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I LA DYNAMIQUE DE DIFFUSION DU MAGDALENIEN

DANS LOEST PYRENEI{EN

Henry BAILLS et Josep Maria FULLOLA i PERICOT

Le franchissement des Pyr6n6es: recensement
des hypothises et des argumentaires

L'etude du Magdal6nien dans les Pyr6n6es frangaises est aussi
ancienne que celle de son homologue de Dordogne. Le foi-
sonnement des sites et des r6alisations artistiques tant mobi-
lidres que parietales n'est certainement pas etranger d cet int6-
r€t t6t manifeste. Le groupe magdalenien pyren6en se carac-
tdrise par une forte unit6 que I'on peut interpr6ter comme la
preuve d'un systeme complexe de relations s'6tant d6velop-
p6es d l'6chelle de la chaine montagneuse et d ses marges.
Plusieurs moddles ont 6te propos6s pour justifier cette unit6.
Celui de Bahn (Bahn 1982) 6voquant l'6mergence de sites
d'agr6gation, vdritables lieux d'6change, a le m6rite d'attri-
buer une logique d ces d6placements expliquant ainsi la forte
entitd culturelle du peuplement magdal6nien pyr6neen. Se
cantonnant d la partie frangaise des Pyr6n6es, Clottes structu-
rait spatialement ce Magdal6nien en trois concentrations
organis6es d'ouest en est. D'abord le groupe landais ou pyr6-
n6en atlantique, ensuite le groupe ari6geois ou pyr6n6en cen-
tral, enfin "i I'est, quelques habitats dispers6s dans l'Aude et
les Pyrendes-Orientales" (Clottes 1989).

La dynamique de I'implantation magdal6nienne est-
pyr6n6enne merite peut-6tre d'€ne reconsid6r6e sur la base
d'une aire g6ographiquement 6largie, au moins d l'6chelle des
deux versants de la chaine. M€me si certains chercheurs fran-
gais ont envisag6 le processus d'introduction du Magdal6nien
en P6ninsule Iberique par les "couloirs" ouest et est, il est plu-
t6t pergu corrune une epiph6nomdne se deroulant hors du grand
domaine magdalenien europ6en (Delpech & Lenoir 1996).

Il revient aux chercheurs espagnols, soucieux de com-
prendre le processus d'dmergence du Magdalenien en
Catalogne et Pays Valencien de porter un regard diff6rent en
soulignant que I'ancierurete des dates des gisements du ver-
sant sud serait la marque d'un ph6nomdne rapide (Utrilla
1996). Les Pyr6n6es n'apparaissaient plus alors comme une
barridre qui fut long6e via la M6diterran6e, mais comme un
obstacle d franchir par ses passages les moins diffrciles.

Suivant cette probldmatique, la morphologie g6n6rale
de la chaine encourage d regarder I'est pyr6n6en, au m€me
titre que son pendant atlantique, corune une zone de permea-
bilit6 vers les basses terres du pidmont espagnol. L'axe cons-
titu6 par les vall6es de la Tdt et du Sdgre a ainsi 6te present6
corune une voie de communication de minime difficult6
(Utrila &Mazo 1996; Utrilla 1996). Selon cette hypothese,
le franchissement du col de La Perche d l58l m constituerait
le passage culminant de cette voie (Fullola et al. 1995). La
voie de pdn6tration, globalement subparalldle aux Pyr6n6es,
constitu6e par la vall6e de I'Ebre a 6t6 envisag6e comme
relais vers la Meseta (Utrilla 1996). Enfin I'un de nous
(J.M.F.) (Fullola 1997) reconnait la grande facilit6 du passa-
ge littoral Le Perthus/Port-Bou qui serait d I'origine, selon lui,
de la pr6sence magdal6nienne i la Bora Gran d'en Caneras d
Serinyd.

Une voie de moyenne altinde: l'axe des vallies Tdt-Sigre

La majeure partie des gisements magdaleniens des Pyr6ndes-
Orientales se concentre dans la partie extr€me orientale des
Corbidres. Malgr6 son altitude modeste, ce massif karstique
permet un large panorama sur la plaine du Roussillon et la
zone littorale. De part et d'autre de I'imposant massif du
Canigou (2784 m) s'ouvrent les debouches des vall6es de la
T€t et du Tech.

