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Du Paléolithique final au Mésolithique dans les Alpes du Nord françaises:
peuplements et environnements naturels.

PIERRE BINTZ

ABSTRACT - The aim ofthis article is to connect the cultural and bioclimatic datas in order to better identify
the rapid changes and the influence of climates on the peopling dynamic at the end of the last Glacial. A
correlation of38 BP calibrated dates from Magdalenian, with the Greenland isotopie curve called GRIP,is first
proposed. The temperate oscillation in the beginning of Older Dryas , highly visible in the isotopie curve and
confirmed by pollen data , is corresponding accurately to the first human occupations in the Alps after the
deglaciation. The cold events during the late older Dryas, and the younger Dryas and the rapid inter-stadial
warming of the Bôlling had no direct incidence for the peoplings . The period of climatic warming of the
Boreal, is corresponding , in the Alps, to an important human expansion towards the high altitudes and towards
the internaI massifs . The cultural change which corresponds to the MagdalenianJAzilian transition is directly
connected neither to a significant climatic signal of the Greenland. However, it is connected to the disappearing
of arctical fauna replaced by temperate forest fauna. Ail these data allow to review sorne previous ideas and to
propose sorne new hypothesis on the dynarnic of the peoplings in the Alps.
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1. INTRODUCTION

Depuis plus de 25 ans les recherches menées dans
les Alpes du Nord françaises et leur avant pays pour les
périodes du Tardiglaciaire et du début de l'Holocène
ont été particulièrement fructueuses. Plusieurs program
mes de recherche ont fourni une documentation impor
tante qui a complètement renouvelé nos connaissances
(BINTZ et. al., 1994, BINTZ, 1999, PION, 2000) . Parmi les
150 sites recensés entre Léman et Durance une quin
zaine de gisements stratifiés a livré des séquences natu
relles et chrono-culturelles de référence autorisant une
bonne approche des peuplements et des évolutions cul
turelles. Pour répondre à des préoccupations spatiales,
différents programmes de prospection thématique ont
été mis en oeuvre au cours de la dernière décennie.

L'objectif de cette présentation est de mettre en
relation les peuplements avec les événements bio-cli
matiques, qui ont rythmé cette période de transition
de la fin des temps glaciaires, afin de mieux identifier
l'impact des climats sur la dynamiques des peuple
ments.

Cette période a connu différentes phases cultu
relles qui se sont succédées selon des rythmes varia
bles:
1) La première reconquête des Alpes qui est le fait

des Magdaléniens se produit après une longue
période de vide culturel correspondant au dernier
pléni-glaciaire würmien. L'expansion rapide con
cerne l'avant pays et les premiers contreforts ouest
des Alpes (jusqu'à 1000 m d'altitude) et se pour
suit sur 4 millénaires (17 500-13 500 cal BP) pério
de aucours de laquelle les industries lithiques con-
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naissent une grande stabilité techno-typologique.
2) Issu de la transformation du Magdalénien, l'Azi

lien se met en place un peu avant l'Allerod (vers
13 800 cal BP) . Il évolue rapidement, par adapta
tions successives, en différents groupes culturels,
qui se rapportent à l'Azilien récent puis au Méso
lithique ancien, se caractérisant par la microlithi
sation progressive de leur outillage.

3) Une deuxième phase d'expansion se produit à par
tir de 10 000 cal BP et se rattache au Sauveterrien
(Mésolithique moyen) qui connaît dans la moitié
sud de la France et en Italie du Nord une forte pous
sée démographique. Essentiellement microlithique
l'outillage est réalisé sur support lamellaire. C'est
de loin la période qui , dans les Alpes du Nord,
comptabilise le plus grand nombre de sites d'oc
cupations (environ 80). Cette phase est contem
poraine de l 'optimum climatique du Boréal. Les
sites se concentrent en altitude, dans des zones
moins boisées des mas sifs subalpins, des massifs
cristallins externes et des Alpes internes (Briançon
nais) où les sites peu vent atteindre 2000 m d'alti
tude. La fin de cette phase se rattache aux pre
mières cultures à trapèzes du Castelnovien (Mé
solithique récent) qui diffusent par le couloir rho
danien vers les massifs les plus accessibles.

