrioutort (1 701 m) ; 
pointe de flèche foliacée en silex mise au jour à côté 
d’un polissoir, au col de la Taillandère (1 890 m)40. Ces 
deux derniers cols mettent en communication les vallées 
d’Aspe et d’Ossau.

D’un point de vue funéraire et/ou cultuel, les 
pratiques du Néolithique moyen se poursuivent et on 
observe la construction ou la réutilisation de monuments 
mégalithiques au Néolithique final.al. Dans le piémont 
oloronais, le dolmen de Peyrecor 2 est érigé entre 2869 
et 2306 avant notre ère41. À proximité, sur la même 
ligne de crête, ceux de Peyrecor 1 et de Darre la Peyre, 
présentent des caractéristiques architecturales très 
proches : chambres semi-enterrées dans tous les cas, 
tumulus circulaire parementé (murets constitués de 
plusieurs assises de dalles de grès) pour Peyrecor 1 et 2 
(fig. 18)42. Bien que les niveaux de construction de deux de 
ces structures mégalithiques n’aient pas pu faire l’objet 
d’une datation radiométrique, il est probable qu’ils 
appartiennent à la même période chronologique.

Citons également, du fait même de leur proximité 
avec le Haut-Ossau, les monuments de la vallée supérieure 
de l’Aragon : dolmens de Villanua et Biescas à l’étage 
forestier (1 100 à 1 300 m d’altitude) ; dolmens du Haut-
Estarrún, d’Astún, des estives de Canal Roya et Canal Izas, 
et enfin, de Saboco, de l’étage des pelouses (autour de 
2 000 m)43. Ces derniers, utilisés au Néolithique final/
Chalcolithique, sont assez proches des estives d’Anéou.

Dans le massif des Arbailles, les dolmens plus anciens, 
érigés au Néolithique moyen, sont réutilisés pour déposer 
des défunts (Ithé 1 et 2). On notera que, dans le premier, 
des vestiges osseux incinérés ont été datés du Néolithique 
final44.

Plusieurs de ces dolmens sont par ailleurs encore 
utilisés au Campaniforme (Ithé 1 et 2, Peyrecor 2 et Darre 
la Peyre,) et au-delà, à l’âge du Bronze. Il en est de même 
pour des mégalithes du plateau de Ger45.

Au cours de la même période, sur le Pont-Long, l’élé-
vation de nombreux tumulus se poursuit au IIIe millénaire 
avant notre ère : celui d’Artix (fouilles de Laverny) recou-
vrait une sépulture en coffre du Néolithique final, reprise 
au Campaniforme. Plusieurs tumulus de Lons (T5 et T6) et 
de Lescar (T1 et TII46) ont livré quelques tessons de céra-
mique associés à une industrie lithique sur silex et à un 
macro-outillage sur galets de quartzite, tout à fait compa-
rable au mobilier des occupations domestiques évoquées 
plus haut47. Pour la deuxième moitié du IIIe millénaire, 
les fouilles des tumulus Pau Cabout 5 et de L’Estaque 2 à 
Avezac-Prat-Lahitte (Hautes-Pyrénées) ont livré un mobi-
lier céramique et lithique varié, qui illustre bien la transi-
tion entre le Néolithique final/Chalcolithique et le début 

40. Blanc et Bui Thi Maï, 2003 ; Marsan et Utrilla, 1996.

41. Dumontier et al., 1997.

42. Dumontier, 1997 ; Dumontier et al., 2008.

43. Marsan et Utrilla, 1996.

44. Ébrard, 2013.

45. Piette, 1881 ; Pothier, 1892.

46. Numérotation de l’inventaire de Jacques Seigne.

47. Blanc et Dumontier, 1983 et 1986.

31. Dumontier et al., 2014.
32. Ébrard, 2013.
33. Boulestin et al., 2013.
34. Entre 3400-3200 et 2200 avant notre ère.
35. Galop, 2006 a.
36. Dumontier et Bordenave, 2006.
37. Chopin, 2008 b.
38. Livache et al., 1984 ; Marsan, inédit (Malarode) ; Dumontier 

et al., 2009.
39. Elizagoyen et al., 2012 ; Thirault et al., 2012 ; Chopin,  

2008 a.
40. Blanc et Bui Thi Maï, 2003 ; Marsan et Utrilla, 1996.
41. Dumontier et al., 1997.
42. Dumontier, 1997 ; Dumontier et al., 2008.
43. Marsan et Utrilla, 1996.
44. Ébrard, 2013.
45. Piette, 1881 ; Pothier, 1892.
46. Numérotation de l’inventaire de Jacques Seigne.
47. Blanc et Dumontier, 1983 et 1986.

Fig. 16 : Le niveau 
néolithique de la grotte  
de Laà 2 en cours 
de fouille (photo Patrice 
Dumontier).

Fig. 17 : Pointe de flèche 
à ailerons et pédoncule 
trouvée sur les flancs  
du pic du Midi d’Ossau. 
Les extrémités sont 
brisées (photo de Mme 
Nevery).

Fig. 18 : Le dolmen  
de Peyrecor 2  

et son tumulus érigés 
au Néolithique final : 

vue du parement, prise 
du sud-est (photo Patrice 

Dumontier).
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de l’âge du Bronze, et qui démontre également la conti-
nuité de ces pratiques funéraires48 (fig. 19 et 20).

Pour cette période, les analyses polliniques nous 
confirment le développement d’activités agricoles sur 
le piémont, dans les basses vallées et sur le plateau du 
Pont-Long. Les structures d’habitation qui pourraient 
être associées à ce type d’activité n’ont pas fait l’objet 
de fouilles extensives (Gabarn d’Escout et Pont de Peyre, 
à Poey-de-Lescar). Cependant les prospections pédes-
tres dans les labours démontrent l’existence d’un grand 
nombre d’indices de sites, avec un mobilier parfois abon-
dant où les herminettes et meules dormantes sont bien 
représentées (fig. 21 et 22).

Ces implantations, et les monuments funéraires 
collectifs tels que les dolmens, marqueurs de territoire, 
recouvrent assez largement l’ensemble des collines du 

piémont et des plateaux pré-pyrénéens. 
Cette structuration va sans aucun 

doute de pair avec des activités 
sédentaires, et notamment 

agricoles.
Comment s’insèrent 

dans le paysage les struc-
tures foyères associées aux 
nappes de mobilier, souvent 

interprétées comme des 

48. Marembert et al. 2008 ; Tchérémissinoff et al., 2008.

campements étudiées sur le Pont-Long (fig. 23) ? Nous 
nous sommes interrogés sur le fait qu’elles pouvaient 
être associées à des habitats construits* non reconnus 
à la fouille ou situés à proximité, en dehors de la surface 
étudiée. On ne peut l’exclure, mais devant le nombre 
d’opérations réalisées, sondages compris, sur les 
tracés des autoroutes A 64 et A 65, il nous semble peu 
probable que les éventuelles structures bâties soient 
passées inaperçues des différents chercheurs impliqués. 
Ajoutons que les mobiliers associés (lithique, céramique) 
sont modestes (en nombre), comme pour les niveaux 
d’occupation étudiés dans la majorité des grottes.

L’ensemble de ces éléments pourrait évoquer des 
groupes mobiles, empruntant souvent les mêmes trajets, 
avec les mêmes zones de campement. Cette mobilité 
pourrait s’inscrire dans le cadre d’une exploitation complé-
mentaire des ressources des terroirs (pâturage, chasse 
ou pêche dans les espaces humides et habitat sur les 
coteaux) ; elle pourrait aussi être, en partie, associée à un 
pastoralisme qui couvrirait l’ensemble du territoire du sud 
Adour (piémont, moyenne et haute montagne) et serait 
complémentaire d’activités agricoles pour lesquelles les 
structures d’habitats n’ont pas été étudiées à ce jour. Le 
pastoralisme est attesté par différents marqueurs (paly-
nologie, reste de faune domestique en grotte). Pour 
autant, c’est un constat qui n’implique pas l’adhésion au 

2.

3. 4.

0

5 cm

1. 5. Fig. 20 : Le tumulus Cabout 5, en bordure du Cami Salié à Pau. D’un diamètre de 20 m, il était conservé sur 20 cm de haut. 
Sa fouille a révélé deux fossés concentriques, le fossé extérieur ayant servi à l’élévation d’une palissade. 
Construit au Chalcolithique, il a connu diverses transformations avant une réoccupation des lieux au Bronze ancien  
(photo Fabrice Marembert, INRAP). 

Fig. 19 : Céramiques du tumulus 
de Pau Cabout 5. Des comparaisons 

avec d’autres productions du 
midi de la France et de la façade 

atlantique permettent de placer ces 
vases entre les XXVe et XXIIe siècles 

avant notre ère. Certains peuvent 
être rapprochés de céramiques du 

dolmen de Peyrecor 2  
(étude et dessins Fabrice Marembert et 

Patrice Dumontier).
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dogme d’un pastoralisme transhumant49 tel qu’il existait 
au Moyen Âge ou à l’Époque moderne.

Si l’agriculture et le pastoralisme correspondent aux 
activités dominantes, la chasse est toujours présente, 
notamment en montagne. La prospection de roches 
particulières et l’extraction du minerai de cuivre se déve-
loppent également, comme en témoigne la mine du 
Causiat à Urdos en haute vallée d’Aspe, où la chalcopyrite 
a été exploitée autour de 2500 ans avant notre ère50.

N’oublions pas la production et l’échange de haches 
polies en roche dure qui viennent compléter les activités 
pratiquées51, ainsi que d’autres (pêche par exemple) 
n’ayant pas laissé de traces perçues à ce jour.

À la fin du Néolithique, la montagne est largement 
occupée. Le Haut-Ossau et les vallées du versant espa-
gnol (Aragon, Tena) ont livré une documentation archéo-
logique assez riche et variée : des découvertes isolées 
(armatures de flèches) témoignant d’activités cynégéti-
ques à plus de 2 000 m d’altitude quand l’édification de 
dolmens, à proximité d’Anéou, évoque une occupation 
plus pérenne des territoires.

49. Merlet, 2007.

50. Beyrie et Kammenthaler, 2008.

51. Marticorena, 2014.

 

48. Marembert et al., 2008 ; Tchérémissinoff et al., 2008.
49. Merlet, 2007.
50. Beyrie et Kammenthaler, 2008.
51. Marticorena, 2014.

Nombre de lames polies
1 à 2
3 à 9
10 à 24

25 et plus

Cours d'eau

Frontière

Pau

Dax

Tarbes

Bayonne

Fig. 21 : Répartition  
des haches polies 

étudiées par Pablo 
Marticorena  

(DAO Mélanie Le Couédic, 
d’après Marticorena, 2014).

Fig. 22 : Haches, herminettes et galet percé  
(lest de bâton à fouir). De gauche à droite,  
hache 1 : L = 104 mm, Peyrelade (Escout) ; hache 2 : 
L = 130 mm, Cassiet (Poey-d’Oloron) ; hache 3 : 
L = 79 mm, Peyrelade (Escout) ; hache 4 : L = 114 mm  
et hache 5 : L = 104 mm, Cassiet  
(Poey-d’Oloron) ; galet perforé : ∅ = 71 x 61 mm  
et 18 mm (intérieur), Peyrelade (Escout)  
(photo Jacques Bordenave). 

Fig. 23 : Foyer néolithique final  
du site de Labarthe 2 à Argelos. 

Sur 800 m² environ, plusieurs 
foyers de ce type, à galets 

chauffés, étaient associés à une 
nappe de mobilier céramique et 

lithique, sans aucune trace de 
structure bâtie. Le remontage 
des galets éclatés (Nicolle et 

Thirault, 2012) montre une 
longue utilisation (recharges 

et réaménagements), faite 
d’abandons et de reprises, 

qui évoque des occupations 
saisonnières (photo équipe de 

fouille Paléotime).

