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r é s u m é

La colonisation de Madagascar par l’homme reste un important débat scientifique. Les plus
anciens témoignages étaient datés de quelques siècles, avant ou après notre ère, pour des
gisements situés dans le Sud-Ouest de Madagascar. Les découvertes d’Anjohibe, plus vieilles
d’environ 1500 ans, montrent une colonisation ancienne du Nord-Ouest de l’île. Cette région
est plus proche que les sites du Sud-Ouest des deux points d’accostage possibles pour les tra-
jets les plus courts en provenance d’Afrique ou d’Asie. Il ne s’agit pas d’objets archéologiques
classiques, mais de traces de découpe pratiquées sur des os d’hippopotames nains subfos-
siles. Ces observations montrent qu’il y a eu une cohabitation entre l’homme et les faunes
éteintes subfossiles, qui a duré beaucoup plus longtemps qu’envisagé jusqu’à présent.
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a b s t r a c t

The colonization of Madagascar by man is an active subject of scientific debate. Until
recently the oldest evidence of humans on the island dated to a few centuries BC or AD
from sites located in the South-West of Madagascar. The discoveries at Anjohibe, about
uman colonization
uman-subfossil coexistence

1500 years older, indicate an early colonization of the North-West of the island. This region
is closer than two of the shortest routes from Africa or Asia. The discoveries are not archaeo-
logical artefacts but cut marks on bones of subfossil dwarf hippopotami. These observations
indicate that the coexistence of humans with extinct subfossil faunas has been much longer
than previously thought.
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Introduction

The debate about human colonization of Madagas-
car is complex (Dewar and Wright, 1993; Wright and
Rakotoarisoa, 2003). It can be documented by the study of
subfossil faunas (Battistini and Vérin, 1967; Burney, 1997,
2003; Dewar, 1984, 1997, 2003; Guérin, 2002; Muldoon,
2010). Hitherto the oldest evidence of anthropic activities
on the island dated to a few centuries BC or AD at sites
in the South-West of Madagascar (MacPhee and Burney,
1991; Perez et al., 2003, 2005). This area is far from the two
shortest routes to the island from Africa (North-West) or
from Asia (North-East). The history of the North-West is
well documented (Valentin et al., 2006; Vérin, 1972). But,
until now, this area did not yield any evidence concerning
ancient human settlement. The discoveries at Anjohibe
change the history for the North-West region.

Historical context of the discoveries

The cave of Anjohibe (or Anjohibé) (Fig. 1), sometimes
called Andranoboka in the literature, was mentioned for
the first time in 1934 by Decary. Many excavations took
place there and the collections are now scattered world-
wide (Madagascar [University of Antananarivo], France,
Sweden, United States. . .) (Burney et al., 1997; Decary,
1938a, 1938b; MacPhee et al., 1984; MacPhee and Burney,
1991; Samonds, 2007). Fieldwork undertaken by the “Mis-
sion Archéologique et Paléontologique dans la Province
de Mahajanga” (MAPPM) aimed to set up a regional fos-
sil collection at Mozea Akiba (Museum) of the University
of Mahajanga.

De Saint-Ours and Paulian (1953) were the first to map
this cave. Our research extends their work (Fig. 2). The sub-
fossils studied come from three loci of the “salle R. de Joly”
(Fig. 3). The fossiliferous layer is 15 to 30 cm thick and is
located under 20 to 40 cm of sterile sediment. No diffe-
rence could be observed between the loci, which indicates
that the deposits of the different loci are contemporary.
The locus “Hippo haut” yielded some in situ material in an
area undisturbed by previous excavations. The sediment
at locus “Hervé” and locus “Kerloc’h”, discovered by the
MAPPM, can be characterized as muddy. The locus “Ker-
loc’h” yielded a rich accumulation of bones (Fig. 4).