Le gisement du Trou Souffleur d Fuilla (600 m d'alti-
tude) constitue un.lalon important de la frequentation du bas-
sin moyen de la T6t. Il reprdsentait jusqu'i recemment le
point extr€me de I'avanc6e des Magdaleniens en Conflent. La
decouverte d'un gisement leptolithique de plein air ir
Montll6o [ ] (commune de Prats i Sansor, Cerdagne espagno-
le) d 1131 m d'alt itude, dat6 de 15.400 t 80 ans BP, relance
I'int6r€t pour la voie T€t-Sdgre (fig. l).

A 970 m d'altitude. dans vall6e du Valira, le site de la
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[' l] Site actuellement en cours de fouille par I'un de nous (J.M.F.P.)



Flgare l. Trois Itindraires hypoth6tiques de franchissement de la zone orientale du massif pyr6n€en. Vue en plan.

Balma de la Margineda (commune de Sant Julii de Ldria,
Andorre) a monti dans ses couches profondes (couches ll,
l0 et 9) les traces d'dpisodiques fr6quentations tardiglaciai-
res. En I'absence de datations absolues, les auteurs rattachent
ces occupations i la succession Dryas ancien, B6lling, Dryas
II, mais la pauwet6 du matdriel recueilli limite d'autant les
observations r6alis6es sur ces phases anciennes du pcuple-
ment des hautes vall6es andorranes (Guilaine & Marulufr
1995). Ce gisement pourrait de surcroit s'inscrire dans la
sphire de frdquentation des chasseus magdaldniens ayant
erryruntd I'axe T€t-S0gre. Sa situation, i moins de 15 km de
la d€pression de la Scu d'Urgell, pourrait matdrialiser les ten-
tatives de colonisation des hautcs vall€es pyr6n6ennes.

Les travaux de Serrat concernant I'histoire glaciaire
des Pyr€n6es (Serrat 1974, 1980, 1992) indiquent qu'une
phase glaciaire d'extension maximale (50.000 BP/45.000 BP)
pr€cdda un temps de stabilisation qui dura jusque vers 26.000
BP entrecoup,€ de courts episodes rigorueux dont la phase des
glaciers d'altitude situee entre 16.000 et 13.000 BP. Ce m€me
chercheur estime que vers 12.000 BP, la quasitotalitd des gla-
ciers a disparu des versants pyr6n6ens. Une recrudescence
froide et siche, qualifi6e par lui de Tardiglaciaire, eut lieu
entre 11.000 BP et 10.000 BP. Elle fut marqude par la forma-
tion des caractdristiques glaciers rocailleux vers 2000 m d'al-
titude. Ces travaux confirment I'accessibilit6 de la voie T€t-
Sigre m6me durant le dernier dpisode glaciaire (Serrat, voir
Fullola 1996, fig. l).

Ce passage tanspyrdn6en de faible diffrcult6 (frg.2)
autorise la travers€e, apris franchissement du col de La
Perche n l58l n1 du plateau cerdan jusqu'i la Seu d'Urgell,
s'ensuit la descente vers la Cova del Parco (Alds de Balaguer,
La Noguera, Lleida) en empruntant les gorges du S0gre. Un
peu plus au sud nous retrouvons d'autes gisements rnagda-

l6niens. C'est le cas de la Baurna de la Pcixcra d'Alf€s,
fouill6e par I'un de nous (J.M.F.P.) cnEe 1984 et 1986 qui
s'ouwe pr€s d'un petit aflluent du S0gre d proximit€ de la
ville de Lleida (Fullola et al. 1989\. Sa position, d6ji dans le
fond de la plaine de la d€pression de I'Ebre, est pour nous une
preuve de I'utilisation de cette voie est-ouest. En fait ce gise-
ment a 6td le premier du Pal€olithique sup€rieur ddcouvert et
fouill6 dans la vall6e dc I'Ebre au milieu des ann6es 80.

On peut imaginer, dans un second temps, des deplace-
ments parall0les au grand axe pyrdn6en le long des conteforts
des Sierras de Montsec et Guara qui auaicnt 6td i l'origine
des implantations plus occidentales telles I'abri de Forcas I
(Graus, Huesca) ou Fuente del Tirucho (Asque, Huesca) ou
Chaves (Bastar6s, Huesca).