0 10 km 

±
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Fig. 25 : Dates 14C 
des principaux sites 
du Bronze ancien et 

moyen des Pyrénées 
nord-occidentales.

Site Laboratoire Type  
de site

Date 
BP

Écart-
type

Calibration  
à 95,4 % BC Réf. bibliog.

Cézy Ly-3246 Grotte sépulcrale 3720 100 2455 1785 Séronie-Vivien, 1983

Droundak Erl-6947 Grotte sépulcrale 3718 50 2208 2007 Courtaud et al., 2006

Droundak Erl-6945 Grotte sépulcrale 3684 53 2203 1917
Courtaud  

et al., 2006
Pau Cabout 5,  
fossé intérieur

Beta-154329 Tumulus 3600 40 2040 1880 Marembert et al., 2008

Peyrecor 1 foyer Ly-7280 Dolmen 3600 85 2176 1734 Dumontier, 1997

Homme de Pouey Erl-8749 Faune 3588 48 2043 1867
Courtaud et Dumontier, 

2010

Pau Cabout 4 Beta-154328 Tumulus 3550 100 2190 1620 Marembert et al., 2008

Uztarbe GrA-37598 Grotte sépulcrale 3545 30 1964 1770 Ébrard, 2013

Elzarreko Karbia Erl 11763 Grotte sépulcrale 3515 43 1952 1740 Courtaud et Ébrard, 1999

Bagardi GrA-37681 Coffre 3490 30 1990 1730 Ébrard, 2013

Anéou OS07-113-US705 Struct. pastorale 3470 30 1884 1695 Rendu et al., 2007

Homme de Pouey Erl-9625 Faune 3427 44 1831 1628
Courtaud et Dumontier, 

2010

Apons, N4 Ly-1131(Oxa 9465) Grotte sépulcrale 3425 40 1875 1625 Dumontier et al., 2016

Amelestoy Lyon-10482 Grotte sépulcrale 3385 30 1747 1619
Courtaud  

et al., 2013

Houratate Gra-37570 Grotte sépulcrale 3375 35 1750 1536 Ébrard, 2013

Amelestoy Lyon-10481 Grotte sépulcrale 3370 30 1745 1566 Courtaud et al., 2013

Apons, N4 Ly-452 (Oxa) Grotte sépulcrale 3360 55 1748 1523 Dumontier et al., 2016

Amelestoy Poz-39982 Grotte sépulcrale 3340 30 1728 1529 Courtaud et al., 2013

Homme de Pouey Erl-9623 Grotte sépulcrale 3315 42 1691 1500
Courtaud et Dumontier, 

2010

Bordedela 2 Poz-70462 Grotte sépulcrale 3315 30 1665 1510
Dumontier  
et al., 2014

Roumassot Ly-4690 Foyer 3280 110 1860 1385 Dorot et Blanc, 1997

Droundak Erl-6948 Grotte sépulcrale 3272 60 1686 1429
Courtaud  

et al., 2006

Las Areilles Erl-12954 Habitat plein air 3248 44 1621 1433
Elizagoyen  
et al., 2012

Prédigadère Ly-3480 Grotte sépulcrale 3230 100 1724 1257 Barthe et al., 1985

Mailhardoun GrA37597 Grotte sépulcrale 3225 35 1679 1597 Ébrard, 2013

Anéou OS07-450-US205 Struct. pastorale 3220 35 1608 1422 Rendu et al., 2007

Scrapès GrA-37554 Grotte sépulcrale 3200 30 1521 1417 Ébrard, 2013

Homme de Pouey Erl-8751 Grotte sépulcrale 3171 47 1531 1372
Courtaud et Dumontier, 

2010

Laà 2, foyer Erl-15618 Habitat en grotte 3165 45 1525 1317 Dumontier et al., 2009

Droundak Erl-6946 Grotte sépulcrale 3166 48 1524 1370 Courtaud et al., 2006

Homme de Pouey Erl-8750 Grotte sépulcrale 3115 45 1464 1289
Courtaud et Dumontier, 

2010

La Canaule GrA-37613 Grotte sépulcrale 3080 25 1418 1271 Ébrard, 2010

Anéou OS05-14-US205 Struct. pastorale 3055 35 1411 1223 Calastrenc, 2005 b

Homme de Pouey Erl-8752 Grotte sépulcrale 3046 46 1419 1193
Courtaud et Dumontier, 

2010

Homme de Pouey Erl-9624 Grotte sépulcrale 3031 41 1408 1192 Ibid.

Anéou OS05-8-US308 Struct. pastorale 2990 35 1383 1111 Calastrenc, 2005 b

Urdanare N1 Gif-9144 Coffre 2990 50 1383 1067 Blot, 1993 b
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Sites de l'âge du Bronze ancien et moyen
Coffre, dolmen, tumulus-coffre
Tumulus, cercle
Grotte sépulcrale
Occ. domestique ou activité en grotte
Occ. domestique ou activité en plein air

Sites de l'âge du Bronze final
Tumulus-coffre, tumulus-coffre et cercle
Tumulus cercle
Occ. domestique ou activité en plein air

67

0 20 km 

Fig. 24 : Localisation des sites du Bronze ancien, moyen et final (T = tumulus) ;  
cartographie Patrice Dumontier, Mélanie Le Couédic et Benoît Pace ; DAO Mélanie Le Couédic).

1. Bilhères-en-Ossau (La Tournerie) 
2. Anoye (T1) 
3. Aragnouet (coffre) 
4. Artix (T2) 
5. Artix (T3) 
6. Arudy (Malarode 1) 
7. Arudy (Houn de Laà) 
8. Arudy (Laà 2) 
9. Arudy (Poeymau) 
10. Arudy (grotte au Mur) 
11. Asque (La Gourgue) 
12. Aussurucq (Ithé 2) 
13. Aussurucq (Ithé 1) 
14. Beyrie-en-Béarn (T1) 
15. Biarritz (grotte du Phare) 
16. Bourgaber (T8) 
17. Bourgaber (Prédigadère) 
19. Escout (Peyrecor 1) 
20. Escout (Peyrecor 2) 
21. Esparros (grotte d’Artigaou) 
22. Gourette-Les Eaux-Bonnes (La Canaule) 
23. Hagetaubin (T2) 

24. Labastide-Montréjeau (T1) 
25. Lacq (T9) 
26. Larrau (Uztarbe) 
27. Larrau (Bagargi) 
28. Larrau (Behastoy) 
29. Laruns (Cézy) 
30. Laruns (Roumassot) 
31. Laruns (Homme de Pouey) 
32. Laruns (Anéou st. 113) 
33. Laruns (Anéou st. 350 Tourmont) 
34. Lecumberry (Mikelauen-zilo) 
35. Lescar (T6) 
36. Lescar (T7) 
37. Lescar (T5) 
38. Lescar (T9) 
39. Lescar (T8) 
40. Lomné (grotte de l’Homme Mort) 
41. Lons (T5, C. Blanc, P. Dumontier) 
42. Lons (TIII, J. Seigne) 
43. Lons (T1, P. Dumontier) 
44. Pau (Cabout 5) 
45. Pau (TII, J. Seigne) 

46. Pau (Cabout 4) 
47. Précilhon (Darre la Peyre) 
48. Sainte-Engrâce (Droundak) 
49. Saint-Just-Ibarre (Eltzarre) 
50. Saint-Michel (grotte X) 
51. Saint-Michel (Urdanarre Nord 1) 
52. Sarrance (Apons) 
53. Serres-Castet (T1) 
54. Serres-Castet (T2) 
55. Sorde-l’Abbaye (Duruthy) 
56. Uzein (Las Areilles) 
57. Uzein (T5) 
58. Banca (Méatsé 5) 
60. Esterençuby (Errozate II) 
61. Lamarque-Pontacq (T A1) 
62. Saint-Jean-Pied-de-Port (Zerkupe) 
63. Sare (Zuhamendi III) 
65. Itxassou (Méatsé 8) 
66. Itxassou (Méatsé 12) 
67. Larrau (Amelestoy).

±
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L’âge du Bronze ancien et moyen52
  

(fig. 24 et 25)

Les occupations domestiques (habitats, zones 
d’activité) et les pétroglyphes

En basse vallée d’Ossau, dans les collines d’Arudy, 
les porches des grandes grottes (Malarode 1 et 2, Laà 2, 
Poeymau) et les abris sous roche (Houn de Laà) sont 
fréquentés, sans que l’on puisse discerner une évolution 
dans le type d’occupation depuis le Néolithique final.l.Il 
s’agit toujours de campements ponctuels, éventuellement 
répétitifs, matérialisés par des foyers, du mobilier 
céramique et des restes de faune consommée ; comme au 
Néolithique final, l’industrie lithique et la céramique sont 
peu représentées, ce qui renforce l’image d’occupations 
de courtes durées.

À une altitude voisine mais sur le chemin des estives, 
la grotte de Sègues à Castet (550 m d’altitude) présente 
le même type d’occupation au Bronze ancien53. Il faut 
ensuite atteindre les zones d’estives d’Anéou pour 
rencontrer des structures bâties de l’âge du Bronze, 
situées entre 1 600 et 2 200 m d’altitude. Elles sont de 
petite taille et, pour celles de la fin de l’âge du Bronze, 
agglomérées. Ces regroupements pourraient être en 
relation avec des groupes familiaux mis en évidence par 
l’étude des sépultures d’altitude (cf. ci-après).

L’absence de données dans les niveaux altitudinaux 
intermédiaires peut, bien sûr, résulter de l’état de 
la recherche qui n’a pas, à ce jour, révélé de traces 
d’occupations domestiques du Bronze ancien et moyen, 
mais elle peut aussi indiquer un choix des populations à 
cette période.

En dehors de la vallée d’Ossau, les témoignages 
d’occupation domestique en grotte et en plein air, bien 
que peu nombreux, sont largement répartis. Dans le 
massif des Arbailles, des sondages ont été réalisés dans 
trois cavités du plateau du Zaboze (1 000 m). On notera, 
notamment, la grotte de Basurdeko Karbia, où le niveau 
Bronze ancien (XIXe-XVIIIe siècle), est surmonté par un 
niveau de bergerie du Bronze moyen54. Une utilisation 
identique, à la même époque, est également mise en 
évidence dans la grotte de Mikelauen-zilo (450 m) et 
dans la grotte du Phare à Biarritz, au bord de l’océan 
Atlantique55.

Sur le plateau du Pont-Long, le site de Las Areilles a 
révélé une trace d’occupation datée du Bronze moyen, 
matérialisée par une structure de forme rectangulaire de 
5 m sur 4 m, bâtie sur sept poteaux (fig. 26). Les dimensions 
sont modestes et l’absence d’indice associé au bâtiment 
n’a pas permis de proposer une destination56.

52. Bronze ancien : entre 2150-2100 et 1650-1600 avant notre ère ; Bronze moyen : entre 1650-1600 et 1350 avant 

notre ère.

53. Marembert, 1999.

54. Galop et al., 2007.

55. Carozza et al., 2005.

56. Elizagoyen et al., 2012.

Enfin, au débouché de la vallée d’Aspe, à Asasp-Arros, 
un diagnostic réalisé dans la plaine alluviale dominant 
le gave a livré des indices, a priori domestiques, 
attribués au Bronze ancien-moyen à partir du 
mobilier57.

On évoquera aussi un foyer mis au jour 
dans le cercle de pierres du lac Roumassot, 
à 1 870 m d’altitude, daté de 1860 à 1385 
avant notre ère (fig. 27). Le mobilier (un 
broyeur sur galet) ne donne aucune 
information sur la nature de cette 
occupation et, pour les auteurs, une 
fonction sépulcrale est à exclure58. 
Les résultats radiométriques ne 
concernent que le foyer et la date 
obtenue peut aussi bien attester de 
la réutilisation à l’âge du Bronze d’une 
structure mégalithique néolithique 
(et pour nous, probablement du 
Néolithique moyen), que la continuité 
de l’édification de ce type de structure 
au Bronze ancien.