Les caractéristiques climatiques de cette période
nous sont révélées par les courbes isotopiques des carot
tes glaciaires du Groenland qui ont fourni une image très
détaillée des fluctuation s climatiques (GRIP members,
1993,JOHNSENet. al., 1996). Les courbes isotopiques four
nies par les sédiments lacustres des lacs suisses (LOTIER
et. al., 1992) et de la tourbière de Chirens en Dauphiné
(EICHER et. al., 1981) montrent par ailleurs un évident
parallélisme permettant de faire l'hypothèse que les fluc
tuations climatiques ont concerné tout l'hémisphère nord
avec des amplitudes différentes selon les régions . Le si
gnal climatique global montre des oscillations répétées
et parfois rapides à la fin du dernier cycle glaciaire .

Pour la période qui nous intéresse des événements
abrupts sont particulièrement bien marqués, bien calés
chronologiquement et peuvent survenir en moins d'un
siècle. Il s 'agit des événements du Dryas ancien
supérieur (ou Heinrich 1) et du Dryas récent pour les
oscillations froides et de l'événement Belling-Allered
représentant une oscillation chaude (Fig. 1).

Par ailleurs des recherches basées essentielle
ment sur les données polliniques (EICHERet. al., 1981 ,
CLERC, 1985 , GIRARD et. al. , 1999) et sur les faunes
des sites de certains gisements préhistoriques (BRIDAULT
et. al., 1999) ont permis d 'avoir une bonne image des
évolutions du milieu naturel qui sont en bonne adéqua
tion avec les données isotopiques.

Face à cet ensemble de données une approche
pluridisciplinaire sur les modalités et les rythmes des
changements des climats et des écosystèmes et les

réponses anthropiques était possible et susceptible
d'ouvrir de nouveaux horizons pour la compréhension
des modalités de peuplement des Alpes.

2. PREMIERS PEUPLEMENTS HUMAINS ET
CONDITIONS CLIMATIQUES

2.1. Corrélations dat es l4C et courbe isotopique
groenlandaise

Les conceptions anciennes fixaient les premières
occupations, rapportées au Magdalénien qualifié de fi
nal ou supérieur, à la transition Dryas ancien-Belling
(vers 15 000 cal BP) et reliaient directement ces occu
pations au réchauffement climatique majeur du Belling,
D 'après ces conceptions la recolonisation humaine de
la région s'était faite par migration de populations mag
daléniennes venant du sud-ouest de la France avec une
un décalage de plus de trois millénaires. Se posait alors
le problème d'un important hiatus chronologique entre
le retrait glaciaire (estimé autour de 26 000 cal BP) et
l'arrivée des premiers hommes.

Un nouveau modèle explicatifpeut à présent être
proposé reposant sur l'utilisation de la courbe isotopi
que groenlandaise corrélée avec un ensemble de 35
datations 14C de niveaux magdaléniens dont en parti
culier une vingtaine effectuée par accélérateur et avec
une très bonne précision sur ossements de renne pour
étudier, dans le cadre d'un Programme Collectif de
Recherche piloté par G. Pion, sa présence et sa dispa
rition dans la région (BRIDAULT et. al., 2000) (Fig. 1).
Les datations sont issues d'une vingtaine de gisemen
ts dont la large répartition géographique donne une
bonne image des territoires occupés (fig. 2).