Les voies liaorales

Le massif des Alberes constitue I'extrdmitc orientale des
Pyr6n6es. Au contact de la M6diterran€e, la cdte basse et
sablonneuse devient subitement rocheuse et d6coup6e. Dans
cette partie, plusieurs cols bas permettent un accds vers le ver-
sant sud gdndrant autant de voies de p6n€fation.

La voie du col du Perthus

Trts fr6quent6 de nos jorus, le col du Perthus a pu constituer
en son temps un passage privil€gid pour I'implantation mag-
dal€nienne dans la r€gion de Girone. Les sites de la Bora Gran
d'en Carr6res (Serinyi, Pla de I'Estany, Girone) et de la Coma
d'Infem (Les Planes d'Hostoles, La Garrobo, Girone) peu-
vent 6te considerds, selon nous, cornme les t€tes de pont de
cette avancde en versant sud. L'itin€raire qui conduit des
Corbi0res orientales vers I'Alt Emporda ne pr€sente aucune
difficultd majeure, hormis le franchissement du col du Perthus
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d 297 m d'altitude (frg. 2). Rien ne s'oppose donc i consid6-
rer favorablement sa travers6e durant le W0rmien r6cent en
depit des conditions climatiques.

La voie du col des Balistres

Dans l'Aude voisine, les couches 3 et 5 de la grotte de la
Crouzade i Gruissan signent la pr6sence c6tidre du
Magdal6nien lors de ses phases moyenne et sup6rieure. Le
fait que ce gisement occupe les collines du massif de la Clape
invite i penser que les magdal6niens ont frequent6 la zone
basse littorale.

L'accessibilit6 et I'aisance qu'elle offre i la circulation
animale et humaine n'a pu echapper d ces grands chasseurs.
La bande c6tidre, de l0 i 15 km plus large au cours du
Wiirmien IV que I'actuelle, a d0 constituer un espace suffi-
sarnment familier pour y envisager une progression jusqu'aux
premiers contreforts des Albdres. Le franchissement de cet
obstacle a pu se r6aliser par le bord de mer lui-m€me ou par
le col des Balistres A Banyuls qui s'ouvre modestement d 165
m d'altitude (fig. 2). D'une grande facilit6 cette voie de pdne-
tration des magdal€niens en versant sud explique peut-Ctre la
presence des sites catalans de bord de mer comme la Cau de
les Guilles (Roses, Alt Empordd, Girone) et de Sant Benet
(Sant Feliu de Guixols, Baix EmpordA, Girone).

La remont6e versilienne a biaisd nofre vision de la
morphologie de la bande c6tidre. On sait qu'en un peu moins
de 14 000 ans le niveau marin est pass6 de I'altitude -l l0 m d
I'actuelle. M€me si cette transgression s'est d6velopp6e pro-
gressivement, on a pu en fixer les 6tapes par datation Cl4 des
coquilles contenues dans les terrasses marines (Monaco
l97l). Entre 18.000 BP et 13.000 BP, le niveau de la

M6diterran6e 6tait de 80 n 85 m sous I'actuel et aux environs
de 13.000 BP de 70 d 65 m.

Ces dates peuvent 6tre synchronis6es avec celles obte-
nues pour les occupations magdaldniennes des Conques. Elles
demontrent la largeur de la bande c6tidre d'alors et invitent d
ne pas exclure cette dernidre voie de p6n6tration sur la base
du seul rnanque d'indices tangibles. Rien ne permet de penser
qu'elle n'ait pu jouer un r6le majeur dans la propagation de la
culture magdal6nienne dans le nord-est de la P6ninsule ib6-
rlque .

Conclusion et prospective

La permdabilite des Pyrdnees aux cultures pr6hrstoriques a
souvent 6t6 au ceur du d6bat des chercheurs de nos r€gions.
Au gre des thtses, cette chaine fut tour A tour pr6sent6e
corrune barridre ou carrefour. Certes sa morphologie g6n6rale
6voque effectivement I'id6e d'un obstacle naturel difficile-
ment contournable. Ses paysages cependant, fortement
contrast6s, devraient plutdt conduire i une analyse sous forme
d'entit6s diff6renciees aux caractdres marquds.

Concernant cette partie orientale des Pyrdn6es, plu-
sieurs exemples diachroniques mettent en 6vidence les passa-
ges qu'elle connut.