57. Martin, 2013.

58. Dorot et Blanc, 1997.

52. Bronze ancien : entre 2150-2100 et 1650-1600 avant notre ère ;  
  Bronze moyen : entre 1650-1600 et 1350 avant notre ère.

53. Marembert, 1999.
54. Galop et al., 2007.
55. Carozza, Marembert et al., 2000.
56. Elizagoyen et al., 2012.
57. Martin, 2013.
58. Dorot et Blanc, 1997.

Site Laboratoire Type  
de site

Date 
BP

Écart-
type

Calibration  
à 95,4 % BC Réf. bibliog.

Cézy Ly-3246 Grotte sépulcrale 3720 100 2455 1785 Séronie-Vivien, 1983

Droundak Erl-6947 Grotte sépulcrale 3718 50 2208 2007 Courtaud et al., 2006

Droundak Erl-6945 Grotte sépulcrale 3684 53 2203 1917
Courtaud  

et al., 2006
Pau Cabout 5,  
fossé intérieur

Beta-154329 Tumulus 3600 40 2040 1880 Marembert et al., 2008

Peyrecor 1 foyer Ly-7280 Dolmen 3600 85 2176 1734 Dumontier, 1997

Homme de Pouey Erl-8749 Faune 3588 48 2043 1867
Courtaud et Dumontier, 

2010

Pau Cabout 4 Beta-154328 Tumulus 3550 100 2190 1620 Marembert et al., 2008

Uztarbe GrA-37598 Grotte sépulcrale 3545 30 1964 1770 Ébrard, 2013

Elzarreko Karbia Erl 11763 Grotte sépulcrale 3515 43 1952 1740 Courtaud et Ébrard, 1999

Bagardi GrA-37681 Coffre 3490 30 1990 1730 Ébrard, 2013

Anéou OS07-113-US705 Struct. pastorale 3470 30 1884 1695 Rendu et al., 2007

Homme de Pouey Erl-9625 Faune 3427 44 1831 1628
Courtaud et Dumontier, 

2010

Apons, N4 Ly-1131(Oxa 9465) Grotte sépulcrale 3425 40 1875 1625 Dumontier et al., 2016

Amelestoy Lyon-10482 Grotte sépulcrale 3385 30 1747 1619
Courtaud  

et al., 2013

Houratate Gra-37570 Grotte sépulcrale 3375 35 1750 1536 Ébrard, 2013

Amelestoy Lyon-10481 Grotte sépulcrale 3370 30 1745 1566 Courtaud et al., 2013

Apons, N4 Ly-452 (Oxa) Grotte sépulcrale 3360 55 1748 1523 Dumontier et al., 2016

Amelestoy Poz-39982 Grotte sépulcrale 3340 30 1728 1529 Courtaud et al., 2013

Homme de Pouey Erl-9623 Grotte sépulcrale 3315 42 1691 1500
Courtaud et Dumontier, 

2010

Bordedela 2 Poz-70462 Grotte sépulcrale 3315 30 1665 1510
Dumontier  
et al., 2014

Roumassot Ly-4690 Foyer 3280 110 1860 1385 Dorot et Blanc, 1997

Droundak Erl-6948 Grotte sépulcrale 3272 60 1686 1429
Courtaud  

et al., 2006

Las Areilles Erl-12954 Habitat plein air 3248 44 1621 1433
Elizagoyen  
et al., 2012

Prédigadère Ly-3480 Grotte sépulcrale 3230 100 1724 1257 Barthe et al., 1985

Mailhardoun GrA37597 Grotte sépulcrale 3225 35 1679 1597 Ébrard, 2013

Anéou OS07-450-US205 Struct. pastorale 3220 35 1608 1422 Rendu et al., 2007

Scrapès GrA-37554 Grotte sépulcrale 3200 30 1521 1417 Ébrard, 2013

Homme de Pouey Erl-8751 Grotte sépulcrale 3171 47 1531 1372
Courtaud et Dumontier, 

2010

Laà 2, foyer Erl-15618 Habitat en grotte 3165 45 1525 1317 Dumontier et al., 2009

Droundak Erl-6946 Grotte sépulcrale 3166 48 1524 1370 Courtaud et al., 2006

Homme de Pouey Erl-8750 Grotte sépulcrale 3115 45 1464 1289
Courtaud et Dumontier, 

2010

La Canaule GrA-37613 Grotte sépulcrale 3080 25 1418 1271 Ébrard, 2010

Anéou OS05-14-US205 Struct. pastorale 3055 35 1411 1223 Calastrenc, 2005 b

Homme de Pouey Erl-8752 Grotte sépulcrale 3046 46 1419 1193
Courtaud et Dumontier, 

2010

Homme de Pouey Erl-9624 Grotte sépulcrale 3031 41 1408 1192 Ibid.

Anéou OS05-8-US308 Struct. pastorale 2990 35 1383 1111 Calastrenc, 2005 b

Urdanare N1 Gif-9144 Coffre 2990 50 1383 1067 Blot, 1993 b
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Trou de poteau
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Aménagement interne
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1
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0 2 m1

Fig. 27 : Relevé du cercle du lac  
de Roumassot sur l’estive 
d’Ayous. Les vestiges – un simple 
foyer possiblement attribuable 
à une réutilisation de l’âge du 
Bronze – excluent une fonction 
sépulcrale et ne permettent pas 
de dater la structure, qui peut 
aussi être néolithique (redessiné 
d’après Dorot et Blanc, 1997).

Fig. 26 : Las Areilles  
à Uzein, (photo Luc Wozny, 
INRAP) et plan de la structure 
bâtie sur poteaux au Bronze 
moyen (d’après Elizagoyen  
et al., 2012).
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Probablement liés aux occupations domestiques dont 
il vient d’être question, deux ensembles de pétroglyphes 
ont été découverts en vallée d’Ossau. Le premier a été 
remarqué au XIXe siècle près du dolmen de Téberne à 
Buzy, en basse vallée d’Ossau, et étudié un siècle plus tard. 
Le second, situé sur la montagne d’Arre (2 100 m), connu 
des bergers comme en témoignent plusieurs inscriptions 
gravées sur la même roche, a été porté à la connaissance 
du public en 199459. Devant la rareté de ce type de site, 
on évoquera également les pétroglyphes gravés sur une 
dalle découverte à 2 487 m d’altitude, sur le versant sud 
du col d’Aran, au-dessus de Vielha en Catalogne60. Si des 
différences existent entre ces trois ensembles, ils ont 
néanmoins de nombreux points communs : des cercles 
simples et des cercles concentriques autour d’une cupule 
centrale y ont été gravés. Nous n’aborderons pas ici la 
symbolique forte de ces représentations (fig. 28). Elles 
sont considérées, par plusieurs chercheurs, comme 
appartenant au Chalcolithique et à l’âge du Bronze.

59. Recurt, 1880-1881 ; Laplace, 1984 ; Dugène, 1994 ; Dugène et Marsan, 2005 ; Blanc, 2011.

60. Gratacos, 2007.

Rares dans les Pyrénées, ces pétroglyphes sont 
proches de représentations identifiées au Mont Bégo 
(Alpes) mais surtout en Galice (Espagne) et dans la vallée 
du Tage (Portugal). Pour les chercheurs galiciens du Musée 
de Pontevedra, « le groupe d’art rupestre est l’œuvre de 
quelques communautés humaines établies sur le territoire 
durant la transition entre le IIIe millénaire et le IIe millénaire, 
période qui coïncide avec la fin du mégalithisme et le 
développement initial de la métallurgie61 ».

Le monde des morts
À l’âge du Bronze, comme au Néolithique, des 

tumulus sont élevés sur les plateaux du Pont-Long et 
de Ger. L’ensemble de ces structures forme, dans ces 
secteurs, des axes ayant une orientation sud-est/nord-
ouest qui évoquent des parcours entre les débouchés des 
grandes vallées pyrénéennes et les plaines des Landes 
(fig. 29). Ces tertres recouvrent des espaces réservés avec 
des aménagements (cercles périphériques en galets, 
structures centrales de galets avec ou sans fosse). Dans 
de rares cas, la présence de coffres en bois renforcés 
par des massifs de galets a pu être évoquée : tumulus T2 
de Sauvagnon62, tumulus 8 de Lescar et tumulus Pau 
Cabout 463. Les modalités de construction sont – comme 
pour certains tumulus néolithiques – souvent proches de 
tertres de Bretagne par exemple.

Bien que les vestiges osseux ne soient pas conservés, 
ces aménagements sont associés à des sépultures. Nous 
retrouvons dans ces tertres les mêmes types de vases qui 
contenaient des offrandes, que ceux mis au jour dans les 
grottes sépulcrales.

Pour la plupart, ces tumulus ainsi que ceux du 
Néolithique, seront réutilisés comme nécropoles au 
premier âge du Fer, démontrant ainsi la reconnaissance 
dans la longue durée de la fonction funéraire de ces 
tertres.

Concernant les coffres, en vallée d’Ossau, seul celui du 
Turoun Buchous a fait l’objet d’une fouille après avoir été 
préalablement en partie pillé64 (fig. 30). Nous avons étudié 
le mobilier qui n’avait pas été exploité auparavant. Il s’agit 
d’un vase caréné de l’âge du Bronze qui avait été déposé à 
côté du défunt. Deux autres coffres ont été repérés près 
du col de Lurdé, à Laruns. L’un d’eux est au centre d’un 
tumulus pierreux pillé anciennement, l’autre émerge de 
la pelouse, sans dalle de couverture65.

Dans le piémont, les dolmens néolithiques ont 
été réutilisés au Bronze ancien (Peyrecor 1 et 2) et au 
Bronze moyen (Darre la Peyre)66. Certes, un dépôt de 
vases dans un dolmen à l’âge du Bronze n’implique pas 
obligatoirement une finalité sépulcrale67. Cependant, 
nous sommes ici devant des sols acides et nous ne pouvons 

61. Peña Santos, 1983-1984, 1988 ; Blanc, 2011.

62. Marembert et Seigne, 2000.

63. Marembert et Seigne, 2000 ; Marembert et al., 2008.

64. Laplace, 1951.

65. Courtaud et Dumontier, 2010.

66. Dumontier, 1997 ; Dumontier et al., 1997 ; Dumontier et al., 2008.

67. Boulestin et Duday, 2005.

Fig. 28 : Photo (Claude Blanc)  
et relevé (d’après Blanc, 2011)  

des pétroglyphes de la montagne  
d’Arre en Haut-Ossau.  

Ces gravures, obtenues par piquetage, 
représentent des motifs de cercles 

concentriques que l’on retrouve aussi 
sur la dalle de Téberne à Buzy. Ils sont 
datés du Néolithique à l’âge du Bronze 
par comparaison avec les gravures du 

Mont Bégo et de Galice.

59. Recurt, 1880-1881 ; Laplace, 1984 ; Dugène, 1994 ;  
Dugène et Marsan, 2005 ; Blanc, 2011.

60. Gratacos, 2007.
61. Peña Santos, 1983-1984, 1988 ; Blanc, 2011.
62. Marembert et Seigne, 2000.
63. Marembert et Seigne, 2000 ; Marembert et al., 2008.
64. Laplace, 1951.
65. Courtaud et Dumontier, 2010.
66. Dumontier, 1997 ; Dumontier et al., 1997 ; Dumontier 

et al., 2008.

67. Boulestin et Duday, 2005.

68. Ébrard, 2013.

69. Ébrard, 2013 ; Blot, 1993 b.

