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RÉSUMÉ 

L'étude des représentations humaines du Paléolithi
que supérieur montre que les femmes y sont figurées 
plus souvent que les hommes. Elles apparaissent sous 
des morphologies tres diverses, reflétant leur vie fonc
tionnelle et définissant leur identité physiologique. Ce 
choix expressif semble indiquer que les artistes ont voulu 
attirer I'attention sur le role géniteur ou sexuel de la 
femme et incite a penser qu'a été utilisé un langage phy
siologique du corps féminin dans I'art paléolithique. 

RESUMEN 

El estudio de las figuras humanas del Paleolítico Su
perior muestra que las mujeres se representan con más 
frecuencia que los hombres. Aparecen con morfologías 
muy diversas que reflejan su función vital y definen su 
identidad fisiológica. Esta elección expresiva parece in
dicar que los artistas han querido llamar la atención so
bre el papel engendrador o sexual de la mujer y lleva a 
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pensar en la utilización de un lenguaje fisiológico del 
cuerpo femenino en el arte paleolítico. 

ABSTRACT 

The study of the human representations of the Upper 
Palaeolithic shows that women are depicted more often 
than meno They display a very wide variety of morpholo
gies, which reflects their functionaL life and defines their 
morphologicaL identity. This choice of expression seems 
to indica te that artists wanted lO draw attention lo the ge
nerative or sexual roLe of woman, and leads one to think 
that a physiologicaL language of the female body was in 
use in Palaeolithic art (traduction anglaise de P. G. 
Bahn). 

Mots c1efs: Paléolithique supérieur. Figurations humai
nes féminines. Identité physiologique. 

Palabras clave: Paleolítico Superior. Representaciones 
humanas femeninas. Identidad fisiológica. 
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L'HUMAIN ET SON IMAGE 

Pour se faire un id¿c physique des humains 
du Paléolithique supérieur, nous disposons de 
l'anthropologie osseuse, renscignant a la fois 
sur le squelette et sur I'appareil musculaire, 
grace a I'étude des insertions sur les os. Cela 
nous a appris que leur morphologie était tout a 
fait comparable a la nótre, et prouvé que nous 
en étions les descendants directs. 

Mais il est un autre moyen d'approche 
morphologique: I'étude des images d'eux-me
mes laissées dans leur art. Gracc a de nouvelles 
découvertes, on les compte maintenant par cen
taines (Delporte, 1993), ce qui n 'est pas néglige
able, meme si elles demeurent beaucoup moins 
nombre uses que celles des animaux. 

Comme le Dr. L. Pales (1976), nous pensons 
que "Par son Arl, /'Homme préhislorique nous a 
livré, dans une certaine mesure, un moyen de le 
comprendre. Cest ti partir de I'image qu'il nous 
a laissé de lui-meme el de ses semblables que 
nous avons le plus de chance de l'approcher ". 
Cest ce que nous avons tenté de faire dans 
I'étude des figurations féminines du Paléolithi
que supérieur (Duhard, 1989a et 1993). 

Dans ces oeuvres humanistes, ou les corps 
sont traités avec un réalisme suffisant pour les 
identifier, nous reconnaissons nos semblables et 
sous des morphologies comparables aux nótres. 

Ce probleme du réalisme a fait I'objet de 
bien des diatribes, partisans et adversaires dé
fendant leur point de vue avec la meme convic
tion, mais pas toujours la meme compétence. 
Certains éléments nous font considérer que I'on 
doit se ranger du cóté des premiers. Les ani
maux figurés sont dan s la majorité des cas faci
lement identifiables (Delporte, 1990) et, pour 
ceux vivant encore de nos jours, ont une mor
phologie identique, preuve que les Paléolithi
ques étaient fideles aux modeles qu'ils avaient 
sous les yeux. Pour les humains aussi, si I'on 
tient compte de l'évidente maladresse de certai
nes oeuvres et de I'éventuel schématisme d'au
tres, nous pourrions aisément trouver des co
rrespondances chez nos contemporains. 

LA NOTION D'IDENTITÉ 
PHYSIOLOGIQUE 

Dans la littérature, c'est l'image de la femme 
qui a suscité le plus d'intérat, bien davantage 
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que I'homme et pour trois raisons semble-t-il. 
La prcmicrc est que les figurations féminincs 
I'emportent largement sur les masculincs (plus 
du doublc en France); la seconde, que les 
préhistoricns furcnt pendant trois quarts de sie
ele exclusivement des hommes; la troisieme, 
que ces femmes offrent un plus large éventail 
morphologique et un plus grand champ a 
I'analyse. 

Cette diversité physique est un obstacle ap
parent a toute théorie unitaire, et certains au
teurs en tirerent argument pour définir de sup
posés styles (Saccasyn della Santa, 1947; 
Leroi-Gourhan, 1965; Giédion, 1965; Gzovdo
ver, 1989; etc ... ). En réalité, loin d'etre un obsta
ele a une étude synthétique, ceHe variété est un 
auxiliaire précieux, a condition de savoir I'inter
préter et I'utiliser. 

Nous devons a notre formation médicale, a 
notre spécialisation gynécologique et a pres de 
vingt-cinq ans d'exercice de notre profession, 
une assez bonne connaissance du corps féminin. 
Cela nous met en mesure d'affirmer qu'il n'existe 
aucune différence morphologique entre les corps 
figurés dans I'art paléolithique et ceux de nos 
compagnes: les aspects sont superposables, y 
compris dans leur pluralité. Ce fonds scientifique 
et iconographique expérimental que nous avons, 
fait évidemment défaut aux préhistoriens (qui 
ont d'autres compétences), expliquant bien des 
divergences d'opinion entre eux et nombre de ju
gements que nous trouvons contestables. 

Nous défendons I'idée que la morphologie 
de la femme participe davantage de la physiolo
gie que de l'anatomie. Il apparait évident que sa 
conformation physique, en ce qu'elle a de diffé
rent de I'homme, conditionne ses fonctions: la 
vulve et le vagin pour copuler et accoucher, 
I'utérus pour porter l'enfant, les seins pour le 
nourrir. On ne peut refuser l'évidence inverse 
que ces activités biologiques puissent retentir 
sur sa morphologie, la grossesse, par exemple, 
déformant le ventre, et I'allaitement les seins. 
Nous pensons que les figurations féminines pa
léolithiques ont été faites a I'image de femmes 
réelles, ceci rendant compte de la grande va
riété des corps, et sous des aspects morphologi
ques qui sont I'expression des modifications 
dues a l'age et a la parité. 