Age determination

Only two samples from the same fossiliferous layer
in which the bones with cut marks were found yielded
age determinations because the others contain insufficient
nitrogen (Table 1). It was not possible to obtain age deter-
minations directly on the bones with cut marks because
the Malagasy authorities wish to preserve the fossils in
their original condition. The dates were obtained at the
“Centre de datation par le radiocarbone (UMR 5138 of

CNRS)”, University Claude Bernard-Lyon I, Villeurbanne.
The radiocarbon dates were calibrated using the method
given in Burney et al. (2004) and using IntCal04 as the refe-
rence (Reimer et al., 2004). The results are given according
ol 10 (2011) 271–278

to the radiocarbon conventional age ± 1� (year BP), follo-
wed by the calibrated range at ± 2� (year BC) with 95%
confidence limits. The oldest date, 2343–2141 BC, seems
to confirm the previous age estimate made on a hippo-
potamus rib from the previous excavation at locus “Hippo
haut”, 2320–1900 BC (Burney et al., 1997, 2004). It appears
that the hippopotamus remains from this area aged at least
1400 BC and probably closer to 2000 BC.

Material and cut marks

The material of hippopotamus (Hippopotamus lemerlei)
discovered by the MAPPM is under study. There are several
bones presenting one or more cut marks with a rounded
aspect for which the interpretation needs to be discussed.
Nevertheless, three bones show a significant quantity of
marks due most likely to human activity (Table 2).

• ANJ 4′05. (Fig. 5A). The ulnar side of this radio-ulna pre-
sents at least 11 cut marks. Their length varies from
approximately 4.5 to 10.9 mm. The morphology of the
cut marks suggests that the person who did it not simply
cut but also chopped the bone which led to the flaking
near the cut marks (Fig. 5B). The bottom of the cut marks
has a V-shaped profile;

• ANJ 700′05. (Fig. 6A). This juvenile femur shows cut
marks in different areas of the bone. Three are located
on the dorsal face in the 1/3 superior part of the shaft
towards the lateral side (Fig. 6B). They are deep and
parallel, their length varies between 3 and 7 mm. The
spongious aspect of the bone probably explains the depth
of the marks. There are also two marks on the median
surface (7.9 and 10.7 mm in length) (Fig. 6C);

• ANJ 906′07. (Fig. 7A). This juvenile femur presents 18 cut
marks (4.6 to 10.3 mm in length) on the inferior 2/3 part
of the latero-dorsal side of the shaft (Fig. 7B). These marks
are more delimited than on ANJ 4’05. In some cut marks
the V-shaped profile is very deep. The marks were accom-
panied by a missing bone flake smaller but more localised
than in ANJ 4’ 05.

The cut marks observed at Anjohibe are close to each
other and situated in restricted zones where there are mus-
cular or tendinous attachments (Perez et al., 2005). There
is other evidence of human activities on the bones. We
observed repeated very clear osseous fractures located in
the distal part of several femurs of hippopotamus, e.g. ANJ
279′09 (Fig. 8). These fractures look like others observed
on hippopotamus bones from the South of Madagascar
(MacPhee and Burney, 1991).

Discussion

Prior to the Anjohibe discoveries, the oldest cut marks
had been found in the South of Madagascar on hippopo-
tamus bones at Lamboharana and Ambolisatra (MacPhee
and Burney, 1991), or on a sloth lemur bone at Taolam-

biby dated between 417 and 257 BC (Burney et al., 2004;
Perez et al., 2003, 2005; Raison and Vérin, 1967). Anjohibe
is situated in the North-West region and the bones with the
cut marks are dated to approximately 2000 BC.
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Humans and some subfossil mammals coexisted during
longer period than previously thought, more than

000 years. The most recent dwarf hippopotami come from
tampolo (South-West of Madagascar) and are dated bet-

een 660 and 1400 AD. The Mananjary cranium is not
onsidered here because it might have been imported from
frica (Faure et al., 2010). The sloth lemur from Ankilitelo is
ated from 1300 to 1620 AD (Burney et al., 2004; Muldoon,
010).

