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Résumé :
Dans le sud-ouest de la France, entre 18 500 et 14 000 cal. BP, des 

modifications socio-économiques sont perceptibles dans plusieurs sphères 
d’activité des chasseurs-cueilleurs magdaléniens. Les panoplies d’équipe-
ment en matières osseuses et minérales se transforment, tandis que les 
tableaux de chasse, toujours dominés par les ongulés, s’enrichissent en 
petits gibiers. Cette période est marquée par d’importants changements 
climatiques et environnementaux qui peuvent être mis en parallèle avec les 
évolutions culturelles sur la base d’une même chronologie calibrée. Vers 
18 500 cal. BP, l’avènement du Magdalénien moyen coïncide avec l’évé-
nement climatique d’Heinrich 1. Il cède sa place au Magdalénien supérieur 
qui se développe dès la fin de l’Heinrich 1 et perdure jusqu’à la rupture 
d’équilibre effective des biocénoses vers 14 000 cal. BP. Le rappel des 
lignes de force techniques et socio-économiques qui structurent ces deux 
moments du Magdalénien permet de souligner l’intérêt de croiser l’analyse 
des différents vestiges afin de préciser les rythmes des diverses transfor-
mations culturelles. Pour évaluer cette évolution interne du Magdalénien 
tardiglaciaire, un cadre radiométrique plus précis et raisonné et une 
approche intégrant la technologie osseuse et lithique et l’archéozoologie 
ont été nécessaires. Cette contribution présente les premiers résultats de 
cette démarche autour de la question des moteurs évolutifs des sociétés du 
Tardiglaciaire du sud-ouest de la France en particulier à partir d’une 
sériation plus fine des innovations techniques et de leurs implications dans 
les activités de chasse.

Mots-clefs :
Magdalénien, Chronologie, Climat, Gibier, Armement, Innovation 

 technique.

Abstract:
In Southwestern France, between 18 500 and 14 000 cal. BP, socio-eco-

nomic changes are evident in several spheres of Magdalenian hunter-gath-
erer activity. The array of bone and stone tools undergo a transformation. 
Targeted prey species, although still dominated by ungulates, also show an 
evolution. This period was marked by significant climatic and environmental 
changes that can be correlated with cultural developments based on a 
calibrated chronology. Around 18 500 cal. BP, the advent of the Middle 
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INTRODUCTION

Cet article de synthèse1 aborde les rythmes et les 
moteurs de transformation des sociétés magdaléniennes 
dans le sud-ouest de la France. À partir de changements 
observés au sein des systèmes techniques et des stra-
tégies socio-économiques, il s’agit en particulier de 
présenter, dans leur contexte environnemental, les 
continuités, ruptures, synchronies et arythmies (ou 
décalages) qui jalonnent l’évolution du Magdalénien 
dit « classique » (« classique » au regard de l’histoire 
des recherches : i.e., moyen et supérieur). De nouvelles 
dates radiométriques, obtenues à partir de matériel 
identifié taxonomiquement (faune) ou typo-technolo-
giquement (industrie osseuse), permettent de préciser 
la chronologie de certains changements dans les tech-
niques et les ressources animales exploitées. Ce travail 
s’appuie sur une revue bibliographique et sur la mise 
en commun de résultats obtenus par l’un et/ou l’autre 
d’entre nous à partir d’études effectuées sur une tren-
taine de séries lithiques et osseuses (fig. 1 et 2). Pour 
le détail des analyses et les données quantitatives, le 

lecteur est invité à consulter les travaux mentionnés 
dans le texte.

Après avoir présenté les cadres environnementaux 
dans lesquels prend place la dynamique culturelle du 
Magdalénien tardiglaciaire, nous tracerons les lignes 
de force techniques, socio-économiques et de subsis-
tance qui caractérisent ses phases moyenne et supé-
rieure. Enfin, nous proposerons un modèle de trajec-
toire évolutive basée sur la transformation de certains 
éléments composant l’armement de chasse.