Ces datations ont toutes été calibrées en utili
sant le programme Intercal 98 (STUIVER & VAN DER
PLICHT, 1998). Cette corrélation est cependant af
fectée d'une certaine approximation du fait de l'im
précision de la courbe de correction. En effet on sait
que jusqu'à 11800 cal BP, la calibration étant faite
avec les cernes de croissances d'arbres, elle peut
être très précise et parfaitement ajustée en années
calendaires. Par contre il est bien connu que au delà
de Il 800 cal BP les mesures sur lesquelles repo
sent la calibration sont en petit nombre, ce qui im
plique un lissage artificiel de la courbe, et provien
nent de matériel marin (cernes de coraux) . Or on
sait tous les problèmes d'appréciation de l'âge ap
parent de l'eau de mer qui a été ici estimé à 400 ans
mais qui a pu très largement varié dans le temps
comme dans l'espace.

Ces réserves importantes sont faites pour souli
gner le caractère provisoire des conclusions tirées par
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Fig. 1 - Courbe isotopique du sondage GRIP selon GRIP Members 1993 et corrélation avec les dates calibrées de sites
magdaléniens des Alpes du Nord et de leur marge . Echelle en années calendaires. 1 à 6 : sites du Dryas ancien inférieur; 7
à 25 : sites du Dryas ancien supérieur ; 26 à 35 : sites du Bolling .

la calibration des dates au delà du Préboréal. Mais un
décalage de quelques centaines d'années n'aurait pas
grande conséquence pour l'ensemble de la démonstra
tion compte tenu de l'imprécision des dates 14C uti
lisées.

La corrélation des dates avec la courbe climati
que permet de faire les observations suivantes (Fig. 1) :
1) les datations qui s'échelonnent sur quatre millénai

res' montrent une apparente continuité. Elles cor
respondent à des peuplements magdaléniens qui ne
semblent pas à travers les industries montrer de pro
cessus évolutifs particuliers. La vraie rupture se
situe à la transition Belling-Dryas moyen/Allered
période de mise en place de l'Azilien.

2) La courbe groenlandaise montre une oscillation
tempérée majeure entre 18000 et 16600 cal BP
correspondant en tant que biozone pollinique au
Dryas ancien inférieur défini par BEAULIEU de
REILLE (et . al .,1984). D'après ces auteurs il se
caractérise par l 'extension de la végétation step
pique locale , l'augmentation des pollens d' armoi
ses et une augmentation absolue de la conc en
tration pollinique. La production pollinique de
cette végétation masque les pollens de pins pro
venant d'un transport à longue distance. C'est
aux Echets que cet événement a été pour la pre
mière fois observé et proposé comme indicateur
du début du Tardiglaciaire. Par ailleurs certains
lacs suisses montrent un changement dans la sédi-

mentation interprété comme la conséquence d'un
recul glaciaire (LISTER et al., 1984, SCHüENEICH,
1998). Il est intéressant de constater qu 'un grou
pe de 6 dates, calé autour de 17 000 cal BP, se
détache de la série des dates magdaléniennes et
se corrèle bien avec cette phase de réchauffement
relatif. Ces dates correspondent aux toutes pre
mières occupations magdaléniennes de la région
et concernent des sites de l'avant pays alpin mais
également des occupations de moyenne monta
gne comme La Fru en Chartreuse (PION, et al.,
1990) . Longtemps sous estimé, cet événement
climatique, survenant après une longue période
froide qui a interdit toute occupation humaine
dans les Alpes, semble bien avoir déclenché la
recolonisation de l'espace alpin. Il est par ail
leurs intéressant de noter que cet événement an
thropique est synchrone de la phase d'expansion
géographique du Magdalénien" moyen" (selon
certaines dénominations mais une certaine con
fusion règne dans ce domaine), à la recherche de
territoires nouveaux (DJINDJIAN, 2000).