Ainsi sa premidre culture leptolithique, I'Aurignacien
archaique, est signal6e de part et d'autre de la chaine durant
un 6pisode d'instabilitd succedant d I'interstade Wtirmien. Ce
technocomplexe dont "la r6partition plutdt littorale i diffu-
sion rapide i partir de la cote m6diterran6enne" n'a pas lrr son
extension entrav6e par les reliefs pyr6n6ens (Bazile 1998). Il
est int6ressant de noter qu'il se retrouve en Languedoc i la
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grotte de I'Esquicho-Grapaou 34.500 + 2000 BP et seulement,
pour la P6ninsule ib6rique, dans la zone des Cantabres d la
grotte du Castillo et en Catalogne d la grotte de I'Arbreda
avec une date de 38.500 i I 000 BP (Bischoff et al. 1989) et ir
I'Abric Romani, enEe 43.000 et 35.000 BP, soit une dizaine
de dates (Vaquero 1992; Carbonell et al. 1994).

La fin des temps pr6historiques, permet de multiplier les
cas de cultures s'6tant d6velopp6es de part et d'aute de la chai-
ne, au point que Jean Guilaine ait pu affrrmer en ouverture du
Xdme colloque de Puigcerdi "nous savons aussi, nous les
archeologues, qu'il n'y a plus de Pyren6es" (Guilaine 1995).

Mdme s'il faut prendre en compte le fait que les condi-
tioru paleoclimatiques aient pu interf6rer, favorablement ou
negativement, sur la facilite d'accds des routes pyr6neennes,
comment refuser au Magdal6nien, cette expansion transpyr6-
n6enne reconnue aux autres cultures pr6historiques ?

Nous n'avons pas repris I'hypothese poutant sdduisan-
te d'uu axe est-ouest empnrntant le couloir de I'Ebre. Nous ne
rdfutons pas son dventuelle existence mais, comme son auteur
(Unilla 1996), nous reconnaissons qu'hormis le passage T€t-
Sdgre qui "constitue peut-ete h voie d'entrde du Magdalenien
en Aragon ... les autr€s routes ne sont pars si faciles".

De toute fagon, I'axe de I'Ebre semble avoir eu une
grande importance, nous en voulons potu preuve le fait que la
totalitd du silex import6 sur le site de Montlle6, dans la vall6e
pyr6ndenne de la Cerdagne, provienne exclusivement de la
d6pression de I'Ebre et non du versant nord des Pyr€n6es. En
cons6quence, il ne faut pas oublier cette voie d'occupation
des fleuves Sdgre, Noguera Pallaresa, Esera ou autres qui ont
abritd des implantations du Paldolithique sup6rieur final.
D'un autre cdte, les voies littorales peuvent avoir favorisd une
pendtration le long des c6tes puis une reorientation du peuple-
ment vers I'ouest, suivant I'Ebre, enfin vers le nord suivant
ces fl euves-chemins sud-nord.

En conclusion, I'importance des voies littorales nous
semble avoir 6td sous-estimde par les chercheurs. Les fluctua-
tions des lignes de rivage au cours du Pleistocdne superieur et
de I'Holocdne ne sont sans doute pas 6trangdres d cette situa-
tion. Les arguments en faveur de I'existence de ces routes
passent peut-Ctre par la programmation de prospections
men€es sur les lieux mdmes des zones de passage, c'est-A-dte
le long des nombreux cols qui trouent le massif des Albdres.

Magdal6nien pyr6neen et Magdal6nien ib6rique
m6diterran6en: quelques problimes taxono-
miques (tabl. 1).

La delimitation du ca&e gdographique de notre 6tude impose
la prise en compte d'une double specificitd des cultures pre-
historiques concern€es, i savoir leur appartenance A deux
aires distinctes: pyr6n6enne et m6diterran6enne.

La premidre, privildgiant le caractdre montagnard de

nos comparaisons, nous a enclins i associer A nofie r6flexion
certains sites fondamentaux des Pyr€n6es-Cenfiales et donc i
consid6rer la dynamique ouest-est du Magdal6nien. La secon-
de, i caractdre maritime, d'axe nord-sud, d6limite une bande
cdtidre de 300 km de long. L'espace ainsi delimit6, d'apparen-
ce composite, s'organise en fait autour de la mat6rialisation
d'une ou plusieurs voies transpyr6n6ennes qui constituent le
nceud de notre probl6matique.