There is an active debate about the causes of the extinc-
ion of large Malagasy subfossil taxa (Battistini and Vérin,
967; Burney, 1997, 2003; Burney et al., 1997; Dewar,
984, 1997, 2003; Guérin, 2002; MacPhee, 1986; Mahé and
ourdat, 1972; Muldoon, 2010); one of the main hypothesis
s the “Blitzkrieg”. No significant accumulation of remains
esulting from hunting was found. So, it is not possible
o confirm this hypothesis. Anjohibe yielded an important
oncentration of bones of hippopotamus; study in progress
ill perhaps make it possible to understand its origin.

The first populations of humans, comprising a few
ndividuals, probably had a weak environmental impact.
njohibe is situated near the two shortest routes for human
olonization, from the North-West for an African origin or
rom the North-East for an Asian origin. This hypothesis
ould explain a significantly earlier age for the sites in the
orth-West of Madagascar than those in the South. Study
f subfossils with an African origin, such as the hippopo-
amus, indicates that the migrations were possible more
han 20,000 years ago (Faure et al., 2010) via islands in
he Mozambique Channel. The first Malagasies could have
se the same route at different times. For the moment,
he Upper Pleistocene sites in the North-West region do
ot present any elements of human impacts on the envi-
onment (Gommery et al., 2003; Mein et al., 2010; under
tudy). The cut marks seem a good indicator of the pre-
ence of humans on the island considerably earlier than
reviously thought.

. Introduction

Le problème du peuplement humain de Madagascar
’est pas encore totalement résolu. Le peuple malgache
ctuel est le résultat d’un métissage génétique et culturel
rovenant principalement du Sud-Est asiatique (Indonésie)
t de l’Afrique orientale (Dewar et Wright, 1993 ; Wright
t Rakotoarisoa, 2003). Il est difficile d’affirmer d’où pro-
iennent les premiers occupants de l’île et à quelle date ils
ont arrivés. L’archéologie « classique », qui devrait identi-
er les premiers signes du début de ce peuplement, ne le
ermet aucunement.

À Madagascar, un autre type de matériel scientifique
ermet de pallier ce problème, il s’agit des faunes subfos-
iles. Par le passé, la biodiversité dans ce pays était bien plus
mportante qu’aujourd’hui et l’homme a eu des impacts
ur celle-ci au cours du temps (Battistini et Vérin, 1967 ;
urney, 1997, 2003 ; Dewar, 1984, 1997, 2003 ; Guérin,
002 ; Muldoon, 2010). Les plus anciennes traces d’activités

nthropiques ont été retrouvées sur des mammifères sub-
ossiles, soit des hippopotames (MacPhee et Burney, 1991),
oit des lémuriens de grande taille, comme les paléopropi-
hèques (Perez et al., 2003, 2005). Elles font remonter le
ol 10 (2011) 271–278 273

peuplement humain à quelques siècles avant ou après le
début de notre ère. Les sites qui ont livré ces fossiles portant
des traces de boucheries sont localisés dans le Sud-Ouest
de la grande île. Ces sites sont donc éloignés des deux voies
de migrations les plus aisées, soit au Nord-Est pour une ori-
gine à partir du Sud-Est asiatique, soit au Nord-Ouest via
les Comores pour une origine africaine.

L’histoire du Nord-Ouest est assez documentée d’un
point de vue archéologique et par les récits qui ont été
rassemblés dans l’excellent travail de Vérin (1972) ainsi
que les recherches plus récentes effectuées par la « Mission
Archéologique et Paléontologique dans la Province de
Mahajanga » (MAPPM) (Valentin et al., 2006). Mais cette
région n’a pas livré, jusqu’à présent, de preuve de peu-
plement humain antérieur à notre ère. Les découvertes
préliminaires dans la grotte d’Anjohibe viennent documen-
ter cette période.