Aussi proposons-nous d'introduire dans 
l'étude de ces représentations de la femme, a 
coté d'autres parametres d'analyse, comme la 
position géographique, chronologique et cultu-
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relle. le gcnrc artistique. la technique et le style. 
remarquablcment exposés par H. Delportc 
(1979, 1993). ce1ui de l'identité physiologique 
(Duhard, 1989a). 

Nous la définissons comme ""ensemble des 
caracteres morphologiques permettant de retracer 
le VéCli fonctionne/, passé Oli présent. du sujet re
présenté". Nous avons choisi le terme "identité" 
pour son double sens de similitude de la réponse 
morphologique a I'usage de memes fonctions . et 
de singularité de chaque individu, aucun n 'étant 
exactement semblable a un autre. Cette singula
rité nous la retrouvons dans les représentations. 
lesquelles, fait remarquable, sont toutes diffé
rentes, bien que !'on puisse pour chacune dire si 
le sujet figuré a l'apparence (ou non) d'une 
jeune filie, d'une gestante, d'une nourrice , etc ... 

LA FEMME: UN HUMAIN DE SEXE 
FÉMININ 

Le premier aspect de l'identité physiologi
que de la femme est de présenter des caracteres 
physiques propres a son sexe, d'ou leur qualifi
cation de sexuels. Pour éviter toute confusion, il 
faut que les préhistoriens acceptent d'utiliser 
correctement le vocabulaire des anatomistes. 
Lorsque E. Saccasyn (1947) parle de "caracteres 
principaux" a propos des organes sexuels, elle 
commet une impropriété de langage. 11 en est 
de meme pour P.-J. Ucko et A. Rosenfeld 
(1972) quand ils incluent les seins dans les "pri
mary sexual characteristics". Nous en avons rap
pelé les définitions (Duhard, 1989a, 1990d), re
prises depuis par H. Delporte (1993). 

Les caracteres sexuels primaires correspon
dent aux gonades ou glandes sexuelles. Visibles 
chez I'homme, elles ne le sont pas chez la 
femme mais se manifestent indirectement dans 
le caractere gravide de I'abdomen, que I'on peut 
considérer comme un "caractere sexuel primaire 
de substitution " (Pales, 1976). Nous pensons, en 
outre, que la gestuelle abdominale du membre 
supérieur peut suppléer au gros ventre et doit 
etre prise en compte au meme titre que ce der
nier (Duhard, 1989a, 1989c, 1990b). 

Les caracteres sexuels secondaires féminins 
comprennent, notamment: 

- les organes génitaux externes (ou vulve). 
- les seins (ou mamelles); a tort, certains 

préhistoriens ont refusé d'en faire un critere dé
terminant de féminité: ainsi de E. Piette quand 

il présenta "l'hermaphrodite" de Grimaldi 
(1902), ou de P.-J. Ucko el A. Rosenfcld (1972) . 
traitant du scxc des humains. Le premier con
fondait gynécomastie et scin. les seconds mame
Ion et mamellc. Comme L. Pales (1976) , nous 
pensons que "le KralUJ développement des seins 
esl un critere majellr" de féminité "el qui se su[
[it á lui-meme ". 

- les proportions du corps: chez la femme. a 
stature égale. les épaules sont plus étroites. les 
hanches plus larges. le thorax moins haut. les 
seins plus baso la hauteur et la largeur de I'abdo
men plus grandes. 

- la masse grasse, qui est chez elle deux fois 
plus importante, atteignant le tiers de son poids 
et se répartissant dan s la partie inférieure du 
corps; a !'inverse sa masse musculaire est infé
rieure a celle de !'homme (Vague, 1947, 1970). 

- la forme féminine de la fesse, se distin
guant "par une plus grande étendue, une roton
dilé plus généra/e el une obliquité plus marquée 
de /a ligne ilio-coccygienne" (Cornil et Vague, 
1946). Outre la saillie de la fesse, L. Pales 
(1976) retenait en outre le volume de la cuisse. 
ce qu'il appelait le "segment pe/vi-crura/ ". 

Les caracteres sexuels tertiaires dépendent 
du psychisme, conditionné surtoul par le status 
hormonal, accessoirement par le milieu culture\. 
lis se manifestent, notamment, dans la parure et 
les activités sociales. En comparant les repré
sentations humaines des deux sexes au Paléoli
thique, nous avons fait plusieurs constatations 
(Duhard: 1991 b, 1991c, 1992, 1993). 

- les femmes ne sont jamais porte uses d'ar
mes ni de trophées d'animaux. 

- elles ne sont jamais en situation conflic
tuelle ave e d'autres etres. 

- elles seules sont associées aux enfants. 
- les objets de parure (anneaux d'avant-

bras, de poignet ou de cheville; collier; ceinture) 
semblent leur apanage. 

L'inverse de tous ces points est vérifié chez 
les sujets masculins. 

C'EST DANS LA MORPHOLOGIE 
DE LA FEMME QUE SE LIT SON 
HISTOIRE PHYSIOLOGIQUE 

La vie féminine est jalonnée d'étapes phy
siologiques au cours desquelles se mettent en 
place, s'exercent puis se retirent les fonctions de 
reproduction. L'étude du corps de la femme, 
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outre son identité sexuelle, nous permet de pré
ciser son histoire fonctionnelle. Avant d'en voir 
I'application aux figurations féminines paléolit
hiques, il nous faut envisager les modifications 
morphologiques que subit le corps féminin au 
cours des différents ages de sa vie. 

C'est pendant l'enfance et la puberté que se 
mettent en place les fonctions féminines lié es a 
la reproduction. Dans une premiere période 
peu de transformations interviennnent, excep
tée la croissance staturale, la vulve restant in
fantile, avec une fente verticale limitée par les 
seules grandes levres. Puis s'installent les ca
racteres sexuels secondaires définitifs avec, no
tamment: la poussée des seins, la localisation in
férieure du tissu adipeux, la transformation 
féminine du pelvis, l'horizontalisation de la 
fente vulvaire. L'age de survenue de la puberté 
aura une influence sur le type morphologique: 
"Les filies ti maturité sexuelle et osseuse précoces 
sont, el age égal, plus grandes et plus lourdes 
dans les dernieres années de l'enfance" et "con
servent un morphotype tres féminin (hanches 
larges, épaules étroites, membres pIUIO{ courts) ". 
Inversement "les filles el maturité sexuelle el os
seuse tardives sont plus petites et plus légeres ti la 
fin de l'enfance ( .. ). Le type morphologique défi
nitif sera volontiers un peu masculin, avec des 
hanches élroites el des membres longs" (Netter, 
1966). 