3) L'événement climatique froid du Dryas ancien
supérieur (Heinrich 1), entre 16 600 et 14 700 cal.
BP,et l'amélioration climatique brutale du Bolling,
à partir de 14700 cal. BP (ou12 600 BP non cali
bré) ne semblent avoir eu aucune incidence directe
sur l'évolution des groupes magdaléniens dans la
région.
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2.2. Peuplements magdaléniens et environnements
naturels

Les données sur la végétation bénéficient des
résultats de nombreuses recherches locales et régio
nales. Des recherches polliniques sont en cours sur
des prélèvements récents effectués dans les cadre d'un
PCR coordonné par G. Pion dans des milieux humi
des alpins . Les principales étapes de l'histoire de la
végétation sont connues et bien datées et une bonne
cohérence se dégage entre les différents spectres. Par
ailleurs les restes de la faune chassée issus des fouil
les préhistoriques ont également bénéficié de recher
ches approfondies qui ont fait l'objet de synthèses
récentes (BRIDAULT et al ., 1999, 2000). L'étude des
faunes non chassées a été développée à partir des res
tes fossiles exceptionnellement riches et variés du site
de St. Thibaud-de-Couz (Chaline, Mourer-Chauvir é,
Bintz, in BINTZ et al., 1994). Enfin nous disposons
de données paléogéographiques suffisamment détail
lées de la période des premières occupations humai
nes qui souffrent néanmoins de certaines imprécisions
chronologiques.

De l'ensemble des données nous pouvons dé
gager les observations suivantes:
- A l'arrivée des premiers magdaléniens la déglacia

tion est déjà bien avancée mais une récurrence gla
ciaire, pourrait être envisagée selon 2 hypothèses sur
les bases des données 14C des moraines de stades
glaciaires de retrait (MANDIER, 1991 , SCHOENEICH,
1998) : soit immédiatement antérieure aux premières
occupations du Dryas récent, soit au cours de l'épi
sode froid de Heinrich let dans ce cas contemporai
ne des occupations humaines (Fig. 1).

- Une carte paléogéographique de la déglaciation
würmienne (MoNJUVENT, 1995 et Fig. 3) met en évi
dence une grande diversité des milieux écologiques
entre plaine et montagne avec une forte extension
des milieux humides correspondant à des paléo-d é
pressions glaciaires qui devaient être particulière
ment riches en ressources biologiques variées con 
voitées par les groupes humains.

- L'histoire du peuplement magdalénien se déroule en
grande partie pendant l'oscillation climatique du
Dryas ancien dans un milieu ouvert de steppe froide
parcourue par une faune arctique abondamment chas
sée (renne, cheval notamment). Le réchauffement
climatique brutal du Bolling n'a pas eu d'incidence
immédiate sur les peuplements.

- La diversité des milieux écologiques et topographi
ques est mise à profit par les magdaléniens qui
organisent leur système d'exploitation du territoire
selon 3 types d'habitats : i) en plaine à proximité
des zones humide (c'est la majorité des cas) re
présentant généralement des camps de base, ii) sur
les voies de passage obligées (cas de St. Thibaud

ou de La Fru), iii) à l'intérieur des massifs des
camps saisonniers pour l'exploitation des ressour
ces spécifiques minérales (silex) ou animales
(marmottes, bouquetin) notamment dans le mas
sif du Vercors où les campements ne dépassent pas
1150 mètres .

3. PEUPLEMENTS ÉPIPALÉOLITHIQUE ET
MÉSOLITHIQUE ET RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE.

Dans les Alpes et en Europe occidentale une
mutation culturelle, correspondant au processus d'azi
lianisation, se produit un peu avant l'Allered (vers 13
800 cal. BP) ; elle est essentiellement liée à la dispari
tion des faunes arctiques, consécutive à un réchauffe
ment climatique rapide et une profonde modification
du milieu végétal. Cet événement est paradoxalement
faiblement marqué dans la courbe climatique GRIP qui
néanmoins a enregistré un coup de froid bref qui pour
rait correspondre au Dryas moyen . Ce changement cul
turel se développe jusqu'au Dryas récent, exception
nellement jusqu'au début du Préboréal, sous a forme
de différents faciè s épipaléolithiques qui se caractéri
sent par une grande variabilité des outillages à travers
lesquels on peut reconnaître la marque de différents cou
rants culturels convergents vers les Alpes. La densifi
cation progressive du couvert végétal et l'exploitation
plus diversifiée des ressources favorise le fractionne
ment et l'isolement des groupes. Si l'implantation des
sites (Fig. 2) et les voies de circulation sont globale
ment les mêmes on peut noter des cas de pénétration au
cœur des massifs (BINTZ & PICAVET, 1992).