2. Historique et contexte des découvertes

La grotte d’Anjohibe (ou Anjohibé) (Fig. 1), parfois
dénommée dans la littérature Andranoboka, est probable-
ment connue depuis longtemps par les populations locales,
mais elle est citée pour la première fois en 1934 par Decary.
En 1938, cet auteur (Decary, 1938a, 1938b) indique la
présence de céramiques et de restes humains, mais aussi
l’existence d’une statuette de zébu en argile de 3 à 4 cm de
haut (exceptionnelle à Madagascar) dans une galerie visi-
blement abandonnée depuis longtemps. Il mentionne aussi
l’existence de restes d’animaux subfossiles (lémuriens de
grande taille, hippopotames, tortues. . .). Anjohibe a fait
l’objet de nombreuses collectes et les vestiges sont mainte-
nant dispersés à Madagascar (université d’Antananarivo),
en France, en Suède, aux États-Unis. . . (Burney et al., 1997 ;
Decary, 1938a, 1938b ; MacPhee et al., 1984 ; MacPhee et
Burney, 1991 ; Samonds, 2007).

À la demande de Beby Ramanivosoa, directrice du
Mozea Akiba (Musée) de l’université de Mahajanga, la
MAPPM prospecte et mène des fouilles dans la grotte
d’Anjohibe depuis 2003. Le Mozea Akiba ne possédait
qu’une petite collection de restes d’hippopotames nains
provenant d’Anjohibe. La mission a pu profiter de la bonne
connaissance du lieu de P. Kerloc’h pour rechercher de nou-
veaux restes osseux.

3. Présentation du site

Le site se trouve à environ 80 km au nord-est de
la ville de Mahajanga, à moins de 4 km de la baie de
la Mahajamba (Fig. 1). Le réseau karstique constituant
la grotte d’Anjohibe, la plus grande de Madagascar, est
très complexe, avec de multiples formes de concrétions
(Decary, 1934, 1938a, 1938b ; Decary et Kiener, 1970 ; De
Saint-Ours et Paulian, 1953 ; Laumanns et Gebauer, 1993).
Il existe de nombreuses ouvertures et galeries situées dans
une doline creusée dans des roches sédimentaires ter-

tiaires (feuille Mariarano-Ambenja, carte géologique au
1/100 000e éditée en 1960 par le Service géologique à
Antananarivo). La longueur des galeries est estimée géné-
ralement à plus de 4 km, et pourrait atteindre 5,33 km.
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Fig. 1. Situation du gisement d’Anjohibe (indiqué par une étoile) et des gisements de la province de Tuléar ; 1 : Ambolisatra ; 2 : Ankilitelo ; 3 : Lamboharana ;
4 : Itampolo ; 5 : Toalambiby.

the Tulé
Fig. 1. Situation of the site Anjohibe (indicated by a star) and the sites in
5: Toalambiby.

De Saint-Ours et Paulian (1953) ont dressé le premier
plan de la grotte, qui sera repris dans toutes les publica-
tions ultérieures et que nous avons utilisé aussi dans nos
recherches (Fig. 2). Ces auteurs distinguent un étage supé-
rieur fossile et un étage inférieur actif, où se trouve un
cours d’eau traversant la doline. Les restes subfossiles de
cette étude proviennent de la salle R. de Joly de la par-
tie fossile du karst, plus précisément de la partie est de
cette salle. Nous avons dénommé « locus » les espaces dis-
tincts délimités par des piliers calcaires et des vasques,
donnant un aspect semi-cloisonné à cette zone (Fig. 3). Ici
seulement trois locus (Fig. 2) sont concernés : locus « Hippo
haut », locus « Hervé » et locus « Kerloc’h ». La topographie
de la zone a probablement joué sur la répartition des osse-
ments. La grande majorité de ceux-ci sont dans le même
type de sédiment carbonaté de couleur gris très pâle et
forme un niveau ossifère dont l’épaisseur peut varier de
15 à 30 cm. Vers les parois de la grotte, les ossements sont
parfois cimentés entre eux par une concrétion calcaire. Le
niveau ossifère est recouvert d’un niveau stérile constitué
du même type de sédiment carbonaté de plus de 20 cm
d’épaisseur et pouvant atteindre plus de 40 cm à certains
endroits. Aucune différence n’a pu être observée pour les
remplissages d’un locus à l’autre. Ceci tend à démontrer

qu’il s’agit d’accumulations osseuses contemporaines entre
elles.