Les probables relations ente les deux versants peuvent
€tre pergues par comparaison des mobiliers 6manant des sites
frangais et espagnols. Cette d6marche peut 6tre d'autant faci-
litee qu'il existe aujourd'hui un consensus minimal sur les
terminologies utilisees par les paldolithiciens des deux pays.

Les recherches r6centes ont eu le merite de clarifier les
evolutions respectives du Magdal6nien de part et d'aufte des
Pyren6es. Leurs r6sultats permettent de reperer de r6elles
convergences et de pointer quelques plus rares discordances.

Concernant I'espace pyrdneen, il est clair que "la ter-
minologie de Breuil est trop pr6cise et en cons6quence Eom-
peuse" (Clottes 1989:283). Dans cette zone, I'organisation
classique du Magdal6nien en 6 stades a donc 6te de longue
date adaptee selon une p6riodisation en 3 temps: ancien,
moyerl sup6rieur. Sur la base d'un outillage lithique "archai-
sant", une phase initiale ou ancienne de fype badegoulien,
6galement nommde Magdal6nien 0, a €t6 isol6e. I contrario,
les phases moyenne et superieure donnaient I'impression
d'une grande continuit6 culturelle, particulidrement sensible
au niveau de I'indusfrie lithique. La discrimination s'est sou-
vent alors faite sur la seule pr6sence du harpon comme nnr-
queur du Magdal6nien sup6rieur.

L'6volution du Magdal6nien pyr6nden pourrait alors se
r6sumer d 3 phases:
- un Magdal6nien ancien de facids badegoulien rdcent ir
raclettes et burins transversaux vers 17.000 ou 15.500 BP;
- un Magdal6nien moyen, entre 15.500 et 13.500 BR i outilla-
ge sur lamelle et industrie en matidre dure animale caract6ris-
tique. La sagaie ii biseau simple est dominante;
- un Magdal6nien sup6rieur, entre 13.000 et 11.000 BP ne se
d6marquant gudre par ses nombreuses lamelles sp6cialis6es
de la phase pr6cedente. La sagaie d biseau double et plus spe-
cifiquement le harpon en sont, dans une certaine mesure, les
marqueurs les plus rep6rables.

LeMagdal€nien de la c6te m6diterran6enne ne semble
pas s'organiser suivant un sch6ma identique de part et d'autre
des Pyr6n6es. En Languedoc-Roussillon, un Badegoulien
r6cent, type Lassac, pr6c6de un Magdal6nien moyen, type
Gazel-Canecaude, puis sup6rieur ,type Belvis, pr6sentant des
liens 6troits avec la r6gion aquitaine.

Par contre en Languedoc oriental, on constate qu'i un
Episolutr6en languedocien, type Salp6triire, succdde peut-
€tre un Magdal6nien moyen ancien (type Fontgrasse) encore
mal caract6ris6. L'implantation la plus importante du
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Figure 3. l: Canecaude (Aude), 2: Gazel (Aude), 3: Bizn, (Aude), 4: La Crouzade (Aude), 5: La Vache (Aridge), 6: Le Portel (Ariige), 7: Le
Tucd'Audoubert (AriigQ,8: Enl0ne (Ariige),9: Rhodes ll(Aridge),10: LesEglises (Aridge),ll: LeFontanet(Aridge),12: Belvis (Aude),
13: L Oeil (Aude), 14: Les Conques (fordndes-Orientales), l5: La Teulera (furinies-Orientales), 16: Le Harpon (Pyrindes-Orientales), 17:.
Rec def Peryat (flrindes-Orientales), l8: Trou Souflleur (furindes-Orientales), l9: Cau de les Guilles (Girone),20: Bora Gran (Gircne),2l:
Coma d'Infem (Gilone),22: Sant Benet (Girone), 23: Can Garrigua (Barcelone),24: Le Parco (Lleida),25: Forcas | (Huesca),26: Fuente del
Trucho (Huesca),27: Chaves (Huesca),28: Peixera d'AlfAs (Lleida),29: Font Voltada (Tanagone),30: La Granadella (Lleida),31: Hort d'en
Marquet (Tarragone),32: Els Colls (Tarragone),33: l'Auferi (Tanagone),34: Hort de la Boquera (Tanagone),35: El Boix (Tbnagone),36:
La Mallada (Tarragone),37: Los Toros (Tbruel), 38: Matutano (Castell6n). Les noms en italique pr6cisent le d6partement pour la France, la
province pour I'Espagne.