70. Giraud et al., 1987 ; Muller, 1987.

71. Blanc et de Valicourt, 1987 ; Barthe et al., 1985 ;  

Ferrier, 1942 ; Ébrard, 2010 ; Séronie-Vivien, 1982 et 1983 ;  

Raulin et al., 1987 ; Courtaud et Dumontier, 2010.
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Fig. 29 : Localisation des sites de l’âge du Bronze ancien et moyen sur le Pont-Long 
(T = tumulus ; cartographie Patrice Dumontier, Mélanie Le Couédic et Benoît Pace ;  
DAO Mélanie Le Couédic).

donc pas déterminer s’il y a eu absence de dépôt ou 
dissolution des os. Par comparaison, on notera que dans 
les dolmens d’Ithé, dans un contexte géologique autre, 
des vases de l’âge du Bronze accompagnent des vestiges 
osseux humains, bien séparés des dépôts néolithiques68.

Côté basque, deux coffres ont été fouillés et ont 
livré chacun les restes d’un individu ainsi que du mobilier 
céramique du Bronze ancien (coffre ou ciste de Bagargi à 
Iraty) et du Bronze moyen (coffre d’Urdanarre 1 à Saint-
Michel)69. Dans les Hautes-Pyrénées, on notera également 
les fouilles des coffres d’Aragnouet et du Pla de Luc, à 
Génos, datés, d’après leur mobilier, du Bronze moyen70.

Plusieurs grottes ont été utilisées, comme lors de 
la période précédente, pour recevoir les dépôts des 
corps accompagnés d’offrandes (fig. 31). À l’exception de 
la grotte de La Tournerie (ou grotte des Maquisards) à 
Bilhères-en-Ossau, où les dépôts ont été effectués dans 
un renfoncement de la grande salle d’entrée, ce sont des 
petites cavités ou des boyaux exigus de quelques mètres 
de longueur qui ont été utilisés : La Prédigadère (Castet), 
La Canaule à Gourette (Eaux-Bonnes), Lechocopajo au 
Cézy (Laruns) et L’Homme de Pouey (Laruns)71. Ce type de 
sépultures s’inscrit en continuité des pratiques funéraires 
du Néolithique final de la région.

68. Ébrard, 2013.

69. Ébrard, 2013 ; Blot, 1993 b.

70. Giraud et al., 1987 ; Muller, 1987.

71. Blanc et de Valicourt, 1987 ; Barthe et al., 1985 ; Ferrier, 1942 ; Ébrard, 2010 ; Séronie-Vivien, 1982 et 1983 ; 

Raulin et al., 1987 ; Courtaud et Dumontier, 2010.
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2. Artix (T3) 
3. Beyrie-en-Béarn (T1) 
4. Bourgaber (T8) 
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6. Hagetaubin (T2) 
7. Labastide-Montréjeau (T1)  
8. Lacq (T9) 
9. Lescar (T6) 
10. Lescar (T7) 
11. Lescar (T5) 
12. Lescar (T9) 

13. Lescar (T8) 
14. Lons (T5, C. Blanc, P. Dumontier) 
15. Hagetaubin (J. Seigne) 
16. Pau (T1, P. Dumontier) 
17. Pau (Cabout 5) 
18. Pau (TII, J. Seigne)  
19. Pau (Cabout 4) 
20. Serres-Castet (T1) 
21. Serres-Castet (T2)  
22. Uzein (Las Areilles) 
23. Uzein (T5).

Fig. 30 : Le coffre du 
Turoun Buchous a été 

fouillé par Georges 
Laplace dans les années 

1950 ; la reprise de 
l’étude du mobilier qu’il 

renfermait a permis 
d’identifier un vase de 

l’âge du Bronze (photo et 
dessin Patrice Dumontier). 
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communautés qui y ont déposé leurs défunts. Elles sont 
largement réparties sur le territoire (fig. 24) : grotte d’Apons 
en Aspe, du Pont du Fort et de Scrapès en Barétous, 
d’Elçaré dans le massif des Arbailles, de Droundak, du 
Mailhardoun et d’Amelestoy en Soule72.

Dans les Pyrénées nord-occidentales, les types de 
sépulture sont donc multiples : en grotte, en réutilisant des 
dolmens plus anciens, dans des coffres ou sous tumulus. 
Si l’existence de sépultures en grotte va de pair avec 
celle de zones karstiques, nous n’avons pas en revanche 
encore d’explication sur les motivations qui ont conduit 
les populations à choisir tel ou tel mode de sépulture. Une 
sépulture unique, dans un coffre (ou sous un tumulus) 
peut être élitiste et révéler une différence de statut 
entre individus. Mais qu’en est-il lorsque nous avons des 
sépultures multiples dans des dolmens réutilisés et, non 
loin de là, d’autres sépultures multiples en grotte, comme 
dans le massif des Arbailles par exemple ? Faut-il y voir des 
« caveaux familiaux » (ou de la petite communauté) que se 
sont appropriés les hommes de l’âge du Bronze au fil de 
leurs occupations d’un territoire, le choix entre dolmen et 
grotte n’étant pas un critère discriminant mais résultant 
de la proximité du lieu de vie du groupe ?

Les études récentes de trois cavités funéraires de 
l’âge du Bronze, à l’ouest des Pyrénées, étudiées sous la 
coresponsabilité de Patrice Dumontier et Patrice Courtaud, 
ont permis de renouveler les données issues de fouilles 
plus anciennes, et ainsi d’aborder les questions concernant 
la colonisation de ces espaces montagnards (fig. 32).  
Elles autorisent une synthèse sur l’occupation de la 
montagne et documentent également les aspects relatifs 
aux pratiques funéraires, aux aménagements et à l’image 
qu’ils renvoient du monde des vivants. Le recrutement 
de ces sépultures saisonnières reflète la nature du noyau 
humain en déplacement. Les relations avec le piémont et 
les activités pastorales d’estives sont documentées par 
les vestiges associés aux défunts.

Ces cavités d’altitude se trouvent dans un espace 
géographique pour lequel, concernant un faciès 
céramique du Bronze pyrénéen, Fabrice Marembert a 
proposé la dénomination de « groupe du Pont-Long »73. 
Cet espace intègre le Béarn, le Pays basque nord, pour 
s’arrêter, au nord, sur les berges de l’Adour – fleuve qui 
constitue un seuil entre les piémonts pyrénéens et la 

72. Dumontier et al., 2016 ; [Ébrard], 1991 ; Ébrard, 2013 ; Courtaud et Ébrard, 1999 ; Courtaud et al., 2006, 2011 

et 2013.

73. Marembert et Seigne, 2000.

Fig. 31 : Sépultures et 
structures domestiques 
en altitude des Pyrénées 

nord-occidentales.

Fig. 32 : Des conditions 
de fouille difficiles dans 

la grotte d’Amelestoy 
(photo Patrice Dumontier).

72. Dumontier et al., 2016  a; [Ébrard], 1991 ; Ébrard, 2013 ; Courtaud et Ébrard, 1999 ; 

Courtaud et al., 2006, 2011 et 2013.

73. Marembert et Seigne, 2000.

74. Courtaud et al., 2011, 2013.

75. Courtaud et al., 2006.

En dehors de la vallée d’Ossau, de nombreuses 
autres grottes sépulcrales ont été découvertes par les 
spéléologues mais toutes n’ont pas fait l’objet d’une 
publication. L’ensemble de ces cavités apporte cependant 
des informations sur les lieux de vie et d’activité des 

Site Type Altitude Datation cal BC Population Réf. bibliog.

Homme de Pouey Grotte 
sépulcrale 1830 entre 1691-1500 et 1408-1192 6 Courtaud et Dumontier, 

2010

Cézy Grotte 
sépulcrale 1560 2520-1880 1 Séronie-Vivien, 1982 et 

1983

Droundak Grotte 
sépulcrale 1583 entre 2208-2007 et 1524-1370 23 ou 24 Courtaud et al., 2006

Amelestoy Grotte 
sépulcrale 1320 entre 1865-1627 et 1735-1532 11 Courtaud et al., 2011 

et 2013

La Canaule Grotte 
sépulcrale 1410 1418-1271 9 Ébrard, 2010

Mailhardoun Grotte 
sépulcrale 1614 1679-1597 ? [Ébrard], 1991

La Prédigadère Grotte 
sépulcrale 1360 1742-1546 4 Barthe et al., 1985

La Tournerie Grotte 
sépulcrale 1250 Bronze ancien/Bronze moyen ? inédit (vidé)

Elzarreko Karbia Grotte 
sépulcrale 820 2310-1880 4 Courtaud et Ébrard, 1999

Turoun Buchous Coffre 1481 Bronze ancien/Bronze moyen Laplace, 1951

Maspêtre Coffres 
(x 3) 1473 Bronze ancien/Bronze moyen inédit (pillage)

Lurdé Coffres 
(x2) 1902 Bronze ancien/Bronze moyen inédit (pillage)

Bagardi Coffre 1316 Bronze ancien/Bronze moyen Ébrard, 2013

Urdanarre 1 Coffre 1200 Bronze moyen 1 Blot, 1993 b

Aragnouet (HP) Coffre 1530 Bronze moyen 2 Giraud et al., 1987

Anéou st. 113 Cabane ? 1913 1890-1690 Rendu et al., 2007

Anéou st. 450 Cabane ? 2000 1610-1410 Ibid.

Behastoy Cabane 1359 Bronze ancien/Bronze moyen Nacfer, 1995
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plaine des Landes ; à l’est, le département des Hautes-
Pyrénées est également pris en considération.

Les trois cavités de moyenne et haute montagne 
étudiées sont :

- La grotte d’Amelestoy (fig. 33 et 34), située à Larrau, 
en Soule, sur le versant sud-ouest du massif du pic 
d’Orhy, à 1 320 m d’altitude74.
- La grotte de Droundak (fig. 35), à Sainte-Engrâce, 
également en Soule, se trouve pour sa part dans la 
zone axiale centrale, entre versant nord et sud du 
massif de La Pierre-Saint-Martin, à 1 583 m75.

74. Courtaud et al., 2011, 2013.

75. Courtaud et al., 2006.

Fig. 33 : On accède à la grotte 
d’Amelestoy, sur la commune de 
Larrau, par le vallon d’Ibarondoua ; 
l’entrée se trouve au pied d’une 
corniche, à environ 5 m du sol 
(photo Patrice Dumontier). 

Fig. 35 : L’entrée de la grotte de Droundak, à un 
mètre de hauteur dans une petite falaise, se trouve 
en bordure d’un chemin naturel permettant de relier 
la vallée du Barétous, sur le versant nord du massif 
pyrénéen, à celle de Roncal, sur le versant sud 
(photo Patrice Dumontier).

Fig. 34 : Entrée de la grotte d’Amelestoy (photo Patrice Dumontier).

Fig. 33

Fig. 35
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- La grotte de L’Homme de Pouey (fig. 36, 37 et 38), est 
quant à elle en Ossau, à Laruns, à 1 830 m, dans le lapiaz 
de Pouey qui s’étend à l’ouest du massif de Ger, au pied 
des versants abrupts de Pambassibé et Montcouges76.

Les aménagements que nous avons rencontrés dans 
les autres cavités ont été détruits à Droundak lors de la 
découverte (en dehors de zones de rangement des os 
longs dans un espace exigu contre paroi) et à Amelestoy 
par les passages des hommes et des animaux, mais surtout 
par le lessivage. En revanche, plusieurs aménagements 
clairement identifiables ont été observés à L’Homme 
de Pouey. Ils concernent aussi bien la progression dans 
la cavité, les dépôts funéraires que des cérémonies 
secondaires. Ils nous éclairent sur les pratiques des 
populations de l’âge du Bronze ancien et moyen face à 
la mort et nous dévoilent, en partie, les rituels funéraires 
et ceux qui relèvent de rites commémoratifs77. Ainsi, 
un coffre, constitué de plusieurs assises de blocs et de 
dalles posées en arc de cercle devant une niche naturelle 
verticale, contenait un tibia de bovidé et une coupe 
carénée dans laquelle se trouvait un fragment de crâne 
humain. Des os longs humains étaient placés au-dessus 
de la coupe, sous la dalle de couverture du coffre. Nous 
pensons que ces derniers ont été prélevés sur l’une des 
sépultures ou sur une sépulture extérieure à la cavité. 
Nous sommes manifestement devant une cérémonie 
autre que le dépôt primaire d’un défunt, comme dans la 
grotte d’Apons (fin du Bronze ancien), où des offrandes 
ont été déposées sur un pavage, devant une ligne de 
blocs séparant ce parvis de la zone de dépôt des corps78.