Le locus « Hippo haut » montrait clairement que des
activités d’extraction antérieures avaient eu lieu, mais
ar province; 1: Ambolisatra; 2: Ankilitelo; 3: Lamboharana; 4: Itampolo;

d’importants lambeaux de sédiments n’avaient pas été per-
turbés, principalement à la base du remplissage où nous
avons découvert une grande quantité de petits os, rarement
représentés dans les collections. Les deux autres locus ont
été découverts par la MAPPM. Il y a dans ces locus un fort
degré d’humidité qui explique la présence de boue. Le locus
« Kerloc’h » a livré une importante quantité d’ossements
sous forme d’amas (Fig. 4).

4. Datations

Il existe toute une série de datations antérieures concer-
nant la grotte d’Anjohibe (Burney et al., 1997, 2004). Le
matériel documente une période qui s’étale du Pléisto-
cène aux époques historiques. Les plus anciens ossements,
de chauves-souris, ont environ 80 000 ans (Burney et al.,
2004 ; Samonds, 2007) et les plus récents, de chauves-
souris également, sont datés de 1440 AD et 1800 AD
(Burney et al., 1997). Des âges compris entre 6270–5920 BP
et 4280–3880 BP (Burney et al., 1997, 2004) ont également
été obtenus pour des restes d’hippopotames provenant de
différents endroits de la grotte.

Nous avons essayé d’effectuer plusieurs datations sur
des ossements et des dents de nos trois locus, tous pro-

venant uniquement du niveau ossifère qui a livré les
ossements portant des traces de découpe. Les autorités
malgaches ont demandé de ne pas effectuer de datations
directement sur les os portant des traces de découpes, car
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Fig. 2. Plan de la grotte d’Anjohibe et localisation des locus ayant livré
le matériel d’hippopotame, d’après De Saint-Ours et Paulian (1953) et
Laumanns et Gebauer (1993), modifié.
Fig. 2. Map of the Cave of Anjohibe and localization of the loci having
delivered the material of hippopotamus, modified from De Saint-Ours and
Paulian (1953) and from Laumanns and Gebauer (1993).

Fig. 3. Vue du locus « Hippo haut ».

Fig. 3. View of the locus “Hippo haut”.

Tableau 1
Résultats des datations pour les échantillons (calibration selon la courbe d’après
Table 1
Results of the datings for the samples (calibrated using IntCal04 as the reference

no échantillon Âge 14C BP (déviation
standard 1�)

Âge calibré à 2�
(95 %) (en BC)

Code laboratoire

Lyon-4717 (OxA) 3810 ± 35 2343–2141
Lyon-4718 (OxA) 3275 ± 35 1623–1461
Fig. 4. Vue partielle d’un des amas d’ossements du locus « Kerloc‘h ».
Fig. 4. Partial view of one of the bones accumulation from the locus

“Kerloc‘h”.

les méthodes utilisées sont destructives. Seuls deux ont
donné des résultats (Tableau 1), car les autres présentaient
un taux d’azote nécessaire trop faible ou nul. Ceci pour-
rait s’expliquer par la présence d’une trop grande humidité
défavorable à la conservation du collagène. Ces datations
ont été effectuées au Centre de datation par le radiocarbone
(UMR 5138 du CNRS) de l’université Claude Bernard-Lyon
I à Villeurbanne. Nous avons suivi la même procédure que
celle utilisée par Burney et al. (2004), tout en l’adaptant aux
dernières réglementations internationales pour la datation
au radiocarbone, en utilisant IntCal04 comme référence
(Reimer et al., 2004). Les résultats sont donnés suivant l’âge
radiocarbone conventionel ± 1� (en années BP), puis en
âge calibré à ± 2 � (en années BC) correspondant à 95 % de
chance d’avoir une date correcte. Il existe une différence
entre les deux résultats, mais ils témoignent cependant
de l’ancienneté des échantillons. L’échantillon ayant donné
une date plus récente a une fiabilité physico-chimique
qui n’est que moyenne, ceci pouvant expliquer le résul-
tat. La datation la plus ancienne, 2343–2141 BC, semble
confirmée par celle obtenue auparavant pour le même
type d’ossement, aussi une côte d’hippopotame, issue des
fouilles plus anciennes dans le locus « Hippo haut », dont
l’âge est de 2320–1900 BC (Burney et al., 1997, 2004). On
peut donc, à juste titre, poser comme hypothèse que les
restes d’hippopotames de cette partie de la grotte datent
de plus de 1400 BC et ont probablement un âge voisin de
2000 BC.