La période d'activité génitale est ceHe ou la 
femme est apte a procréer et s'étend de la pu
berté a la ménopause. 

La grossesse peut s'installer des 14-15 ans; si 
les seins accroissent constamment leur volume, 
e'est eelui de l'abdomen qui reste le signe le 
plus probant. Etant, de loin, la cause la plus 
fréquente de "gros ventre" chez une femme, 
e'est a la grossesse que l'on pensera en premier 
lieu dans un tel caso On dit qu'une femme est 
"geste" lorsqu'elle est enceinte: primigeste la 
premiere fois; secondigeste la deuxieme; multi
geste, apres plus de trois grossesses. Elle est 
"pare" quand elle a accouché: primipare, une 
fois; secondipare, deux fois; paucipare, une ou 
deux fois; multipare, plus de deux fois. C'est a la 
fin du 3eme mois que I'utérus devient franche
ment abdominal; son fond atteint l'ombilic dan s 
le 5eme mois etl'épigastre a terme. L'aspeet de 
l'abdomen gravide dépend de l'age, de la parité 
et de l'adiposité. 

Chez la primipare jeune a paroi abdominale 
tonique et adiposité normale, e'est au niveau de 
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I'hypogastre qu'apparait des la fin du 3eme 
mois une modifieation du profil pariétal avec 
une courbure dont la corde et la fleche vont 
augmenter, I'arc ayant une plus grande ampleur 
dans sa partie inférieure. Bien soutenu par une 
sangle museulaire solide, I'utérus pointe en haut 
et en avant. De face, I'abdomen rem~te dans sa 
forme celle de l'utérus: arrondi vers 5 mois, il 
devient ovoide le dernier trimestre. 

Chez la multipare, en raison du relachement 
de la sangle musculaire abdominale, I'utérus 
n 'est pas aussi efficacement soutenu et son an
téversion s'accentue; de profil, il tend a pointer 
vers I'avant plutot que vers le haut; de face, il 
tend a s'étaler. Chez la femme obese ees modifi
cations sont moins apparentes, la graisse noyant 
les contours et effa~ant les reliefs, mais le diag
nostic d'inspection de la gravidité est encore 
possible devant I'effacement du sillon hypogas
trique et la persistance d'un méplat de part et 
d'autre du relief utérin. 

La parturition ne nous retiendra que pour 
les modifications périnéo-vulvaires qui I'accom
pagnent. Au moment de I'expulsion, le périnée 
s'allonge, la vulve tend a devenir vertieale et 
voit son diametre s'agrandir considérablement 
(jusqu'a 9-10 cm) pour permettre le passage de 
la présentation. 

L'allaitement entraÍne de notables modifica
tions, débutant tres tot dan s la grossesse, des le 
premier trimestre, et surtout ehez la primigeste 
dont le se in est classiquement conique; chez la 
nourrice le sein peut doubler, voire tripler de 
volume. 

La ménopause est la période de retrait des 
ovaires, la femme perdant la possibilité de pro
créer. Parmi les modifications qui interviennent, 
nous en retiendrons deux. La premiere est l'élé
vation de la graisse dan s la partie supérieure du 
eorps avee la diminution des dépots fémoraux 
et fessiers, la femme tendant a prendre un as
peet androIde (loi de masculinisation de Mara
ñon). La seeonde, est la diminution de volume 
de la glande mammaire avee un sein deshabité, 
flasque et ptosé; mais ehez I'obese existe géné
ralement une hypertrophie graisseuse, s'aecen
tuant a la ménopause et donnant un sein ptosé 
en "outre" molle, affalé sur le thorax. 

L'age et la parité interviennent aussi dan s les 
transformations du eorps féminin, nous permet
tant d'y lire son passé fonctionnel. L'augmenta
tion de la masse grasse est constante pendant la 
grossesse, participant pour un tiers environ a la 
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prise de poids physiologique. On estime qu'au 
moins une obésité féminine sur trois trouve son 
origine dans la gestation. Mais d'autres raisons 
existent a ces obésités manifestées parfois par 
les multipares. D'abord, la précocité des mater
nités, les prises de poids excessives étant plus 
volontiers le fait des tres jeunes meres, encore 
en période de croissance. Egalement, la corpu
lence de départ, le risque d'obésité étant d'au
tant plus grand que le poids initial est élevé. En
fin, I'accroissement de la parité et I'allongement 
de I'intervalle entre les grossesses, que favorise 
un allaitement prolongé. 

La graisse prise a I'age adulte tend a se fixer 
sur I'abdomen, atténuant l'aspect gynoIde de la 
femme et tendant a lui donner un aspect an
droIde. La masse grasse féminine diminue dans 
la vieillesse et les femmes agées auront des cuis
ses et des fesses maigres, alors que le trone est 
relativement plus gras, la graisse ayant, a partir 
de la cinquantaine, tendance a s'élever vers la 
moitié supérieure du corps. 

Avee l'age, le tissu eellulaire sous-cutané, 
devenu plus gras et moins élastique, se relache 
et des sillons et bourrelets apparaissent, vérita
bies plis d'aisance, au niveau de I'abdomen (sil
lons hypogastrique et ombilical), des flanes, de 
la région lombaire, etc .. 

Les modifications de forme et de volume 
des seins sont remarquables pendant I'état gra
vido-puerpéral et donnent des aspects assez ca
ractéristiques, mais il en est d'autres. Une hy
pertrophie, habituellement mixte, graisseuse et 
glandulaire, peut se constituer a mesure des ma
ternités, se manifestant plus volontiers a partir 
de 40 ans et procurant une poi trine opulente, 
souvent ptosée, surtout chez la multipare (Feld
man, 1971). La ptose mammaire est assez cons
tante apres grossesse et allaitement. Dans la pe
tite ptose le pli sous-mammaire s'accentue, le 
mamelon est légerement abaissé en bas et en 
dehors, la face supérieure du sein se déprime, 
alors que l'inférieure s'arrondit. Dans la ptose 
moyenne la région aréolo-mamelonnaire est dé
plaeée vers le pole inférieur du sein, avee un sil
Ion sous-mammaire profond. Dans la ptose im
portante le sein peut etre plat, flasque et 
triangulaire ou rester globuleux en "battant de 
cloehe", avee le mamelon qui atteint ou dépasse 
le rebord costal et regarde vers le bas (Julliard, 
1961). Le relachement abdominal est favorisé a 
la fois par l'age et la grossesse. Lorsque la san
gle musculo-aponévrotique est intacte, le ven-

tre, selon l'adiposité, est plat ou légerement 
convexe, et la taille marquée. Pendant la gros
sessc les muscles s'écartent et la sangle se dis
tend et, a son décours, le ventre tend a saillir et 
la taille a s'effacer. La conjonction du relftche
ment et de l'inflation adipeuse aboutit a ces 
ventres mous, étalés et ptosés, retombant par
fois en tablier pré-pubien, et creusant un vérita
ble sillon hypogastrique. 