76. Courtaud et Dumontier, 2010.

77. Courtaud et Dumontier, 2010.

78. Dumontier et al. 2000 et 2016.

Qu’il s’agisse de rangement ou de cérémonies 
secondaires, ces actions traduisent des fréquentations 
répétées, une mémoire du lieu, sur des durées recouvrant 
plusieurs générations.

Du point de vue du recrutement funéraire, les trois 
cavités ont livré les vestiges de plusieurs sépultures : 
vingt-trois ou vingt-quatre individus à Droundak, six à 
L’Homme de Pouey et onze à Amelestoy (fig. 39).

La détermination du nombre minimal de sujets s’est 
fondée sur la méthode quantitative habituellement 
utilisée pour les ensembles collectifs, en prenant en 
compte l’os (ou le fragment osseux) le mieux représenté79. 
Le recrutement précise l’âge des sujets immatures, ainsi 
que le sexe des adultes80 (fig. 40).

Classes d’âge Droundak Homme  
de Pouey Amelestoy

0-1 an 4 1 1

Enfants 6 ou 7 2 4

Adolescents 2

Adultes 11 3 6

Homme 2

Femme 2 1 2

Indéterminé 9 2

Effectif 23 ou 24 6 11

Fig. 40 : Recrutement funéraire dans les grottes sépulcrales de Droundak, 
 L’Homme de Pouey et Ameslestoy.

79. Boulestin, 1999 ; Chambon, 2003 ; Duday, 1987 ; Poplin, 1981.

80. Fazekas et Kosa, 1978 ; Moorrees et al., 1963 a et 1963 b ; Bruzek, 2002.

Fig. 36 : La cavité de 
L’Homme de Pouey est 

située dans une petite 
falaise et s’ouvre  

dans une doline  
(photo Patrice Dumontier).

Fig. 37 : Entrée de  
la grotte de L’Homme  

de Pouey en cours de 
fouille (photo Patrice 

Dumontier).
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Seul l’effectif de la cavité de Droundak autorise 
une exploration paléodémographique81. Le fait le plus 
étonnant est le nombre satisfaisant des sujets les plus 
jeunes, décédés avant un an : ils représentent le quart de 
l’effectif total et quatre sont des sujets périnatals. Cette 
situation est exceptionnelle, la sous-représentation des 
enfants les plus jeunes étant quasi systématique dans les 
ensembles archéologiques. Les 54 % de sujets immatures 
correspondent à une espérance de vie à la naissance de 
l’ordre de 30 ans82, les quotients de mortalité avant 15 
et 20 ans constatés à Droundak s’accordant avec cette 
perspective. La courbe de mortalité s’inscrit dans un profil 
de mortalité naturelle83.

Pour les deux autres cavités, les représentations des 
sujets adultes et immatures sont quasiment équilibrées. 
Chacune d’elles a livré un sujet décédé avant 6 mois.  
À Amelestoy, les âges des quatre autres enfants s’éche-
lonnent de 1,5 à 9 ans. Les adolescents sont en revanche 
absents, mais la mortalité est faible à cette classe d’âge. 
Pour les adultes, les deux sexes sont représentés.

Les trois cavités explorées témoignent d’un noyau 
humain composé d’enfants de tous les âges et d’adultes 
des deux sexes. La présence de sujets périnatals suggère 
celle de femmes proches du terme. S’il y a bien eu relation 
stricte et exclusive entre un déplacement et l’ensemble 
sépulcral défini comme « sépulture saisonnière », alors 
le recrutement reflète la composition du noyau humain 
en déplacement, hypothèse soutenue par la présence, 
en haute montagne, de femmes sur le point d’accou-
cher (fig. 41).

81. Masset, 1975 ; Bocquet et Masset, 1977.

82. Ledermann, 1969.

83. Courtaud et al., 2006.

76. Courtaud et Dumontier, 2010.

77. Ibid., 2010.

78. Dumontier et al., 2000 et 2016. a

79. Boulestin, 1999 ; Chambon, 2003 ; 

Duday, 1987 ; Poplin, 1981.

80. Fazekas et Kósa, 1978 ; Moorrees  

et al., 1963 a et 1963 b ; Bruzek, 2002.

81. Masset, 1975 ; Bocquet et Masset, 1977.

82. Ledermann, 1969.

83. Courtaud et al., 2006.

Fig. 42 : Détermination  
de la faune issue  
des niveaux sépulcraux  
du Bronze ancien  
et moyen des trois 
grottes sépulcrales 
étudiées.

Fig. 39 : Crânes 
et os long dans la 
grotte sépulcrale 

d’Amelestoy (photo 
Société de spéléologie et 

de Préhistoire des Pyrénées 
occidentales).

Fig. 41 : Anneau en bronze 
(il s’agit d’un élément de 

parure sans être un bracelet) 
provenant de la grotte 

sépulcrale de L’Homme de 
Pouey ; ∅ = 39 mm  

(photo Patrice Dumontier).

Fig. 38 : Plan de la grotte 
sépulcrale de L’Homme de Pouey.
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Outre la mise en évidence de véritables groupes 
familiaux – ou unis par d’autres liens sociaux – dans 
les grottes sépulcrales d’altitude, ces dernières ont 
également livré des vestiges osseux de faune domestique, 
qui, étudiés par Dominique Armand, peuvent documenter 
le pastoralisme en moyenne et haute montagne. Pour 
les trois cavités de référence, nous n’avons retenu, dans 
le cadre de cette étude, que les vestiges provenant des 
niveaux sépulcraux du Bronze ancien et moyen (fig. 42).

Site Capra/Ovis Bos Equus Sus Cervus Lepus Vulpes Felis Ursus

Amelestoy 
(1 320 m)

69 2 3 4 73 1 1

Droundak  
(1 583 m)

13 5 3 4 46

Homme de 
Pouey (1 830 m)

10 38 1 1 22
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La relation entre la faune et le dépôt des corps ou 
des cérémonies secondaires doit être questionnée, en 
raison de la présence de carnivores. Ils sont en effet 
susceptibles d’avoir été acteurs dans l’accumulation et 
la transformation des vestiges : la présence d’os rongés 
confirme leur action. L’apport par l’homme des restes 
d’herbivores est cependant soutenu par l’existence de 
traces de boucherie sur certains os et par la nature des 
restes (fig. 43).

À Amelestoy, les caprinés sont les mieux représentés, 
suivi par Bos et par des suidés qui n’ont pu être identifiés 
au niveau de l’espèce. À Droundak, les caprinés sont 
les plus nombreux, suivis par Bos (une forme plutôt de 
petite taille, très probablement domestique) et par des 
suidés qui n’ont pas été caractérisés. À L’Homme de 
Pouey, les taxons reconnus sont le bœuf, le mouton ou 
la chèvre. Des traces de boucherie ont été observées 
sur un radius et sur un fragment de fémur de bœuf. Les 
restes de bœuf sont constitués d’ossements de patte 
pour les trois individus (un adulte ou sub-adulte ; un 
moins mature, un encore plus immature, de plus petite 
taille). Le contexte funéraire et le fait que les pattes 
n’aient pas subi un traitement de boucherie poussé (os 
non fracturés et pattes incomplètement désarticulées) 
incite à penser à une utilisation symbolique.

La présence de restes de faune domestique en 
contexte sépulcral, très probablement sous forme 

d’offrandes, se rencontre également dans des cavités en 
basse vallée (à Apons par exemple) et, même si ce n’est 
pas mentionné fréquemment, dans d’autres régions 
– Aven des Corneilles, à Prades (Lozère), Grotte au 
Collier, à Lastours (Aude)84.

Au-delà des informations qui participent des rituels 
funéraires (offrandes, repas funéraires), ces restes 
nous renseignent sur la faune domestique présente à 
ces différentes altitudes : caprinés, bovinés, peut-être 
suidés, ainsi qu’un petit équidé (en Ossau pour ce cas 
unique). Par ailleurs, les analyses du contenu des vases 
de Droundak et de L’Homme de Pouey, déposés en 
offrande, ont démontré que plusieurs récipients ont 
contenu, entre autres, des produits laitiers85 (fig. 44).

Au Pays basque nord, une première confrontation 
entre données paléo-environnementales et archéologi-
ques a été abordée, mettant notamment en évidence 
le rôle des grottes-bergeries du Phare et de Mikelauen-
zilo au Bronze moyen. Cette dernière marque l’accès aux 
zones pastorales d’altitude86. En Béarn et Bigorre, les 
recherches récentes – plus particulièrement celles ayant 
porté sur l’estive d’Anéou –, croisées avec les résultats 
obtenus par les travaux engagés sur les grottes sépul-
crales d’altitude et le projet collectif de recherches 
concernant la « mobilité des céramiques » (cf. ci-après), 
sont venues combler le déficit d’informations sur les 
secteurs d’habitat et d’activité en moyenne et haute 
montagne, dans les Pyrénées nord-occidentales d’une 
part, et sur la relation entre estives et plateaux des 
pré-Pyrénées d’autre part87. On notera que le coffre du 
Turoun Buchous se trouve sur le parcours d’accès et à 
moins d’un kilomètre des premières structures d’Anéou 
reconnues dans le secteur de Tourmont.

Ces données permettent d’apporter un éclairage 
nouveau sur les éléments obtenus par Marie-Noëlle 
Nacfer lors de la fouille de la structure de Behastoy à 
Larrau (1 359 m d’altitude), située non loin de la grotte 
d’Amelestoy. Là, les premières assises de pierres d’une 
cabane rectangulaire de 4 m sur 3 m de côté environ 
étaient conservées sur 0,50 m de hauteur avec des 
murs de 0,50 m d’épaisseur. Une aire de combustion a 
été datée du deuxième âge du Fer (370-54 avant notre 
ère) mais des tessons de poteries du Bronze ancien ont 
été mis au jour à la base du mur sud-est et à l’extérieur. 
Pour l’auteur, ces documents ont été considérés comme 
antérieurs à la structure bâtie88.

84. Thauvin-Boulestin, 1998 ; Guilaine, 1972.

85. Bui Thi Maï et al, 2011.

86. Carozza et al., 2005.

87. Rendu et al., 2013.

88. Nacfer, 1995.

Droundak

L’Homme de Pouey

8 5

1 5

Fig. 43 : Traces de découpe sur 
un fémur de mouton. Ces traces 
que l’on retrouve également sur 
des restes de suidés, ainsi que 
des pratiques de sélection des 

pièces osseuses (notamment de 
pattes de bœufs), témoignent 

d’offrandes ou de consommation 
de viande à l’occasion des 

cérémonies funéraires (photo 
Dominique Armand). 

Fig. 44 : Les produits laitiers 
dont les traces ont été 

détectées dans un vase 
provenant de la grotte de 

Droundak (vase 8) renvoient 
à des pratiques pastorales, 

de même peut-être que 
des préparations à base de 

fougères, qui pourraient être 
liées à une utilisation médicinale 

(vases 5 de l’Homme de Pouey 
et de Droundak). Cette dernière 
hypothèse est suggérée par la 
présence d’un œuf de parasite 
(douve du foie) dans le vase 5 
de l’Homme de Pouey, qui a pu 

provenir d’une offrande d’un 
morceau de viande infestée.