5. Traces de découpe sur os d’hippopotames
Les hippopotames subfossiles découverts par la MAPPM
dans les divers locus de la grotte d’Anjohibe sont en cours
d’étude. Ils sont pour l’instant rapportés à Hippopotamus
lemerlei, la plus petite des trois espèces d’hippopotames

IntCal04 (Reimer et al., 2004)).

(Reimer et al., 2004)).

Activité 14C par rapport au
standard international (%)

Fiabilité physico-chimique
de l’échantillon

62,24 ± 0,26 Fiable
66,53 ± 0,27 Moyenne
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Tableau 2
Les trois fossiles d’Anjohibe portant des traces anthropiques.
Table 2
The three fossils from Anjohibe with anthropic marks.

Numéro d’inventaire
du fossile

Détermination anatomique Locus

′

Fig. 5. Radio-ulna ANJ 4′05. A. Vue médiale de l’os avec la localisation des
traces de découpe. B. Détail des traces de découpe sur le bord ulnaire de

de la diaphyse vers le bord médian. Ces traces sont plus
nettes que sur le spécimen ANJ 4′05. Il y a par ailleurs deux
traces plus problématiques en forme d’éventail « peu
déployé » sur la face médiane de la moitié supérieure de

Fig. 6. Fémur ANJ 700′05. A. Vue dorsale de l’os, avec les deux localisations
des traces de découpe. B. Détail des traces de découpe situées sur la face
ANJ 4 05 Radio-ulna droit adulte Hippo haut
ANJ 700′05 Fémur droit juvénile Hippo haut
ANJ 906′07 Fémur gauche juvénile Kerloc’h

subfossiles malgaches. Comme nous l’avons précisé pré-
cédemment, ces fossiles ne représentent qu’une partie du
matériel recueilli, puisqu’il y a eu aussi des collectes anté-
rieures. La conservation des restes est bonne en général,
bien qu’il existe des ossements cassés et/ou roulés. Ceux
qui ont un aspect plus ou moins « roulé » ont probablement
fait l’objet d’un transport par l’eau. Nous avons cependant
pu observer dans les karsts du Nord-Ouest de Madagascar
que certains ossements reposant dans des vasques ont le
même aspect « roulé » ; il est possible que l’action méca-
nique de l’eau qui percole du plafond contribue à produire
cet aspect. La conservation de modifications légères de
la surface osseuse, telles des traces de découpe, est donc
un fait exceptionnel dans ce type de site. Il existe plu-
sieurs ossements portant une ou plusieurs incisions avec
un aspect émoussé dont l’interprétation peut être sujette
à discussion. Néanmoins trois d’entre eux présentent une
importante quantité de traces dont l’origine ne peut être
qu’anthropique (Tableau 2) :

• ANJ 4′05. (Fig. 5A). Il s’agit d’un radio-ulna découvert
dans le locus « Hippo haut » en 2005 ; c’est le premier
ossement observé portant plusieurs traces de découpes
regroupées. Une couche de calcite recouvrait en partie
les traces et nous avons dégagé la surface de l’os en
la tamponnant d’une solution d’acide acétique diluée à
5 %. Les traces se situent sur la partie proximale du bord
ulnaire du fossile, l’os y est épais (13,2 mm) et la sur-
face légèrement convexe. Nous avons pu dénombrer au
moins 11 traces nettes plus ou moins longues (Fig. 5B) ;
une seule déborde. Leur taille varie d’environ 4,5 mm à
10,9 mm. L’aspect de ces traces laisse penser que leur
auteur n’a pas simplement coupé mais a appliqué un coup
en coupant, comme le suggère l’éclat d’os manquant à
côté de certaines traces. Le fond de la trace présente un
profil en V ;