Bien marquée dans la courbe isotopique et dans
les spectres polliniques l'événement climatique du Dr
yas récent, entre 12 900 et II 650 cal. Bp, ne semble
pas avoir eu d'impact sur les peuplements qui se rap
portent à l'Azilien récent et au Mésolithique ancien.

La période d 'optimum climatique du Boréal,
bien marquée dans le courbe isotopique (10 000 à 8
850 cal. BP), correspond dans la région à une impor
tante expansion humaine du Mésolithique moyen (Sau
veterrien), vers les territoires d'altitude et les zones
plus internes des Alpes restées jusque là vierges de
toute occupation humaine (Fig . 4).

On assiste aux basses et moyennes altitudes au
passage d'un milieu ouvert à un milieu forestier fer
mé ce qui ne sera pas sans conséquences sur les nou
velles pratiques d'exploitations du territoire. La faune
est certes riche et variée mais plus difficile à chasser.
Comparés aux grands herbivores d'âge glaciaire, les
cerfs, sangliers, chamois ... sont moins grégaires et
vivent de manière dispersée. Par son étagement altitu-
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dinal, le milieu montagnard offre une diversité écolo
gique qui est mise à profit par les groupes humains.

Dans l'espace alpin on assiste au Sauveterrien
à une prolifération des sites d'altitude, en abris sous
bloc ou en plein air, jusqu'à 1700m d'altitude dans les
massifs subalpins, 2000m dans le massifde Belledon
ne (BINTZ, 2001) et dans les Alpes briançonnaises
(WALSH, 2001). Cette constatation est en accord avec
ce que nous connaissons sur le phénomène d'expan
sion territoriale qui caractérise les groupes mésolithi
ques à la recherche de territoires nouveaux jusque là
délaissés. Cette conquête des zones d'altitude est à
relier à l'exploitation saisonnière et extensive des res
sources cynégétiques (recherche de milieux ouverts
en altitude où le gibier-bouquetin notamment- trouve

un biotope plus favorable) , végétales (pour lesquelles
la documentation fait pour l'instant totalement défaut) ,
minérales (gîtes plus accessibles).

La fouille des niveaux mésolithiques conduite
depuis plusieurs années sur des abris sous bloc ou en
plein air à l'Aulp du Seuil en Chartreuse (BINTZet al.,
1999), à 1700 m d'altitude, a livré des restes osseux
d'une faune variée, dominée par le bouquetin et le cha
mois mais comprenant également du cerf, du sanglier,
de l'ours, du renard. Egalement en Chartreuse, mais à
600 m d'altitude, les niveaux mésolithiques du site de
la Fm (PION, 1990) ont livré une faune où domine le
cerf. Cette exploitation extensive et saisonnière du ter
ritoire, qui implique une grande mobilité des groupes,
laisse peu de traces de séjours de longue durée.
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4. DYNAMIQUE DES PEUPLEMENTS ET ÉVOLU
TIONS BIO-CLIMATIQUES

A la lumière des résultats que nous avons pu
dégager de la confrontation des données isotopiques,
chronologiques, environnementales et culturelles nous
proposons dans cette partie, de nouvelles interpréta
tions sur les évolutions culturelles et les dynamiques
des peuplements.

A la faveur de l'oscillation tempérée du début du
Dryas ancien, la reconquête par les Magdaléniens de
l'espace alpin, après une longue phase de vide culturel,
constitue un événement majeur, à caractère abrupt. Mal
gré l'éloignement des zones" nucléaires" ces premières
occupations humaines couvrent rapidement un large ter
ritoire géographique situé à l'est du Rhône jusqu'aux pre
miers contreforts des massifs subalpins. Cet événement
apparaît comme la conséquence des déplacements hu
mains qui affectent les régions à l'ouest du Rhône.