LE LANGAGE PHYSIOLOGIQUE 
DES FIGURATIONS FÉMININES 

"L'art figuratif", écrivait A. Leroi-Gourhan 
(1964-65) "est, ti son origine directement lié au 
langage et beaucoup plus pres de /'écriture au 
sens large que de l'oeuvre d'art". Ph. Brénot 
(1980), dans son "Essai d'approche formelle de 
/'expression paléolithique" a précisé les difficul
tés d'interprétation des "messages" paléolithi
ques a travers une théorie linguistiq ue de la 
communication, et rappelé les 6 conditions né
cessaires pour qu'elle s'établisse: un émetteur, 
un récepteur, un code, un vecteur, un message 
et un contexte. Nous ne connaissons qu'impar
faitement I 'émetteur humain mais savons, 
qu'outre les ressemblanees physiques, nous 
partageons avec lui beaucoup de facultés men
tales. Ce que nous ignorons, e'est la coloration 
culturelle de son psychisme, et le nombre d'in
tervenants éventuels. 11 ne faut pas oublier 
d'autre part que tous n'étaient pas des artistes, 
et que tous les artistes n'étaient pas des génies 
(Bahn, 1988). Nous ignorons l'identité du ré
cepteur: étaient-ce les contemporains de l'ar
tiste ou les futures générations, des humains vi
vants ou des morts, voire une entité abstraite? 
Nous n'en savons rien. 

Les oeuvres sont évidemment le veeteur de 
ce message, mais en ne retenant que les figura
tives, nous avons fait un choix arbitraire, qui 
ne doit pas faire méconnaitre l'existenee 
d'oeuvres abstraites, ayant sans doute égale
ment un sens. 11 faut aussi avoir a l'esprit que 
notre champ d'étude est restreint: un nombre 
indéterminé d'oeuvres a support périssable a 
disparu, certaines restent a découvrir, voire a 
publier, enfin beaucoup de ce Hes que nous 
eonnaissons sont détériorées, 

Le eontexte n'est qu'en partie connu; grace 
a l'outillage retrouvé, aux vestiges d'habitats et 
aux restes alimentaires nous connaissons en 
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partie leur fa~on dc vi .. 'fc. mais avons bcau
eoup moins de renscignements sur Icur fa<;on 
de pcnser. 

Reste le eode. qui est le systeme symbolique 
permettant de représenter le message. Coneer
nant les figurations humaines, nous avons la 
chance que le corps féminin soit un véritable sé
maphorc morpho-physiologique. et d'en possé
der la cié de Iccture. A la faveur des éléments 
anatomiques participant a la plastique des figu
res. nous savons quel événement physiologique 
a voulu représenter l'artiste et 'lucllc histoire 
fonctionnelle a vécu la femme. Gr<'ke a la cons
tance anatomique el fonctionnelle de notre 
espece, ce langage du corps est resté le me me 
depuis le Paléolithique supérieur et nous diag
nostiquons sans peine des femmes gravides, 
primi ou multigestes, reconnaissons facilement 
les différentes formes d'adiposité, identifions 
enfin sans hésiter les multipares nourrices et les 
jeunes filIes. Paree que les auteurs ont eu re
cours a une sémiologie anatomique, done a des 
moyens concrets d'expression, nous pensons 
qu'ils destinaient ces oeuvres figuratives a leurs 
contemporains qui pouvaient, connaissant ce 
langage simple, reconnaitre le modele physiolo
gique. 

Selon nous, ces figurations féminines racon
tent une histoire et sont, en ce sens, tres proches 
de l'expression écrite mais, alors que notre éeri
ture reeourt a des caracteres conventionnels 
pour exprimer une idée ou une pensée, dans 
eette forme artistique ce sont les caracteres ana
tomiques du corps féminin qui sont utilisés et 
c'est une histoire physiologique qui est racontée. 

Plusieurs points notables apparaissent a la 
lecture de ces oeuvres. Le premier est que l'ar
tiste a fait un choix représentatif dans les détails 
du corps, mettant en exergue certains régions et 
en négligeant d'autres: c'est ce que nous appe
lons "le privilege pelvi-abdominal et mam
maire", avee certaines associations signifiantes, 
eomme gros ventre et vulve ouverte. Le second, 
qu 'a été fait également un ehoix dans la nature 
des situations représentées; c'est ce que l'on 
peut appeler "l'expression physiologique sélec
tive". Le troisieme est que l'artiste a eu parfois 
recours aux jeux de physionomie et aux postu
res du corps pour traduire son idée: c'est "le 
langage mimique" (Duhard, 1990a). Le dernier 
concerne le contexte figuratif, les femmes étant 
exceptionnellement associées aux animaux et 
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tres rarement aux hommes: elles portent leur 
propre histoire. 

Le privilege pelvi-abdominal el mammaire 
est une constante figurative, aussi bien au Gra
vettien qu'au Magdalénien. Les régions spécifi
quement féminines (seins, abdomen, fesses) 
manquent rarement, alors que certains détails 
ou parties du eorps, partieulierement en péri
phérie (tete, mains, pieds), sont omis ou mino
rés. A l'évidence ont été favorisées les régions 
ou s'exprime la différenciation sexuelle et les 
fonctions féminines, et l'intention sous-jacente a 
ce choix ne peut nous échapper. 

Apres L. Pales (1972, 1976), nous disons no
tre désaccord profond avec la théorie de "cons
truction géométrale" de A. Leroi-Gourhan 
(1965). Si la région médio-corporelle est privilé
giée c'est pour d'autres raisons que de style. 
Cest la que résident les caracteres sexuels fémi
nins permettant tout a la fois de reconnaitre un 
humain, préeiser son sexe et lire son histoire 
physiologique. L'age, la parité et la sélection na
turelle contribuent ensemble a alourdir et pto
ser les seins ou élargir les hanehes: e'est moins 
un artifice de construction que le résultat de la 
fonction de reproduction. 