• ANJ 700′05. (Fig. 6A). Ce fémur juvénile provient du
locus « Hippo haut » ; il porte des traces à deux endroits.
On observe trois traces de découpe sur la face dorsale
dans le tiers supérieur de la diaphyse, vers le bord laté-
ral (Fig. 6B). Ces traces sont profondes et parallèles, la
plus petite mesure 3 mm et la plus longue 7 mm. La
nature spongieuse de l’os explique peut-être l’aspect des
traces assez profondes. Il en existe aussi deux sur la face
médiane (Fig. 6C), la plus petite (7,9 mm) est perpendi-
culaire à la diaphyse, alors que l’autre (10,7 mm de long)
est inclinée et sa création s’est accompagnée par le déta-

chement distal d’un important éclat osseux ;

• ANJ 906′07. (Fig. 7A). C’est un fémur provenant du locus
« Kerloc’h ». Bien qu’il s’agisse d’un ossement juvénile, il
existe beaucoup de traces sur les 2/3 inférieurs du bord
l’os.
Fig. 5. Radio-ulna ANJ 4′05. A. Medial view of the bone with localization
of the cut marks. B. Detail of the cut marks on the ulnar edge of the bone.

latéro-dorsal de la diaphyse, puisque nous pouvons en
dénombrer 18 (de 4,6 mm à 10,3 mm de long) (Fig. 7B).
Il en existe une assez longue (9,7 mm) sur la face dorsale
dorsale de l’os. C. Détail des traces de découpe situées sur la face médiale
de l’os.
Fig. 6. Femur ANJ 700′05. A. Dorsal view of the bone with both localization
of the cut marks. B. Detail of the cut marks located on the dorsal face of
the bone. C. Detail of the cut marks located on the medial face of the bone.
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Fig. 7. Fémur ANJ 906′07. A. Vue dorsale de l’os avec la localisation des
traces de découpe. B. Détail des traces de découpe.
Fig. 7. Femur ANJ 906′07. A. Dorsal view of the bone with the localization
of the cut marks. B. Detail of the cut marks.
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la diaphyse. La section des traces présente un profil en
V assez profond pour certaines. La formation de la trace
s’est accompagnée de la perte d’un éclat d’os plus réduit,
mais de façon plus localisée que pour ANJ 4′05.

Les traces de découpe observées sur les trois ossements
’hippopotames d’Anjohibe sont regroupées et localisées
ans des zones restreintes où il y a des attaches muscu-

aires ou tendineuses, comme l’ont observé par ailleurs
ivers auteurs tels Perez et al. (2005). Ces deux points
ont importants pour la reconnaissance de l’origine anthro-
ique de ces traces. D’autres marques pourraient être
’origine anthropique ; nous avons pu observer la répéti-
ion de fractures osseuses très nettes situées dans la partie
istale de plusieurs fémurs d’hippopotame à l’exemple
’ANJ 279′09 (Fig. 8) provenant du locus « Hervé ». Ces cas-
ures ressemblent à d’autres comparables observées sur
es os d’hippopotames du Sud de Madagascar (MacPhee

t Burney, 1991).

ig. 8. Détail de la cassure sur l’extrémité distale de diaphyse de fémur
NJ 279′09.
ig. 8. Detail of the chop mark on the distal part of femur shaft ANJ 279′09.
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6. Discussion

Jusqu’à présent, les plus anciennes traces d’activités
anthropiques étaient documentées dans le Sud du
pays. Elles ont été retrouvées soit sur des ossements
d’hippopotames à Lamboharana et à Ambolisatra (MacPhee
et Burney, 1991) soit sur des ossements de lémuriens
géants comme le paléopropithèque à Taolambiby. C’est ce
dernier site qui présente la plus ancienne datation pour des
traces de découpe, avec un âge compris entre 417 et 257 ans
BC (Burney et al., 2004 ; Perez et al., 2003, 2005 ; Raison et
Vérin, 1967).