Si nous considérons la dynamique du peuplement
magdalénien à la lumière des données chronologiques
et climatiques nous proposons de distinguer trois pha
ses de peuplement: une première phase pionnière, au
cours de l'oscillation tempérée du Dryas ancien, qui
correspond aux six premières datations qui se détachent
nettement des autres (Fig. 1), une phase d'expansion au
cours de la période froide du Dryas ancien supérieure
qui connaît une multiplication des sites et une relative
montée en altitude (jusqu 'à 1150 m en Vercors), suivie
d'une phase de stabilité pendant la période de la fin du
Dryas ancien au Belling. Nous avons déjà insisté sur le
fait que le changement climatique brutal du Belling
n'avait pas d'effet immédiat sur le développement cul
turel du Magdalénien. La faune chassée arctique et no
tamment le renne (Fig. 1), qui pendant cette période de
réchauffement peut effectuer des migrations saisonnières
en altitude , est toujours présente.

La transition Magdalénien!Azilien ancien se tra
duit par une rupture culturelle. Cette transition rapide
qui correspond dans la région à la généralisation des
pointes aziliennes, à l'apparition des grattoirs courts , à
la diminution des burins et à un changement fondamental
des concepts opératoires du débitage (MONIN, 2000) se
situe un peu avant l' Allerod, peut être au cours du bref
épisode froid du Dryas moyen, bien marqué dans la
courbe isotopique. Mais pour cet événement un certain
flou chronologique existe dans lesAlpes à cause de l'im
précision des datations et il est probable que dans d'au
tres régions la transition soit synchrone de l'interstade
du Bolling comme le fait justement remarquer A. THÉVE
NIN(2000). Nous avons vu que cet événement peut être
corrélé avec la disparition des faunes froides steppiques
remplacées par les faunes tempérées forestières .

CAzilien connaît dans les stades récents de son
évolution, qui se déroule de l'Allerod au début du

Préboréal, une grande variabilité typo-technologique qui
constitue une réponse adaptative aux changements de
l'environnement mais pourrait également traduire une
parcellisation culturelle et un certain isolement des grou
pes humains. Quant au Mésolithique ancien il présente,
selon les sites, des caractères variables et originaux qui
le rattache à la fois à la mouvance sauveterrienne et à
l'Epipaléolithique. Il est marqué par des innovations
technologiques (technique du microburin, microlithisa
tion des armatures) et la persistance de caractères héri
tés de l'Epipaléolithique (lamelles à dos et pointes à
bord abattu diminutives). Les habitats de l'Azilien ré
cent et du Mésolithique ancien restent néanmoins can
tonnés dans les régions de moyenne altitude et ne dépas
sent pas les territoires déjà investis au cours des phases
précédentes. La courbe isotopique montre tout au long
de cette période une baisse des températures qui culmi
nera au Dryas récent.

Le Mésolithique moyen de type sauveterro
montclusien, marqué par la prolifération d'armatures
sur lamelles étroites, est en rupture avec le Mésolithi
que ancien (BINTZ, 1999) tant du point de vue typotech
nologique que du point de vue des comportements. Il
se caractérise par une forte expansion qui touche prin
cipalement les territoires d'altitude (jusqu'à 2000 m)
et les régions plus internes des Alpes qui jusqu'alors
étaient restées vierges de toutes occupations humai
nes. Elle correspond à l'optimum climatique du Boréal
bien marqué dans la courbe isotopique. Avec plusieurs
dizaines de sites identifiés c'est la période qui connaît
la plus forte occupation humaine de la préhistoire des
Alpes du Nord. Dans le prolongement du Mésolithi
que moyen, un Mésolithique récent (de type castelno
vien), caractérisé par l'adoption d'une armature nou
velle de forme trapézoïdale et un changement de
procédés technologiques, se met en place.