Magdal6nien dans cette r6gion se d€roule durant la phase
sup6rieure du Magdal6nien (Bazile 1987a et b).

Dans la partie ib€rique de I'aire que nous avons ddli-
mit6e, le Magdal6nien enregistre quelques diff€rences avec le
versant nord pyr€ndenjustifiant que les chercheurs espagnols
aient souvent h6sit6 entre deux approches non fondamentale-
ment conhadictoires.

Pour certains, la vision large de la civilisation magdal6-
nienne encourageait i ne pas isoler le groupe espapol et donc
i utiliser la terminologie classique en phases (Cacho 1989).

D'autres, privil6giant la spdcificit6 des mat6riaux
recueillis, pr6feraient insister sur I'originalitd du Magdal6nien
iberique m6ditenan6en (P6ricot 1942). Leun observations se
basaient r* I'r'rique longue s6quence du Pal6olithique supe-
rieur connue le long de la c6te m€diterraneerure: la cova del
Parpall6 i Gandia Valence. L horizon solutr6o-gravettien du
Parpall6 (17.900 + 340 BP), i forte connotation m6diterranden-
ne, sous-jacent aux deux phases magdaldnisantes de ce site est d
ce tite r6vdlateur (Fullola 1979). Grande 6tait donc la tentation
de pointer le caractire epigravettien des ddbuts du Magdaldnien
(Kodowski 1989:474). Difficile cependant de ne pas remarquer
le caractOre tds "magdaldnisant" de I'industie osseure.
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Les vingt demidres ann6es ont connu la reprise des
6tudes des mat6riaux de certains gisements importants
conune le Parpall6 (Fullola 1979) et I'initiation de fouilles
nouvelles corrme le Parco, mais aussi Cendres (Villaverde el
al. 1999), Chaves (Utrilla 1989), Forcas (Utrilla & Mazo
1997) ou Matutano (Olaria 1999) permettant de pr6ciser l'6-
volution du Magdal6nien dans la partie espagnole de I'aire
concern6e.

Ces donn6es nouvelles permirent d J.E. Aura d'abord
(Aura 1988), d l'un de nous ensuite (Fullola 1999) de confir-
mer la structuration du Magdal6nien en 2 phases:
- un Magdal6nien Ancien Mdditerranden (M.A.M.), subdivis6
en A et B, entre 16.500 et 14.000 BP. Il est quelquefois quali-
fie de Magdalenien ancien de facids badegoulien "type
Parpall6" (Aura 1997). Dans un travail r6cent, certains cher-
cheurs, s'appuyant sur des parall6lismes possibles entre le
Badegoulien franco-cantabrique, proposent une vieillisse-
ment de I'ensemble du Magdal6nien Ancien Mediterran6en
(M.A.M.) et lui atttribuent une fourchette chronologique entre
I 8.500 et 1 7.000 BP (Djindjian et al., 1999), cette proposition
cr6ant une lacune entre 17.000 et 15.000 BP qu'il appartien-
drait d des recherches i venir de combler.
- un Magdal6nien Sup6rieur M6diterran6en (M.S.M.), entre
14.000 et 11.000 BP.

On pouvait alors estimer, comme le disait I'un de nous
(J.M.F.) que, "cette proposition cl6t les discussions sur le
paralldlisme suppos6 du Magdal6nien ib6rique m6diterraneen
avec le Magdalenien frangais ou cantabrique" (o.c. p. 66).

Pourtant le mdme auteur a senti la n6cessite de scinder
I'espace en diff6renciant un secteur sud-pyr6n6en limit6 d la
moiti6 nord de la Catalogne i forte analogie avec les Pyrenees
frangaises d'un secteur mdditerranden ib6rique, plus m6ridio-
nal, d industrie lithique originale.

Le recours d la terminologie pyr6n6enne restait encore
valide dans la mesure oir le m€me auteur remarquait que "au
niveau de I'industrie lithique, on a beaucoup remarqu6 les dif-
fdrences, m6me si les ressemblances sont bien plus abon-
dantes" (Fullola o.c. p.72).