0 10 cm 

0 5 cm 
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Les cabanes et autres enclos de pierre ont perduré 
jusqu’à l’Époque moderne et, en l’absence de fouilles, 
il est difficile de distinguer celles qui relèveraient de la 
Préhistoire récente. Toutefois, ces structures pastorales 
se rencontrent dans tous les massifs, et notamment 
dans les secteurs où sont situés les grottes sépulcrales 
et les coffres. À ce stade, une tentative de maillage 
associant l’ensemble des sépultures aux sites domes-
tiques pérennes ou temporaires est prématurée, mais 
les données recueillies documentent au moins partielle-
ment ce type de relation.

Un territoire parcouru : la mobilité des groupes 
humains

Un programme collectif de recherche, mené par 
Patrice Dumontier et Fabien Convertini et intitulé 
« Origine et circulation du mobilier céramique du Bronze 
ancien et moyen de la sphère des Pyrénées nord-oc-
cidentales », a abordé la circulation des hommes du 
Néolithique final et de l’âge du Bronze, en déterminant 
la provenance des terres prélevées pour la confection 
des vases et en confrontant ces données avec les lieux 
de découverte des céramiques en question. Cette étude 
a été réalisée sur plus de 200 vases, dont des tessons 
découverts à Anéou, dans les structures 113 et 350.

Pour les sites d’altitude, funéraires et domestiques, 
la majorité des argiles provient des terres présentes à 
proximité ; on considérera donc que les céramiques ont 
été confectionnées non loin du point d’extraction.

En revanche, certaines compositions de terres 
démontrent des déplacements parfois importants (fig. 45). 
Ainsi, la montée du nord vers le sud est attestée par des 
vases trouvés en altitude (Droundak, Anéou) qui ont 
été réalisés à partir de terres prélevées en basse et en 
moyenne vallée (Barétous, Ossau), ce qui suppose des 
déplacements de 10 à 30 km. Plusieurs points d’approvi-
sionnement en matière première ont pu être déterminés 
en vallée d’Ossau : pour les sept vases d’Anéou analysés, 
les argiles utilisées sont issues du secteur de Louvie-
Juzon, de la basse vallée entre Arudy et Laruns, de la 
moyenne montagne dans le secteur des Eaux-Chaudes 
ou légèrement en aval, et de gîtes d’argiles contenant 
des roches volcaniques qui se trouvent entre l’aval du pic 
du Midi d’Ossau et les Eaux-Chaudes.

On notera en revanche qu’à Droundak, sur vingt-
quatre vases, aucun n’a été confectionné avec des 
terres provenant du versant sud alors que des gîtes d’ar-
gile sont disponibles, en particulier en haute vallée de 
Belagua.

La descente du sud vers le nord, c’est-à-dire des 
estives vers les plateaux du piémont, est également 
documentée. Un vase mis au jour sur le Pont-Long 
(Lescar T6) a été fabriqué avec des terres prélevées en 
moyenne montagne, à hauteur d’Aste-Béon, ce qui repré-
sente une distance de 40 km entre lieu de prélèvement 
de la matière première et lieu de découverte du vase. 
Une plus grande distance encore (80 km au minimum) 
sépare les éléments d’origine granitoïde à amphibole 
verte présents dans les hautes vallées pyrénéennes 
(Ossau, Cauterets ou Gavarnie) et le vase produit avec 
cette terre trouvé dans un tumulus d’Anoye (T1), au 
nord-est du département des Pyrénées-Atlantiques89.

De tels grands déplacements existaient dès le 
Néolithique final et ont pu être mis en évidence avec des 
céramiques issues du tumulus T1 de Pomps, dans le nord 
du département des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi de 
sites d’habitats du département des Landes.

Enfin, une grande homogénéité caractérise l’en-
semble des pâtes du corpus étudié, qu’il s’agisse de vases 
provenant de grottes sépulcrales, de structures pasto-
rales de montagne, de tumulus du piémont ou de sites 

89. Dumontier, 1995.

84. Thauvin-Boulestin, 1998 ; Guilaine, 1972.

85. Bui Thi Maï et al, 2011.

86. Carozza et al., 2005.

87. Rendu et al., 2013.

88. Nacfer, 1995.

89. Dumontier, 1995.
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Fig. 45 : Circulation de la 
céramique du Néolithique final 
au Bronze moyen. L’analyse des 
terres employées pour  
la confection des poteries, 
réalisée sur 200 vases provenant 
de 32 sites, documente dans 
plus de 90 % des cas l’usage de 
poteries fabriquées localement. 
Les autres vases ont été 
transportés, parfois sur des 
grandes distances (DAO Mélanie 
Le Couédic, d’après Dumontier et al., 
2016 b).
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d’habitat dans les plaines landaises (fig. 46). Ce type de 
pâtes témoigne d’une recherche de terres spécifiques, 
naturellement décantées et ne contenant donc que de 
très fines inclusions. Sur le plan technique et/ou culturel, 
on relèvera l’addition systématique de chamotte aux 
terres des vases étudiés. Plus rare, l’ajout d’os pilé, 
associé à la chamotte, concerne cependant deux vases 
provenant des grottes sépulcrales d’Amelestoy et de 
Droundak.

Grâce à ces travaux, les productions du Bronze 
ancien-moyen dans le sud de l’Aquitaine sont maintenant 
bien documentées (fig. 47). Les procédés de préparation 
et d’élaboration de la céramique traduisent des compé-
tences techniques partagées sur tout ce territoire (choix 
des terres, ajout systématique de chamotte). Des potiers 
ou potières locaux fabriquent donc les productions au 
sein de chaque communauté, mais aussi dans chaque 
groupe en déplacement puisque les mêmes caractéristi-
ques sont également observées sur les vases retrouvés 
et réalisés en montagne.

Ce fait illustre en outre les déplacements de popula-
tion dans les deux sens, entre piémont, vallée, moyenne 
et haute montagne. Enfin, plusieurs des vases déplacés 
sur une assez grande distance, entre lieu de fabrication 
et lieu de découverte, ont été déposés dans des sépul-
tures après une utilisation domestique. Ils ne correspon-
dent donc pas à des productions spécifiques, fabriquées 
dans un but funéraire, mais sont plutôt adaptés aux 
types d’offrandes déposées.

1 2

3

5 6

4

O                                   5cm

0 5 cm0 5 cm

0 5 cm

Fig. 46 : Quelques exemples de 
vases carénés issus  

des grottes d’Apons (1),  
de Droundak (2, 3 et 5),  

de L’Homme de Pouey (4)  
et d’Amelestoy (6).

Fig. 47 : Vase du Bronze ancien 
provenant de la grotte d’Apons ; 
H = 130 mm,  
∅ à l’ouverture = 132 mm,  
à la carène = 150 mm,  
du fond = 90 mm  
(photo conseil général  
des Pyrénées-Atlantiques).
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Les déplacements mis en évidence peuvent-ils être 
associés au pastoralisme ? C’est difficile à démontrer 
et plusieurs explications peuvent être envisagées. 
Cependant l’association entre localisation des sépultures 
et secteurs d’activités situés sur les estives actuelles est 
à retenir. À cela s’ajoutent les restes de faune déposés 
en offrande dans les sépultures, qui témoignent donc 
d’élevages présents en altitude, fait qui ressort également 
des analyses palynologiques réalisées. Ces données vont 
dans le sens d’une activité pastorale, saisonnière, même si 
cette activité n’a pas forcément été exclusive.

Estives pyrénéennes et alpines :  
approches comparatives

En Ossau et dans les autres vallées du versant nord des 
Pyrénées occidentales, l’exploitation de la montagne est 
documentée par des structures d’habitat ou d’activités, 
et des sépultures. En basse vallée, les grottes d’Arudy 
sont fréquentées à plusieurs reprises de façon précaire. 
Ces occupations correspondent à des campements de 
petits groupes mobiles, ce qui évoque, pour la période 
qui nous intéresse, la chasse et/ou, plus probablement, le 
pastoralisme.

Les données paléo-environnementales issues du 
Gabarn et d’Escout (dolmen de Peyrecor 2)90 attestent de 
la présence d’activités agricoles et pastorales au Bronze 

90. Rius et al., 2009 ; Dumontier et al., 1997.

Fig. 48 : Les dolmens de Peyrecor 2 
(au centre de la photo) et 1  
(sous le bouquet d’arbres, au pied  
de la croix de Peyrecor),  
dans leur environnement actuel. 
Aménagés sur une ligne de crête 
dominant la vallée de l’Escou, 
 ils s’inscrivaient, à l’âge du Bronze, 
dans un paysage déjà transformé 
par les activités agropastorales 
(photo Claude Roux).

ancien et moyen sur le piémont, autour de 300 à 500 m 
d’altitude (fig. 48). Cependant, nous n’avons pas, à ce jour, 
découvert d’habitats pérennes pouvant correspondre 
à une activité sédentaire dans cet environnement – à 
l’exception d’un site potentiel à Asasp-Arros, en basse 
vallée d’Aspe.

Sur le chemin des estives, la grotte de Sègues à Castet 
(550 m d’altitude) présente le même type d’occupation 
précaire au Bronze ancien91. Il faut atteindre les zones 
d’estives, proches des sommets (en dehors des pics), 
entre 1 500 et 2 200 m d’altitude, pour rencontrer de 
nouveaux témoignages d’occupations domestiques avec 
les structures bâties d’Anéou. Les cavités sépulcrales 
comblent en partie le déficit d’information sur les 
occupations de la tranche entre 550 et 1 500 m d’altitude, 
avec les grottes de La Prédigadère, La Tournerie, La 
Canaule et la grotte du Cézy, situées dans les différents 
massifs, au-dessus de l’étage boisé.

Bien sûr, le vide relatif actuel de la documentation 
dans les étages intermédiaires (entre 600 et 1 000 m) 
peut résulter de l’état de la recherche, il peut aussi 
témoigner d’un choix des populations. Les datations 
(AMS*) obtenues notamment dans les grottes sépulcrales, 
mais aussi dans les structures pastorales d’Anéou, ainsi 
que les populations inhumées dans les cavités, attestent 
de la fréquentation importante de la moyenne et haute 

91. Marembert, 1999.

90. Rius et al., 2009 ; Dumontier et al., 1997.

91. Marembert, 1999.



Fig. 49 : Tableau des dates 
14C de la vallée d’Ossau.
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montagne au Bronze ancien et, plus encore – en nombre 
d’individus –, au Bronze moyen (fig. 49).

Plus à l’ouest, au Pays basque nord, les recherches 
engagées à des altitudes moins élevées (entre 900 et 
1 300 m) ont livré des informations sur les rythmes 
d’occupation des différents étages de la montagne 
basque. Lors de la phase située entre 2100 et 1750-1700 
avant notre ère, on constate une nette augmentation de la 
fréquentation pastorale allant de pair avec des pratiques 
agricoles et des cultures clairement attestées (fig. 50). Au 
Bronze moyen, à partir de 1750-1700 jusqu’à 1400-1300, 
les données paléobotaniques semblent indiquer une 
rupture avec le système d’exploitation précédent, qui 
se traduit par une extension des zones ouvertes et une 
augmentation des indicateurs pastoraux92.

Dans les Alpes, dans le Haut-Champsaur et 
l’Argentierois (Hautes-Alpes) et autour de col du Petit-
Saint-Bernard (Savoie), le Néolithique final et l’âge du 
Bronze marquent une intensification du peuplement ainsi 
que des modifications importantes et durables du pay-
sage93. Ces constatations concernent en fait l’ensemble 
de l’arc alpin, mais aussi les Pyrénées, cette période 
correspondant à une phase d’exploration des hauteurs 
liée aux recherches de minerais et au pastoralisme94.