La région connaît ensuite un abandon humain
généralisé qui débute au moment du " coup de froid"
de 8200 cal BP et qui se prolonge jusque vers 6 500
cal. BP période de l'émergence du Néolithique ancien
dans la région.

5. CONCLUSIONS

Dans un contexte où le climat connaît une évolu
tion rapide, avec des accidents courts et intenses, les
derniers groupes de chasseurs-collecteurs ont été con
traints de s'adapter en transformant leurs techniques,
leurs industries et leurs modes de vie, mais pas néces
sairement au même rythme que les fluctuations clima
tiques . On peut reconnaître dans cette évolution trois
étapes majeures qui sont encadrées par des moments de
ruptures qui ne correspondent pas précisément aux chan-



gements climatiques rapides mais obéissent plutôt à des
dynamiques internes. On distingue 2 phases d'expan

sion qui correspondent à des périodes de grande mobi
lité des populations et d'unité culturelle, le Magdalé
nien et le Mésolithique sauveterrien, et une phase de
parcellisation culturelle traduisant probablement un re
latif dépeuplement, avec l'Azilien (surtout récent) et le
Mésolithique ancien. On a pu noter que les accidents
froids de Heinrich 1 et du Dryas récent n'ont pas d'im

pact sur les peuplements et que la transition Magdalé
nien/Azilien est chronologiquement décalée par rapport
à l'événement bio-climatique majeur du B011ing.

Du point de vue de la mobilité et des' modes
d'exploitation des groupes humains il est possible de

suggérer deux modèles diachroniques :

- au Paléolithique final se met en place un réseau
de sites, généralement en grotte ou sous abris ro
cheux, avec camps de base installés en plaine, près
des rivières, à partir desquels sont organisés des

expéditions spécifiques pour acquérir des ressour
ces. Le camp de base peut se déplacer et emprun
te alors les voies de passage obligées contournant

les massif.
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Au Mésolithique, on observe un semis de sites,
généralement de plein air qui peuvent monter jusqu'à
2000 m d'altitude, suggérant des déplacements
fréquents d'un camp de base vers des camps tempo
raires, intermédiaires ou résidentiels éloignés avec
exploitation de l'environnement immédiat.

Ces modèles explicatifs, plus nuancés et plus
complexes que ce qui était habituellement admis, de
vront être à l'avenir améliorés. Une corrélation plus
sûre ne pourra être en effet proposée qu'en disposant
de meilleures calibrations de datations 14C et de dates
plus nombreuses et plus fiables notamment pour la

transition Magdalénien/Azilien et pour le Mésolithi
que ancien.
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RESUMÉ - Le but de cet article est de mettre en relation la dynamique des peuplements avec les données bio-climatiques depuis
la recolonisation de la montagne alpine par les Magdaléniens jusqu'aux derniers chasseurs-collecteurs du Mésolithique. Pour la
période du Magdalénien une corrélation de 38 dates calibrées BP avec la courbe isotopique groenlandaise GRIP est d'abord
proposée. I,' oscillation tempérée du début du Dryas ancien, bien marquée dans la courbe isotopique et confirmée par les données
polliniques, correspond précisément aux premières occupations humaines de l'espace alpin après le retrait glaciaire . Les événe
ments froids du Dryas anc ien supérieur, du Dryas récent et le réchauffement inter-stadiaire brutal du B011ing n'ont par contre
aucune incidence directe sur les peuplements. La période de réchauffement climatique du Boréal, correspond dans l'espace alpin
à une importante expansion humaine vers les territoires d'altitude et les massifs plus internes . La mutation culturelle qui corre
spond à la transition Magdalénien!Azilien n'est pas en rapport directe avec un signal climatique significatif de la courbe groen
landaise . Elle est par contre liée à la disparition des faunes arctiques remplacées par les faunes forestière s tempérées. I,' ensemble
de ces données permettent de remettre en question certaines conceptions anciennes et de proposer des hypothèses nouvelles sur
la dynamique des peuplements en relation avec les événements climatiques dans l'espace alpin .
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