Plusieurs chercheurs, soucieux de lier les diff6rentes
chronologies, ont mis I'accent sur les synchronismes possi-
bles entre le Magdal6nien Ancien M6diterranden et le
Magdal6nien moyen des Pyr6n6es (Cacho 1989:460; Fullola
1998:67).

A terme. ces r6flexions sur la diffusion du
Magdal6nien i travers le massif pyr6n6en nous amrlnent d
nous poser la question des relations que les grands chasseurs
paldolithiques ont pu entretenir avec la montagne. Nous som-
mes enclins, englues dans nos repr6sentations culturelles, d
consid6rer le milieu montagnard conme inhospitalier. Nous
percevons d'autre part la montagne comme un obstacle, une
limite physique d franchir, voire un lieu de passage inconfor-
table entre deux lieux aux conditions plus cl6mentes. Le

paysage d'altitude, dans sa r6alit6 complexe, ne se presente
pourtant pas comme une frontidre mais plut6t cornme un
espace gdographique large. Le fait qu'il ait 6t6 integr6, au
m€me titre que les plaines et collines environnantes, au terri-
toire des chasseurs magdal6niens peut modifrer assez sensi-
blement le moddle 6tabli. Nombreux sont les sites d'altitude,
qualifi6s de "halte de chasse" ou d"'occupation temporaire",
qui montrent des tentatives de gestion anthropique adaptee
allant au-deld du simple passage. Des imp6ratifs cyn6g6tiques
sont souvent invoqu6s pourjustifier ces incursions dans I'uni-
vers de la montagne, il existe pourtant d'autres motivations
telles les activit6s halieutiques ou I'approvisionnement en
matidres premidres. Certains sites des Pyren€es ariegeoises
s'inscrivent dans ces sch6mas de gestion de la zone monta-
gneuse et permettent d'envisager des strat6gies de d6place-
ments p6riodiques.

D'autre part, les conditions de vie dans I'espace pyr6-
n6en large ont 6volu6 au 916 des 6pisodes climatiques du
Tardiglaciaire. Frangois Delpech et Michel Lenoir ont r6cem-
ment monfr6 que le caractdre attractif sur les hommes des pay-
sages de la bordure nord-ouest a pu varier en fonction des
contraintes impos6es par la faune (Delpech & Lenoir 1996).
Ainsi durant le maximum glaciaire, soit jusque vers 15.000 BP,
les conditions trop rigoureuses n'ont pas favoris6 les tentatives
d'implantation humaine en montagne. Uintervalle de temps de
15.000 BP n 12.000 BP connait au conftafte des caractdristiques
plus favorables avec mCme un optimum durant le Biilling.
L'am6lioration d'Allerti4 d partir de 12.300 BP connaint la
grande faune froide d'ongul6s (renne, bison) d un retrait ven les
zones d'altitude. Les conditions sp6cifiques de ces espaces, en
particulier I'exiguit6 des surfaces de pacage limitant la biomas-
se vegetale disponible, ont r6gule d la baisse ces populations ani-
males et correlativement celles des chasseurs magdal6niens. Si
I'on en croit Frangois Delpech et Michel Lenoir, un "ige d'or"
du Magdal6nien aurait donc exist6 dans la partie ouest de la
chaine pyrendenne et son pi6mont. Il aurait correspondu ?r un
environnement plut6t froid permettant aux troupeaux d'6voluer
dans les vastes espaces des zones de pi6mont et de remonter
p6riodiquement vers les montagnes en empruntant les vallees.
Ce moddle devrait pouvoir 6fie hansfer6 i la bordure est-pyr6-
n6enne en tenant compte du ph6nomdne de regulation ther-
mique li6 d la proche pr6sence de la Meditenande.

En conclusion, nous nous sommes effiorcds de baliser les
axes de pdn6tration postulant que les gisements rep6r6s pou-
vaient jalonner les 6tapes d'une colonisation progressive de la
montagne. Sans r6futer radicalement cette vision lin6aire et dif-
fusionniste, peut-6te faut-il imaginer un faisceau de mouve-
ments plus complexe ? Les sites montagnards s'int6greraient
alors dans un cycle d'occupation dont la p6riodicit6 pressentie
reste i affmer. Dans ce cas, I'occupation d'altitude n'apparait
plus comme un simple jalon signant la pr6sence du chasseur mais
comme le maillon d'un systdme 6conomique plus complexe.
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