Selon nous, la réduction ou l'omission des 
parties distales fait partie de la mise en page 
graphique de l'oeuvre: n'étant pas nécessaires a 
la reeonnaissance de l'humanité, du sexe ou du 
vécu fonetionnel, elles sont généralement négli
gées. Par contre, représentées isolées, elles sont 
parfaitement détaillées, qu'il s'agisse de tetes 
(Brassempouy, La Marche, Dolni Vestonice), de 
majns (Gargas, Pech-Merle) vojre de pieds 
(Mas d' Azil: MAN 47 391). Les reproduire fide
lement est une nécessité, faute sinon de pouvoir 
identifier leur nature humaine. 11 en va de 
meme pour les etres eomposites ou, sans les dé
tails des mains et des pieds, on serait dans l'in
capacité de reeonnaitre un humain. 

L'assoeiation "vulve ouverte-gros ventre" 
est fortement signifiante. Nous en connaissons 6 
cas dans le Paléolithique supérieur fran~ais, 
tous dans la sculpture: 5 au Gravettien (la sta
tuette de Monpazier et, a Grimaldi, le "Polichi
nelle", le "Losange", la "Femme au goitre" et la 
figurine a double face) et 1 au Magdalénien (fi
gure n° 2 d' Angles-sur-l'Anglin). Chez la femme 
gravide la vulve n'est ouverte qu'au moment de 
l'accouchement, quand elle commence a se dis
tendre sous I'effet de la poussée exercée par la 
présentation descendue sur le périnée. Dans ces 
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vulves démesurément ouvertes, hors de pro por
tions avec la stature présumée du sujeto et 
lorsqu'existe en mcme temps un gros ventre, 
nous voyons une exagération conventionnelle 
destinée a évoquer I 'idée de parturition. La 
preuve a contrario est l'absence de vulve béante 
chez les figurines a ventre plat. 

Cette expression physiologiq ue sélective 
nous semble ctre le reflet des motivations des 
auteurs des oeuvres, ce que nous allons illustrer 
par quelques exemples. La grossesse fut un ob
jet d'intérct pour les Gravettiens, mais beau
coup moins pour les Magdaléniens. Selon notre 
lecture, 70% des femmes représentées au Gra
vettien sont gravides, contre 40% au Magdalé
nien, mais ave e des exceptions d'importance, 
comme a la Marche, ou les chiffres rejoignent 
les premiers cités. L'influence culturelle chrono
logique doit donc ctre tempérée d'une autre, 
que I'on qualifiera de géographiql1e. 

L'adiposité, comme chez le vivant, est a to
pographie gyno'ide, avec les différents aspects 
que nous connaissons et une importan ce corré
lée a la gravidité et a la parité. Le respect a tou
tes les époques du Paléolithique supérieur de 
ces lois biologiques invariables traduit le souci 
des artistes de représenter le corps féminin dans 
sa diversité clinique et physiologique (Duhard, 
1988) et constitue une preuve déterminante du 
réalisme de ces représentations. 

La vulve est exceptionnellement présente au 
Magdalénien et n'est figurée que dans un tiers 
des corps au Gravettien. Cette rareté de repré
sentation (de mcme que des scenes de coH), 
laisse a penser que les Paléolithiques ne fai
saient pas de la sexualité leur préoccupation 
majeure. 

Les seins, tres souvent représentés au Gra
vettien (86%), le sont deux fois moins au Mag
dalénien, mais avec une fréquence plus grande 
dan s la gravure mobiliere que dans la pariétale. 
Quand ils existent, ils ont généralement l'aspect 
de seins de nourrice (femmes de Laussel, toutes 
les femmes de La Marche, les deux femmes . 
couchées de la Magdeleine-des-Albis, les trois 
sujets du grand plafond a Pech-Merle, la femme 
de la Gare-de-Couze, etc .. ), ce qui ne surprend 
pas, la destinée biologique de la femme étant 
d'avoir des enfants et de les nourrir. 

On peut admettre, car cela est en accord 
avec la physiologie, que les femmes débutaient 
de bonne heure leur vie génitale et prenaient 
tot un aspect de femme-pare. Les effets de cette 

eonstancc naturcllc trouvcnt leurs manifesta
tions aussi bien au Gravcttien qu'au Magdalé
nien, la culture. voire le mode de vie, étant sans 
influence sur la forme des seins. Quelques unes 
ont des seins caraetéristiqucs lk paueigestes 
(statuette de Sireuil. "Torse" de Brasscmpouy, 
Gabillou n° 200, Carriot n° 31). Quand ils font 
défaut, au Magdalénien final principalement, il 
peut s'agir du résultat du sehématisme de 
l'oeuvre (que nous appelons le style elliptique); 
e'est le cas a La Roche-Lalinde, Gourdan 
(Duhard, 1990c), Fronsac, Carriot, etc ... 

Mais il existe au moins trois représentations 
humaines pourvues d'une vulve, mais pas de 
seins, et ou nous voyons des filleUes: Laugerie
Basse, Fontanet et Bruniquel. 

Le langage mimique complete ce langage 
morpho-physiologique et peut s'exprimer dans 
les postures du corps, les jeux de physionomie 
et les associations, tout cela procédant manifes
tement d'un choix et témoignant de la volonté 
de l'artiste de faire passer une idée dans son 
graphisme et de la communiquer a un tiers. S'il 
para!t évident que le langage est mieux compris 
par ceux qui sont imprégnés de la mcme cul
ture, et certainement les contemporains de 
I'oeuvre, s'agissant de productions humaines, et 
faisant appel aux memes possibilités expressives 
que les notres, il nous est probablement possi
ble d'en saisir le sens, au moins partiellement. 

Dans les postures du corps, on distinguera 
les fonctionnelles et les conventionnelles, les 
premieres se bornant a reproduire des attitudes 
naturelles, les secondes pouvant avoir une va
leur symbolique, et done de langage. 

Les postures naturelles comportent en parti
culier des scenes d'accouplement et de parturi
tion. Les copulations sont rarement figurées 
(Enlene, La Marche n° 39, pour les plus proban
tes), mais on ne peut en déduire que les Paléo
lithiques ne se livraient pas a cette action natu
relle sensoriellement gratifiante. On ne les voit 
pas souvent chasser non plus (Duhard, 1991 b, 
1991c), alors qu'armes et restes alimentaires 
existent a profusion dan s les gisements, ni occu
pés a la collecte végétale. L'explication en est 
que ces deux activités, sexuelle et alimentaire, 
étaient de pratique courante et de nécessité suf
fisamment évidente pour qu'il ne soit superflu 
de les figurer. Par contre, ont été représentés ce 
dont dépendait directement la survie du groupe: 
le gibier pour la survie immédiate, la femme 
pour la survie a terme. 
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Les scenes de parturition semblent plus fré
quentes (Duhard, 1989a, 1989d). qu 'il s'agisse 
d'expulsion foetale en cours ("hermaphrodite" 
de Grimaldi, femme des "Personnages opposés" 
de LausseL statuette de Tursac, observation n° 
38 de la Marche) ou de postures compatibles 
avec la parturition (Sireuil, Gabillou n° 200, ob
servations n° 30-111 , 38-11I, 45, 46, 47, 48, 52-1 de 
la Marche). Cela ne nous surprend pas non plus 
quand on sait les risques morbides ou mortels 
maternels et foetaux que cela comporte, et 
quand on découvre dans les sépultures paléoli
thiques des squelettes de jeunes femmes accom
pagnées de leur foetus, parfois encore intra-pel
vien. 