Dans le Haut-Champsaur, les pratiques agraires sont 
localisées dans les zones de basse et moyenne altitude, 
inférieures à 1 500 m. Au-delà, les espaces sont consacrés 
au pastoralisme. Il en est de même dans la haute vallée 
du Rhône (Suisse) où seul le pastoralisme est présent aux 
altitudes élevées, alors que les basses vallées pratiquent 
des activités mixtes (agriculture et élevage)95. Autour 
du col du Petit-Saint-Bernard, on note une répartition 
altitudinale proche de ce que l’on observe dans les 
hautes vallées béarnaises : du Néolithique moyen au 
Bronze moyen les occupations sont situées en dessous de 
1 200 m, puis de 1 800 à 2 200 m d’altitude.

Le Bronze final et l’âge du Fer96

Des continuités…
Au Bronze final, en Haut-Ossau comme dans les autres 

vallées béarnaises, la documentation disponible est 
des plus rares (fig. 29 et 49). Les occupations domestiques 
étudiées se limitent, à ce jour, à trois structures sondées 
dans les estives d’Anéou au sein de deux ensembles 
groupant plusieurs habitats agglomérés. Les datations 
obtenues recouvrent en fait les différentes phases de 
cette période : transition entre la fin du Bronze moyen 
et le début du Bronze final II pour les structures 8 et 14, 

92. Galop et al., 2007.

93. Walsh et al., 2005 ; Rey et al., 2010.

94. Mocci et al., 2005.

95. Curdy, 2007.

96. Bronze final : entre 1350-1150 et 775-725 avant notre ère ; premier âge du Fer : entre 775-725 et 480-450 

avant notre ère ; deuxième âge du Fer : entre 480-450 et 20 avant notre ère.
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Fig. 50 : La tourbière Artxilondo, 
en haute vallée de Cize (Pays 
basque). Analysée par Didier Galop, 
cette tourbière constitue l’une des 
séquences de référence pour saisir 
les évolutions environnementales 
du massif d’Iraty. Les premières 
manifestations des activités 
agropastorales y sont enregistrées 
dès 5200 av. J.-C. et documentent  
une néolithisation précoce  
de la montagne, probablement  
en relation avec la voie de l’Èbre  
(photo Didier Galop).

Fig. 51 : Relevé 
du sondage de la 
structure 14 d’Anéou 
datée du Bronze final 
(photo Jean-Pierre 
Calastrenc).
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Bronze final II et Bronze final IIIa pour la structure 9 (fig. 51). 
Cependant, les sondages réalisés n’ont pas fourni de 
mobilier permettant de compléter les données, et 
de vérifier la présence de nouvelles morphologies de 
céramiques pour ces différentes étapes du Bronze 
final. Comme pour les autres périodes, la subdivision du 
Bronze final (I, II, III) correspond en effet à des évolutions 
stylistiques de la culture matérielle.

Au début du Bronze final, il semble que les sépultures 
s’inscrivent dans la continuité du Bronze moyen. Le dépôt 
des corps dans une cavité ou dans des coffres va de pair 
avec une évolution du mobilier (qui reste cependant 
dans la tradition de la période précédente). C’est ce 
que suggère, par exemple, la datation obtenue pour un 
défunt dans la grotte de La Canaule qui s’inscrit dans une 
fourchette chronologique proche du début du Bronze 
final (fig. 31). Il en va de même pour le dépôt d’un corps 
dans le coffre d’Urdannare Nord 1 au Pays basque, avec un 
vase polypode à décor cordé, cette sépulture étant datée 
entre 1383 et 1067 avant notre ère. Nous ne retiendrons 
pas, en revanche, les résultats de la datation de la grotte 
de La Prédigadère en vallée d’Ossau car il s’agit d’un 
résultat avec un écart type trop important.

Contrairement au Pays basque, les fouilles de plusieurs 
grottes, notamment à Arudy, n’ont pas livré à ce jour de 
témoignage d’occupation du Bronze final, et ce en dépit 
d’une stratigraphie importante.

En nous rapprochant de la façade atlantique, nous 
avons des occupations domestiques (grottes-bergeries) à 
la grotte du Phare et à Mikelauen-zilo, datées du Bronze 
final II/IIIa, ainsi qu’une occupation de plein air à Zerkupe 
(Saint-Jean-Pied-de-Port), à près de 1 100 m d’altitude97.

97. Carozza et al., 2005 ; Galop et al., 2007 ; Marticorena et al., 2013.

… puis de nouvelles pratiques
Dès 900 avant notre ère environ, un profond 

changement intervient dans le traitement des corps 
des défunts : les cadavres sont incinérés. Les ossements 
brûlés sont recueillis, au moins en partie, et déposés dans 
des cistes et/ou dans des urnes funéraires98. Les grottes 
sépulcrales sont donc abandonnées. À ce stade, nous 
n’avons pas mis au jour de sépulture de ce type en haute 
et moyenne montagne, que ce soit dans les Pyrénées 
béarnaises ou les Hautes-Pyrénées. En revanche, dans 
le piémont oloronais, on notera la présence d’une ciste 

98. Dedet, 2004.

92. Galop et al., 2007.

93. Walsh et al., 2005 ; Rey et al., 2010.

94. Mocci et al., 2005.

95. Curdy, 2007.

96. Bronze final : entre 1350-1150 et 775-725 avant notre ère ; 

premier âge du Fer : entre 775-725 et 480-450 avant notre ère ; 

deuxième âge du Fer : entre 480-450 et 20 avant notre ère.

97. Carozza et al., 2005 ; Galop et al., 2007 ; Marticorena et al., 2013.

98. Dedet, 2004.



Fig. 54 : L’âge du Fer dans  
la grotte Laà 2. Deux salles 
ont été aménagées à l’âge 
du Fer par des banquettes 
de pierre sèche visant 
à régulariser le sol en 
pente. Ces terrasses ont 
accueilli des occupations 
domestiques avec des foyers 
(photo Patrice Dumontier).

Fig. 52 : À proximité 
immédiate du dolmen 
Peyrecor 2, une ciste a été 
réalisée durant le Bronze 
final à l’aide de dalles 
arrachées au parement du 
tumulus ; elle contenait 
quelques charbons, élément 
qui évoque des dépôts 
rituels observés par ailleurs 
lors de la fouille de sites 
basques (photo Patrice 
Dumontier).

Fig. 53 : Le cercle de pierres 
Méatsé 8 fait partie d’une 
nécropole regroupant douze 
monuments sur la commune 
d’Itxassou (photo d’après Blot, 
1993 a, p. 106). Si la fouille  
a révélé une totale absence  
de mobilier, un dépôt  
de charbons à l’intérieur  
de la ciste centrale a permis 
de conclure à une vocation 
funéraire de ce monument  
à la fin de l’âge du Bronze  
ou au début de l’âge du Fer.
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réalisée à côté du tumulus du dolmen de Peyrecor 2, 
datée entre 1075 et 814 avant notre ère99 (fig. 52).

Comme pour l’occupation domestique, c’est 
dans la montagne basque que nous rencontrons des 
structures funéraires constituées d’une ciste entourée 
par un péristalithe, souvent très élaboré – Méatsé 8 
par exemple (fig. 53), l’ensemble étant recouvert par un 
petit tumulus de terre100. Généralement ces cistes ne 
contiennent pas de vestiges osseux brûlés, mais une 
poignée de charbons de bois qui ont permis des datations 
dont les résultats recouvrent le Bronze final et plus 
particulièrement la transition Bronze final IIIb/premier 
âge du Fer.

Les sépultures de cette même période sont également 
présentes en Béarn et dans les Hautes-Pyrénées, sur les 
plateaux du Pont-Long, de Ger et de Lannemezan. Il s’agit 
de tumulus, souvent à bûcher/ou massif de pierres central, 
là aussi entourés par un péristalithe de galets. À proximité 
d’Oloron, on remarquera la configuration particulière du 
tumulus de Soeix, où sept couronnes de dalles verticales, 
de 2 à 4,5 m de diamètre, étaient regroupées. L’un des 
cercles contenait un amas charbonneux et quelques 
fragments osseux brûlés. La datation réalisée sur charbon 
de bois se situe entre 805 et 170 avant notre ère101. Les 
cercles ont été recouverts par un imposant tumulus, 
réutilisé ensuite pendant la période antique102.

Entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère, les 
pratiques funéraires se démarquent de celles mises en 
œuvre précédemment. Les tertres ne sont plus érigés 
pour un individu, et les tumulus plus anciens (datant de 
l’âge du Bronze ou du Néolithique) sont réutilisés pour 
enfouir les urnes cinéraires, chaque tumulus devenant 
alors une nécropole. La multiplication des sépultures va 
en s’amplifiant au plein âge du Fer103.

Pour tout le premier âge du Fer nous n’avons pas, à 
ce jour, de structures domestiques en moyenne et haute 
montagne dans les Pyrénées béarnaises. Cela peut certes 
résulter de l’échantillonnage des sondages, voire d’une 
modification dans les structures d’habitats qui n’a pas 
été repérée, mais les estives proches des sommets de la 
chaîne peuvent aussi avoir été délaissées au profit des 
étages intermédiaires.

En basse vallée d’Ossau en revanche, la grotte de 
Laà 2 est occupée à plusieurs reprises à cette période 
(fig. 54). Le mobilier, assez varié, évoque un probable 
refuge104 (fig. 55). Plus bas encore, sur un plateau en rive 
droite du gave d’Ossau, au Gabarn d’Escout, un assez 
vaste habitat – sur près d’un hectare – a été découvert 
lors d’une prospection. Le mobilier, abondant, appartient 
au premier âge du Fer105.

99. Dumontier et al., 1997.

100. Blot, 1993 a.

101. Ly 4193: 2390+/-140 BP.

102. Belotti, 1987 et [2004].

103. Escudé-Quillet, 1998.

104. Dumontier et al., 2009.

105. Dumontier et Bordenave, 2006.
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Selon Jean-Marie Escudé-Quillet, durant la phase de 
transition entre le Bronze final et le premier âge du Fer, 
l’Aquitaine méridionale dépend de l’axe pyrénéen dans 
ses rapports et échanges avec le Languedoc occidental. 
Au début du VIe siècle avant notre ère, ces relations 
s’interrompent et les échanges sont orientés à la fois 
vers l’Aquitaine septentrionale et vers l’Espagne106. Cette 
modification de certains circuits économiques peut-elle 
avoir entraîné un changement dans l’occupation de la 
montagne pyrénéenne nord-occidentale ? Si les données 
font défaut en altitude, les vestiges dans le piémont 
– Arudy, Gabarn d’Escout – et surtout les nécropoles 
à incinération des plateaux du Pont-Long et de Ger, 
illustrent une occupation dense du sud aquitain (fig. 56).

Les axes matérialisés selon une orientation sud-est/
nord-ouest par les différents tertres funéraires sur les 
plateaux, évoquent des parcours entre les débouchés 
des grandes vallées pyrénéennes et le secteur landais où 
les nécropoles à incinération du premier âge du Fer sont 
également nombreuses, notamment dans la région de 
Mont-de-Marsan (La Glorieuse à Mouliot, Petit Arguence 
à Mazerolles107). Ces tracés, déjà repérés pour l’âge du 
Bronze ancien et moyen, ont été considérés depuis le 
XIXe siècle comme parcours de transhumance, mais nous 
manquons de données objectives pour étayer cette idée 
reçue.

On remarquera également que si ces tracés 
commencent (ou finissent) aux débouchés/entrées des 
grandes vallées pyrénéennes, le premier âge du Fer 
n’est pas documenté dans les vallées elles-mêmes. Il en 
va différemment dans les autres régions pyrénéennes. 
La Cerdagne, par exemple, est à cette époque occupée 
à toutes les altitudes – sur les estives mais aussi sur les 
piémonts et les versants intermédiaires –, tandis qu’en 
Andorre, comme en Pallars, le déficit d’informations 
archéologiques confronté à l’importance des marqueurs 
d’anthropisation soulève la question d’un changement 
des formes d’occupation, plus difficiles à percevoir en 
prospection, et donc d’un biais dans la documentation 
archéologique108.