Nos découvertes à Anjohibe permettent de modifier
la carte de répartition des sites présentant les premières
activités anthropiques, en l’étendant jusqu’au Nord-Ouest
de Madagascar. Elles font aussi reculer la date d’arrivée
des premières populations humaines à pratiquement deux
millénaires avant notre ère. Anjohibe est près des deux
voies les plus courtes pour une colonisation humaine, une
voie située au Nord-Ouest passant par les Comores pour
une origine africaine, une autre voie située au Nord-Est
pour une origine asiatique. Cette situation expliquerait une
ancienneté plus importante pour des sites anthropiques
dans le Nord-Ouest de Madagascar. Il faut préciser que
la grotte d’Anjohibe est située à quelques kilomètres de
la grande baie de Mahajamba. Cette dernière a servi aux
marins, aux marchands et aux populations locales pendant
les périodes historiques (Valentin et al., 2006 ; Vérin, 1972).
Il reste évident qu’Anjohibe ne constitue qu’une étape de la
colonisation de Madagascar. L’étude des faunes subfossiles
d’origine africaine, à l’exemple des hippopotames, montre
que des migrations animales étaient possibles il y a plus de
20 000 ans (Faure et al., 2010) via des îles situées dans le
canal du Mozambique. L’homme a très bien pu utiliser la
même voie ultérieurement.

Il est raisonnable de penser que le peuplement humain
a débuté avec un faible effectif d’habitants, probablement
des chasseurs-cueilleurs et/ou pêcheurs, qui ont dû colo-
niser une partie de la côte avant de pénétrer l’intérieur
du pays. Ces premières populations ont probablement eu
un faible impact sur l’environnement. À l’heure actuelle,
les sites du Pléistocène supérieur du Nord-Ouest de Mada-
gascar ne présentent aucun indice d’impacts anthropiques
sur l’environnement, comme l’introduction de taxons non
endémiques (Gommery et al., 2003 ; Mein et al., 2010 ;
travaux en cours). La présence de ces derniers implique
probablement des moyens de navigations complexes.

Notre étude montre aussi que l’homme a coexisté
pendant beaucoup plus de temps qu’envisagé avec la
mégafaune subfossile. En effet, si nous prenons l’exemple
des hippopotames, les plus récents proviennent du site
d’Itampolo dans la province de Tuléar, dont les datations
sont comprises entre les années 660 et 1400 de notre ère.
Nous ne retiendrons pas le crâne censé provenir du site
de Mananjary, car il correspond à un H. amphibius proba-
blement rapporté d’Afrique (Faure et al., 2010). L’homme
semble coexister avec les hippopotames pendant près
de 3000 ans, voire plus. Cette coexistence paraît encore

plus longue avec les grands lémuriens, notamment avec
l’exemple de restes de Palaeopropithecus ingens du site
d’Ankilitelo, lui aussi dans le Sud-Ouest de Madagascar et
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daté des années 1300 à 1620 de notre ère (Burney et al.,
2004 ; Muldoon, 2010).

Les causes de l’extinction des grandes faunes subfos-
siles malgaches ont fait l’objet de longs débats (Battistini
et Vérin, 1967 ; Burney, 1997, 2003 ; Burney et al., 1997 ;
Dewar, 1984, 1997, 2003 ; Guérin, 2002 ; MacPhee, 1986 ;
Mahé et Sourdat, 1972 ; Muldoon, 2010). Parmi les hypo-
thèses proposées, leur extermination rapide par l’Homme
dès son arrivée sur l’île (« Blitzkrieg ») a été souvent évo-
quée pour Madagascar (comme d’ailleurs pour d’autres
mammifères pléistocènes, notamment les Hippopotami-
dae, sur certaines îles méditerranéennes). Cependant,
aucune découverte n’a pour l’instant permis de la confir-
mer. Pour sa part, le gisement d’Anjohibe présente une forte
concentration d’ossements d’hippopotames, mais aucun
indice ne permet de dire que cette accumulation est due
à l’Homme. Toutefois, quelques os présentant des traces de
découpe suffisent pour déceler la présence de l’Homme à
des périodes anciennes.
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