Dans les attitudes conventionnelles, la ges
tuelle du membre supérieur nous semble une 
des plus "parlantes". Nous désignons ainsi le 
positionnement du membre par rapport au 
corps, qu'il soit représenté en entier ou simple
ment ébauché. Si nous y avons souvent attiré 
l'attention (Duhard, 1989a, 1989c, 1990b), c'est 
que cette posture nous semble avoir un sens, au 
me me titre que I'apparence donnée au corps. 
La gestuelle sexuelle est la plus naturelle, la 
longueur et de I'orientation des membres tho
raciques, a la faveur d'une légere abduction-fle
xion, permettant aux mains de se positionner 
dan s la région pubo-génitale; or elle n 'existe 
pas chez les figurations paléolithiques: il y a la 
une convention en quelque sorte négative, qui 
pourrait rejoindre la rareté des vulves figurées 
et des scenes d'accouplement. La gestuelle 
mammaire est également naturelle, la femme 
portant facilement la main el sa poitrine, pour 
nourrir l'enfant, soulager une tension, se proté
ger ou par hédonisme. L'aspect du sein étant 
sans doute suffisamment évocateur de la fonc
tion, cette gestuelle est rare au Paléolithique: 4 
cas el peine (Lespugue, Willendorf, Savignano 
et le "Manche de poignard" de Brassempouy 
oil nous l'avons révélée) . La gestuelle abdomi
nale est par contre fréquente, et fréquemment 
associée au gros ventre, comme nous l'avons 
montré en étudiant les figurations sculptées eu
rasiatiques. Le sens de cette gestuelle est dou
ble: fonctionnel, car elle est une posture banale 
chez la femme enceinte, et conventionnel car 
des femmes el ventre plat la présentent (Malta 
et Buret'), ce qui nous a fait dire qu'elle pou
rrait etre un substitut au gros ventre. La 
"femme el la come" de Laussel en est un su
perbe exemple: cette multigeste obese gyno'ide 
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a seins ptosés de nourrice porte la main sur la 
partie supérieure gauche de I'abdomen, dont la 
convexité suggere I'état gravide (Duhard, 
1989b, 1989f). 

Les jeux de physionomie sont également el 
prendre en compte . Sur les 132 figures paléoli
thiques féminines franc;aises étudiées possédant 
un corps, la moitié n'a jamais eu de tete, ce qui 
dé note le peu d'intéret que lui portaient les au
teurs de ces oeuvres. Concernant I'autre moitié, 
elle ne subsiste que dan s 2/3 des cas et a été dé
tériorée pour le reste, sans que l'on sache si ce 
fut ou non volontaire, l'hypothese du bris in ten
tionnel n'étant cependant pas el écarter. 

Dans la majorité des cas le visage est dé
pourvu de traits, et quand ils existent, sont rare
ment expressifs. La rareté de la mimique faciale 
nous conduit a penser que les figures avec 
corps, si elles expriment une histoire, le font da
vantage par leur morphologie ou leur posture 
que par leur visage. 

Il en va tout autrement quand la tete est 
seule figurée: elle y est généralement mieux dé
taillée , ce qui est une nécessité pour y pouvoir 
reconnaitre un humain. La station de La Mar
che est celle qui a livré la plus grande série de 
tetes isolées. Dans 5 cas un sourire est mani
feste (observations n° 3,8,9,30-11,33-1) et dan s 
1 le sujet rit de bon coeur (observation nO 29-
111). Ce rire on le retrouve dans 2 tetes de Rouf
fignac et un humain en pied de Font-Bargeix. 

Le contexte figuratif doit également etre pris 
en compte. Si, comme nous le croyons, les corps 
féminins racontent une histoire, directement ou 
en entrant dans un schéma narratif, nous de
vrions trouver dans l'environnement figuratif 
ou dans la place occupée dans la station des 
éléments permettant de mieux l'approcher. Par 
infortune ce contexte nous est inconnu pour 
beaucoup d'oeuvres mobilieres trouvées isolées 
ou san s renseignements topographiques. En 
Eurasie ou d'importantes séries de figurines ont 
été mises au jour en relation avec des habitats, 
les cas sont rares oil l'on puisse penser qu'un 
lieu privilégié ou un usage particulier leur 
étaient destinés. Concernant les oeuvres parié
tales, la situation n'est pas toujours bien plus 
c1aire: outre les problemes de datation, se po
sent ceux des associations, notamment avec les 
animaux, dont on ne peut assurer qu 'elles fu
rent intentionnelles et significatives. 

Ces réserves faites, il nous semble que, dans 
les associations d'humains entre eux ou avec les 
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animaux, existe une différence fondamcntalc 
entre hommes et femmes (Duhard, 1991 b, 
1992, 1993). Les femmes ne sont jamais armées, 
me me quand elles participent a une action 
commune ave e les hommes ou ceux-ci le sont. 
Ainsi sur un baton en bois de renne de la Va
che (MAN 83364), trois humains suivent un 
cervidé: le premier et le troisieme sont des 
hommes (le premier armé) , le second une 
femme sans armes. Les armes n'existent que 
chez des humains masculins avérés (Mas 
d' Azil, Laugerie-Basse, Lascaux). II faut ajou
ter qu'aucun homme armé n'est figuré con
fronté a un autre; ce n'est qu'au Néolithique 
qu 'apparaitront les conflits armés interhu
mains. Les humains sont assez souvent figurés 
a plusieurs. C'est le cas des femmes associées 
sur un meme support mobilier (La Roche-La
linde), un me me panneau (Fronsac) ou dans un 
meme gisement (Gonnersdorf). C'est le cas 
également des hommes, parfois figurés seuls, 
mais assez souvent en groupe (Raymonden, 
Les Eyzies, Gourdan, La Vache). Cela tendrait 
a montrer que l'humain paléolithique était déja 
un etre social exen;ant des activités en com
mun. Dans les scenes a caractere dramatique 
ou conflictuel, on ne rencontre que des hom-

mes (puits de Lascaux, Roc-de-Sers, Raymon
den , La Marche n° 60), mais jamais de femmes. 
Comparées a ceux-ci, elles semblent investies 
d'un role essentiellement pacifique et biologi
que. 