Dans les Alpes, au col du Petit-Saint-Bernard, toutes les 
altitudes sont également occupées jusqu’à 2 200-2 300 m 
durant le Bronze final et le premier âge du Fer, avant 
qu’une régression ne soit notée au deuxième âge du 
Fer. Les sites ne dépassent pas alors les 1 600-1 700 m 
d’altitude109. Dans le Parc national des Écrins, on observe 
seulement des occupations fugaces à l’âge du Fer110.

Au deuxième âge du Fer, des structures sont présentes 
dans les estives d’Anéou (cabane 63 et enclos 62 au sein 
du site 27, fig. 57). On notera également une réutilisation du 
coffre du Turoun Buchous avec le dépôt d’un défunt, une 

106. Escudé-Quillet, 1998.

107. Gellibert et Merlet, 2007 ; Gellibert, 2008.

108. Martzluff et al., 2014 ; Orengo, 2011 ; Garcia Casas et al., 2014.

109. Rey et al., 2010.

110. Mocci et al., 2005.
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Fig. 55 : Aperçu  
de la céramique de l’âge  
du Fer de la grotte Laà 2.

Fig. 57 : Sondage  
de la cabane 63 du site 27 
d’Anéou datée des IIe-Ier siècles 
avant notre ère  
(photo Carine Calastrenc).

Fig. 56 : Vase à incinération 
de l’âge du Fer avec son 

contenu (fragments d’os, 
objets métalliques) vu de 

dessus, provenant du tumulus 
T1 de Pau situé en bordure 
du Cami Salié (photo Patrice 

Dumontier, archives Claude Blanc). 

99. Dumontier et al., 1997.

100. Blot, 1993 a.

101. Ly 4193 : 2390+/-140 BP.

102 Belotti, 1987 et [2006].

103. Escudé-Quillet, 1998.

104. Dumontier et al., 2009.

105. Dumontier et Bordenave, 2006.

106. Escudé-Quillet, 1998.

107. Gellibert et Merlet, 2007 ; Gellibert, 2008.

108. Martzluff et al., 2014 ; Orengo Romeu, 2010 ; 

García Casas et al., 2014.

109. Rey et al., 2010.

110. Mocci et al., 2005.
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Fig. 60

possible sépulture à incinération lors de la réutilisation 
du cercle 10 de l’ensemble des Couraus d’Accaus (950 m 
d’altitude) à Bilhères-en-Ossau, et la réutilisation du cercle 
de Bious-Oumette à Laruns (1 310 m) avec des traces de 
combustion111. En basse vallée, la grotte de Laà 2 est 
toujours régulièrement occupée et ce, jusqu’à la fin du 
Ier siècle avant notre ère.

Comme pour le premier âge du Fer, la relation entre 
plateau, piémont et montagne n’est pas encore assez 
documentée pour que nous puissions aller au-delà de ce 
simple constat. Ce vide relatif n’est probablement que le 
témoignage d’une recherche archéologique insuffisante 
pour ces périodes dans ce secteur.

Conclusion
Les deux principales questions que posent les données 

actuellement disponibles ont trait, d’une part, à une 
surreprésentation des sites sépulcraux par rapport aux 
sites d’habitat, et d’autre part, à la difficulté à reconnaître 
les structures d’habitat bâti de plein air, à une époque où, 
bien que rares, elles sont partout ailleurs attestées.

L’histoire de la recherche explique en partie l’absence 
ou la rareté de ces dernières, puisque les fouilles se sont, 
jusque récemment, concentrées sur les sites « visibles » 
sans prospection particulière, les grottes, dolmens et 
tumulus (fig. 58). Mais le problème se corse avec les fouilles 
préventives, qui n’ont guère révélé d’habitat construit 
non plus. Conduites essentiellement sur le plateau du 
Pont-Long (autoroutes et contournement de Pau), elles 
ont mis au jour, à plusieurs reprises, un type de site 
particulier, associant à des foyers à galets chauffés des 
nappes de mobilier, relativement pauvre en nombre, sans 
structures bâties visibles. Ces assemblages ont conduit à 
privilégier l’hypothèse d’habitats saisonniers légers, de 
type « campement ». Des grottes aux « campements » 
du Pont-Long, « les interprétations économiques et 
fonctionnelles des sites néolithiques et de l’âge du 
Bronze sont « hantées » par la transhumance112 », qui 
constituerait un particularisme fort de la région. C’est sur 
cette discussion que nous revenons maintenant.

111. Dumontier et al. 1982 ; Blanc, 1987.

112. Thirault et al. 2012, p. 446.

Au Bronze ancien et moyen, en basse vallée, les 
occupations domestiques sont peu documentées, nous 
l’avons vu, ce qui contraste fortement avec les habitats 
bâtis des Landes, au nord de l’Adour : Lantonia, à Arue, et 
les unités d’habitations du Moulin de Caillaou, à Cère, par 
exemple113.

À l’inverse, un grand nombre de structures funéraires 
sous tumulus ont été édifiées sur les plateaux du Pont-
Long, de Ger et, plus à l’est, de Lannemezan. On les 
retrouve souvent alignées par petits groupes sur les 
lignes « hors d’eau » des réseaux hydrographiques du 
secteur (fig. 59 et 60). Ces tumulus jalonnent-ils des voies de 
parcours ou ancrent-ils les communautés au sol dans des 
territoires ?

Une réponse partielle est apportée par les analyses 
pétrographiques des pâtes utilisées pour la confection 
des céramiques trouvées dans ces sépultures. Si certains 
vases ont été déplacés sur de grandes distances, la 
majorité des récipients a été élaborée avec des terres 
provenant de l’environnement immédiat, que cela soit 
en plaine ou en montagne. S’agissant des vases du Pont-
Long, les terres utilisées proviennent majoritairement des 
parties sommitales des collines qui encadrent ce plateau. 
Les sites d’habitat (pérennes ou temporaires) pourraient 
donc se trouver sur ces points hauts, mais aucun n’a été 
mis au jour pour le moment. De leur côté, les analyses 
polliniques montrent un paysage déforesté et la pratique 
d’une agriculture attestée par la présence de céréales 
et de chanvre114. Ces données restent cependant 
insuffisantes pour proposer un schéma d’occupation de 
ces territoires plus précis.

Les rapports entre montagne et plaine sont pour 
leur part mieux documentés. La présence, à des altitudes 
élevées, où le séjour d’hiver est difficile, voire impossible, 
de sépultures en coffres et en grottes, aux mobiliers 
étroitement comparables à ceux que l’on trouve dans 
les basses terres, suggère qu’une partie de la population 
effectuait des déplacements saisonniers. Nous pouvons 
raisonnablement supposer que les défunts qu’elles ont 
accueillis sont décédés uniquement durant l’estive ou 
bien lors de déplacements. Étant donné l’éloignement 
supposé avec l’habitat de vallée, l’éventualité qu’il y ait 
eu un déplacement des morts vers la moyenne montagne 
peut être rejetée.

Par ailleurs, les restes fauniques retrouvés dans ces 
ensembles funéraires apportent des informations quant 
aux espèces domestiquées et aux activités agropastorales 
associées aux occupations d’altitude. Celles-ci peuvent, 
à leur tour, être mises en relation avec les structures 
pastorales étudiées à Anéou et à Behastoy (Larrau), et 
probablement à celles du même type présentes dans 

113. Gellibert et Merlet, 2013 et 2003.

114. Blanc, Bui Thi Maï et Dumontier, 1990.

Fig. 58 : Le dolmen Peyrecor 2 
et son tumulus après 

restauration (photo Patrice 
Dumontier). Si ce monument, 

relativement peu visible avant 
sa fouille, n’a été identifié que 

dans les années 1950, son 
voisin, Peyrecor 1, a quant 

à lui été vu et fouillé dès la 
seconde moitié du XIXe siècle.
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les différents massifs mais qui n’ont pas été fouillées 
jusqu’alors. En outre, l’étude des céramiques illustre les 
déplacements dans les deux sens entre piémont, vallée, 
haute et moyenne montagne, parfois sur de grandes 
distances, ce qui permet de poser la question des circuits 
d’un pastoralisme saisonnier sur des bases objectives.

Les débuts du Bronze final s’inscrivent dans la 
continuité de ce schéma mais avec une nette diminution 
des occupations constatée dans les vallées béarnaises, 
contrairement au Pays basque. Le déficit d’informations 
archéologiques pour l’âge du Fer ne permet pas en 
revanche d’aborder l’économie des populations à cette 
époque.

Les perspectives de la recherche archéologique de 
la prochaine décennie sont multiples. La priorité nous 
semble devoir porter sur les habitats en plein air, aussi bien 
pour le Néolithique (notamment à partir des sites repérés 
par prospection de surface) que pour l’âge du Bronze et 
l’âge du Fer afin de mieux cerner les fonctionnements de 
ces sociétés. Le développement des analyses ADN pour 
les sujets déposés dans les grottes sépulcrales devrait 
répondre aux interrogations portant sur la composition 
des groupes (familiaux ou non) et le fonctionnement des 
caveaux. Enfin l’analyse des isotopes du strontium sur 
les mêmes sujets permettrait d’aborder les origines et 
déplacements des groupes concernés.

Fig. 60 : Gravures extraites de l’album 
d’Édouard Piette et Julien Sacaze, 
Les tertres funéraires d’Avezac-Prat, Hautes-
Pyrénées, publié en 1899 (document 
numérisé et mis en ligne par le Club 
Dubalen). Relevé des alignements et 
planche mettant en scène une urne 
funéraire et son mobilier (armement, 
parures, vases à offrandes).  
Ces grandes nécropoles tumulaires de 
l’âge du Fer, qui réutilisent en partie 
des monuments antérieurs, sont 
connues et fouillées depuis  
le XIXe siècle. Nombre de tumulus  
ont été arasés ou détruits au cours  
du XXe siècle. 

Fig. 59 : Les nécropoles 
de l’âge du Fer du 
Pont-Long (DAO Mélanie 
Le Couédic, d’après Caule, 
2013, p. 41).

Cours d'eau

Nécropoles de l'âge du Fer, implantées 
sur des tumulus souvent plus anciens
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111. Dumontier et al., 1982 ; Blanc, 1987.

112. Thirault et al. 2012, p. 446.

113. Gellibert et Merlet, 2013 et 2003.

114. Blanc et al. , 1990.
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La montagne a une histoire, des chercheurs la racontent

L’histoire du pastoralisme a longtemps été considérée comme immuable depuis des millénaires. Pourtant, 
les recherches initiées depuis une trentaine d’années remettent en question l’apparente stabilité des pratiques 
pastorales dans les Pyrénées. Pour cela, il faut reconstituer l’environnement des temps passés, chercher les 
traces archéologiques fugaces laissées par les bergers et leurs troupeaux, débusquer les témoignages des 
humbles face aux puissants dans les archives et les récits…
Dans les Pyrénées béarnaises, la vallée d’Ossau – dominée par le pic du Midi auquel elle a donné son nom – 
est l’une des plus connues de la partie occidentale du massif. L’activité pastorale y est toujours vivace mais sa 
longue histoire demandait à être décryptée.
Pour écrire les 7 000 ans d’évolution des estives et du pastoralisme en Ossau, une approche pluridisciplinaire 
était nécessaire. Les observations croisées de différents chercheurs permettent de dévoiler progressivement 
l’histoire, ou plutôt les histoires, des multiples aspects de la vie pastorale sur la longue durée.
Troupeaux, herbages, forêts, cabanes, fromages, mais aussi terres communes ou droits d’usage, partages 
territoriaux et pratiques de l’espace, relations entre estives et piémonts sont analysés à la lumière de nouvelles 
sources et de nouveaux regards.
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