APPLICATION AUX OEUVRES 

Une fois connues les modifications morpho
logiques du corps féminin, sous l'inOuence de 
I'age et de la parité notamment, il devient possi
ble de préciser l'identité physiologique de cha
que figure. Nous allons prendre quelques exem
pIes pour étayer notre affirmation, en détaíllant 
davantage le premier, qui constitue une superbe 
illustratíon du réalisme physiologique. 

1. La "femme a la come de Laussel 
Grand abri de Laussel (Marquay, Dordogne). Bas-re
lief. Gravettienne. Calcaire coniacien. Corps de 460 
mm de hauteur. Musée d'Aquitaine, Bordeaux: MA 
61.3.1. 

Cette femme entierement nue (Fig. 1), la 
chevelure tombant derriere I'épaule gauche et 
ne portant aucun ornement, nous parait une des 

Fig.1. La "femme a la come de Laussel" (d'apres I'original et photographie de I'auteur) 
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plus intéressantes figurations féminines du Paléo
lithiquc car cHe est animée, réaliste et racontc 
une histoire complexe . 

Ce n'est pas une figure figée: son orientation 
sur le gros bloc rocheux qui la supportait la 
montre dchout les deux jamhes divergeant rune 
de J"autre , alors que les genoux sont joints. 
Nous remarquerons aussi qu'a droite l'épaule et 
le sein sont un peu plus haut situés qu'a gauche, 
en raison du mouvement d'abduction de 
l'épaule. 

Comme I'a montré L. Capitan (1912), et 
contrairement a la premiere lecture de G . La
lanne (1912), le visage est tourné a droite en di
rection de la come, élevée par la main droite en 
direction du visage a la faveur d'une légere ab
duction du bras et d'une flexion de l'avant-bras 
de 135° ; les doigts n 'étant pas visibles, on ne 
peut dire si la main était en supination. Le bras 
gauche est en adduction serrée, l'avant-bras flé
chi a 45° et la main, en pronation, appuyée sur 
la région sus-ombilicale; cette main est sculptée 
en bas-relief. et non gravée comme l'a dit S. 
Giédion (1965); la différence de traitement en
tre les deux mains, l'une non figurée, J'autre 
soigneusement détaillée, y compris les cinq 
doigts, doit etre remarquée. 

"Le bas-relief montre une femme tres réa
liste" (Capitan, 1912), d'un réalisme assez grand 
pour permettre d'y reconnaitre un modele fami
lier, celui d'une femme "génitrice" (Lalanne et 
Bouysonnie, 1946) multipare, enceinte et obese 
gyno"ide, comme en offre le vivant (Fig. 2). 

Pourtant, il n 'y a pas de réalisme anatomi
que véritable: les doigts manquent a la main 
droite, les traits du visage font défaut, les pieds 
sont a peine ébauchés et les proportions du 
corps ne sont pas respectées. Si I'on prend la 
hauteur de la tete comme module, on trouve un 
canon voisin de 8, laissant supposer un sujet de 
tres haute stature; celle-ci dépendant prineipale
ment de la longueur des jambes et des euisses, 
on devrait trouver un milieu du corps tres en
dessous de la symphyse pubienne: e'est au con
traire au-dessus qu'il se trouve, preuve a la fois 
d'un raceourcissement des membres inférieurs 
et d'une minoration du volume eéphalique. Ce 
raecourcissement se retrouve au niveau des 
pieds et du membre supérieur gauche qui, 
allongé, n'atteindrait pas le milieu de la cuisse. 
Le raccourcissement des membres et de la tete 
concourt a donner un aspect massif au trone, 
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Fig.2. Femme contemporaine de type Laussel (d'apres 
photographie de I'auteur). 

pourtant bien proportionné avec un thorax et 
un abdomen de hauteur sensiblement égale. 

Le docteur Lalanne avait raison de la trou
ver grasse, mais tort en la prétendant stéa
topyge, oubliant ses racines grecques cJassiques 
et confondant malencontreusement hanches et 
fesses. L'excés de graisse porte électivement sur 
les hanches et la région tronchantérienne. 
L'amas supérieur correspond a une stéatocoxie 
et l'inférieur a une stéatotrochantérie, et non a 
la saillie de la tete fémorale, comme l'a pré
tendu G. Lalanne (1912). La taille est notable
ment épaissie et la "eeinture" décrite par A. Le
roi-Gourhan (1965), nous semble plutót un repli 
cutanéo-graisseux, ce qu'avait dit G. Lalanne 
(1912). eette disposition des graisses, jointe a 
des hanches bien plus larges que les épaules et a 
la graeilité des bras, sont caractéristiques d'une 
obésité de type gyno'ide, une des variétés offer
tes par l'iconographie féminine paléolithique 
(Duhard, 1988, 1991e). 

Le ventre, s'il n'a pas l'ampleur de certaines 
figurines en ronde-bosse ou meme du second 
bas-relief d' Angles, n'en est pas moins volumi
neux. Le sculpteur a non seulement profité de 
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la convcxité naturelle du bloc-support, mais lui 
a donné volume et modelé par la gravure et la 
sculpture (Delporte, 1979; Roussot, 1984; De
lluc, 1985). On pourrait objecter que le volume 
abdominal résulte de la seule inflation adipeuse: 
quand c'est le cas chez le vivant, les dépóts inté
ressent prineipalement la partie sous-ombili
cale, donnant un aspect ptosé, en bouée (comme 
a Willendorf-I) avec creusement du sillon hypo
gastrique; ici, malgré l'orthostatisme exagérant 
la ptose éventuelle, le sillon reste discret, et les 
méplats latéro-abdominaux sont conservés, ce 
qui, associé a la gestuelle abdorninale, nous in
cite a y voir un ventre gravide. 

Les seins, de relief moindre que celui du 
ventre, sont larges et ptosés, atteignant presque 
la taille, avec un contour inférieur triangulaire. 
C'est l'aspect observé chez le vivant dans les 
hypertrophies rnodérées a la fois glandulaires 
et graisseuses de la multipare, la ptose s'exagé
rant avec l'áge, la parité et la durée de l'allaite
ment. Les deux anfractuosités naturelles, 
arrondie a droite, linéaire agauche, ont pu 
etre interprétées eornme des rnamelons, mais 

Fig. 3. La femme obese gynoIde de Lespugue (dessin 
d'apres ¡'original). 

la forme en pointe des póles inférieurs exclut 
cette lecture . 

Le triangle pubo-génital , dépourvu de fente 
vulvaire, est a large hase, cornme dan s les bas
sins de grande ampleur. Malgré un examen at
tentif, effectué avec A. Roussot, nous n 'avons 
pu discerner "le pointi//é par lequel on a voulu 
représenter les poils qui couvrent normalement 
cette région", et que Lalanne avait cru voir 
(1912). 

2- Statuette de Lespugue 
Grolte des Rideaux (Lespugue, Haute-Garonne) . 
Gravettienne. Ivoire. 144 x 60 mm. Musée de I'Homme 
Paris: L.A . 38189. 

C'est la plus grande des rondes-bosses intac
tes franrraises (Fig. 3). Le privilege rnarnrnaire et 
pelvien est rnanifeste; avec un visage dépourvu 
de traits et des pieds tres réduits. Malgré l'exa
gération de volurne des seins et des fesses, on 
peut reconnaitre une rnorphologie assez classi-

Fig.4. La statuette de Monpazier (dessin d'apres photo
graphie J. Clottes) 
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que. Le modele devail se préscntcr comme une 
obese gynoi"dc, avcc une stéalopygie étalée et 
des seins hypertrophiqucs el ptosés; leur vo
lume considérable suppose un passé de nour
rice, fonction soulignée par la gestuelle mam
maire. Ce qu'il reste de I'abdomen laisse penser 
qu'il était volumineux el ptosé et le vestige de 
trianglc pubo-génital indique qu'aueune fente 
vulvaire n 'existait. 

3- Statuette de Monpazier 
Gisement de plein-air (Monpazier, Dordogne). Gravet
tienne supposée . 
Limonite. 55 x 14 mm. Musée des Antiljuités Nationa
les, Saint-Germain-en-Laye: MA 83.103. 

Elle illustre aussi le privilege mammaire et 
pelvien mais, iei les traits du visage sont esquis
sés; par eontre on notera l'absenee de membres 
supérieurs (Fig. 4). L'association gros ventre-

Jean-Pierre Duhard 

vulvc béanle nous semble significative d'un état 
de parturiente. La forme de stéatopygie obser
vée, accentuée par la lordose lombaire, est de 
type postéricur. On rencontre parfois en c1ini
que humaine des sujets a bassin fortement anté
versé, forte ensellure lombaire, eroupe rebondie 
et utérus en obusier, eomme I'était peul-etre le 
modele de eette figurine . 

4- "Vénus" de Willendoñ 

Gravettien. Calcaire oolithique. 110 mm. Musée d'His
toire Naturelle de Vienne (Autriche) 

Nous I'avons rapproehée d'une multipare 
contemporaine (Fig. 5a,b et 5e,d). On y trouve 
la meme obésité généralisée a prédominance 
pelvienne et la meme stéatopygie étalée , La 
gestuelle mammaire est, en quelque sorte, la pa
raphrase de l'énorme poitrine. 

fig.5 .a,b. La statuette de Willendorf (d'apres moulage); b, e: son sosie actuel (d'apres photograhie de I'auteur) 
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Fig.6. Les femmes gravé es d'Isturitz (d'apres l'original) 

5- Femmes gravées d'Isturitz 
Salle Saint-Martin (Grottes d'Isturitz Oxocelhaya, 
Saint-Martin d'Arberoue, Pyrénées Atlantiques). Mag
dalénien. Segment incomplet de cote. 120 x 23 mm. 
Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en
Laye: MAN 84 772. 

Dans le sujet le plus complet on reconnait une 
femme-pare gravide d'adiposité normale. Les 
seins sont fortement ptosés, dénotant un passé de 
nourrice. Nous avons disposé la piece se Ion une 
posture des femmes compatible avec l'orientation 

des seins: le décubitus dorsal (Fig. 6). La parure 
qu 'elles portent (collier, bracelets) semble etre un 
apanage féminin au Paléolithique. 

6- Gravure de la Gare-de-Couze 
Gare de Couze (Dordogne). Magdalénien VI. 
Calcaire gréseux. 47 x 38 cm. Musée National de 
Préhistoire des Eyzies (Dordogne). 

Au Magdalénien final s'accentue l'évolution 
graphique vers un style elliptique: les extrémités 
font défaut, mais deux régions restent figurées, 
les seins et le pelvis. L'aspect (Fig. 7) est celui 

Fig.7. La femme gravée de la Gare-de-Couze (d'apres l'original et cliché D. de Sonneville-Bordes) 
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d'une multiparc amaigrie avec ptose mammaire 
et hypogastrique. 

CONCLUSION 

Grace a la constance anatomique et fonc
tionnclle de notre espece, l'étude de la morpho
logie du corps de la femme, reflet de son his
toire physiologique, fournit une cié de lecture 
permettant d'appréhender une partie du sens 
des représentations féminines du Paléolithique 
supérieur. 

Nous défendons I'idée qu'existe un langage 
des corps féminins permettant, notamment, de 
reconnaitre l'état (de femme, de nourrice, de 
gestante), 1 'action (de copulation, de parturi
tion), voire les sentiments. Il peut s'y associer 
un langage de situation faisant apparaitre assez 
nettement une dichotomie sociale sexuelle. 

Si les artistes paléolithiques ont assez fidele
ment copié la vie et la diversité du vivant, ils ont 
cependant fait un choix dans les actions humai
nes représentées. Beaucoup n 'y figurent pas: 
aucune femme allaitante par exemple, alors 
qu'il y en a de gravides ou de parturientes et si 
l'on trouve quelques enfants, on n'en voit aucun 
jouer; s'il y a des actions de chasse au gros gi
bier, on n'y voit aucun humain occupé a la col
lecte végétale ou de petits animaux, alors que ce 
devait etre une part non négligeable de leur 
subsistance; aucune scene non plus ne réunit 
d'humains autour d'un foyer. 

Si, grace a l'analyse morphologique, nous 
disposons désormais d'une des defs de lecture 
permettant de déchiffrer, en partie, ce langage, 
une irritante question demeure: celle de la mo
tivation de ces oeuvres. Il est assez improbable 
qu'une réponse univoque puisse etre apportée, 
alors qu'elles ont été crées a des époques et des 
lieux différents, mais il nous semble qu'en pre
nant en compte cette notion d'identité physio
logique que nous avons définie, il sera possible 
de progresser plus avant dans leur compréhen
sion. 
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