UN CADRE 
SPATIO-TEMPOREL CONTRASTÉ RICHE 

EN RESSOURCES DIVERSIFIÉES

L’espace géographique considéré se présente comme 
une mosaïque de milieux, depuis les plaines d’Aqui-
taine ou du Languedoc jusqu’aux piémonts pyrénéens 
au sud, en passant par le seuil du Poitou au nord, les 
contreforts caussenards du Massif central à l’est et le 
sable des Landes à l’ouest (fig. 1 et 2). L’espace dispo-
nible pour les chasseurs-cueilleurs de la fin des temps 

Magdalenian coincides with the Heinrich 1 climatic event. This period is 
marked by a strong development of reindeer antler industry, in particular 
the production of a variety of projectile points, which are often decorated. 
Lithic procurement is more standardized with the couple Blade-Bladelet 
used to fabricate domestic tools and a variety of composite elements inte-
grated into projectile weapons. While certain elements are found across a 
large geographic area, others are more regionally restricted. The estab-
lishment of a veritable network of social interactions is underpinned by an 
increase in the biomass of prey species, which allowed for demographic 
expansion. Subsequently, the Upper Magdalenian developed during a 
period of relative climatic amelioration after Heinrich Event 1 and 
continued until a rupture in the equilibrium of ecological communities 
around 14 000 cal. BP. This change is expressed through different elements. 
One can recognize new patterns in bone and lithic hunting weaponry and 
a simplification of domestic production. These changes in procurement are 
accompanied by the maintenance of social networks across large regions, 
while at the same time there appears to be a geographic contraction of 
groups within regional procurement networks. Ungulates remain the 
primary prey species but are supplemented by small game. While it is 
important to evaluate driving forces behind technological and socioeco-
nomic processes through time, one must also take in account cultural 
evolution within each technocomplex. In order to evaluate these internal 
developments, it is necessary to establish a more precise and well-reasoned 
radiometric framework and also to integrate studies of bone and lithic 
technology with those of archaeozoology. This contribution presents the 
first results of such an undertaking based on a higher-resolution seriation 
of technological innovations and their implications in hunting activities. 
The rhythm of change appears to be complex and nonlinear, and it high-
lights the innovative nature of Magdalenian weaponry. These rapid changes, 
with respect to the Upper Paleolithic as a whole, provide insight into the 
impact of social interactions as cultural stimulation, as well as how 
resource availability and human demography functioned as factors of 
change.

Keywords :
Magdalenian, Chronology, Climate, Game, Weaponry, Technological 

Innovation.
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glaciaires nous apparaît aujourd’hui largement tronqué 
à l’ouest et au sud-est, conséquence du recul des lignes 
de côte sous l’effet de la remontée du niveau marin 
(Fairbanks, 1989). Outre le sable des Landes qui 
semble avoir fonctionné comme une marge géogra-
phique (Bertran et al., 2012), l’aire considérée se 
trouve en limite méridionale du pergélisol. Elle n’a pas 
subi de hiatus du peuplement magdalénien comme en 
témoignent les stratigraphies et les corpus de dates. 
Cette région permet ainsi une approche diachronique 
des groupes magdaléniens.

Plusieurs archives provenant de carottages en 
domaine glaciaire, marin ou continental sont à notre 
disposition pour apprécier les changements paléo-en-
vironnementaux. Afin de tenter de comparer ces 
données aux séries archéologiques dans une même 
chronologie, les dates 14C ont été calibrées à l’aide de 
la courbe IntCal09 (Reimer et al., 2009). Elle présente 
plusieurs plateaux qui sont autant de moments de flou 
chronologique, en particulier entre 16 200 et 15 700 
cal. BP (ca 13 000 BP), plateau qui n’était pas indivi-
dualisé par la précédente courbe IntCal04.

La période 18 500-14 000 cal. BP est marquée par 
une forte variabilité climatique (fig. 3). Le dernier stade 
d’Heinrich – HS1 (15,1-13,4 ka BP selon Elliot et al., 
2002 ; 18,3-16,3 ka cal. BP selon Intcal09 ; 18-15,6 ka 
cal. BP selon Sánchez-Goñi et Harrison, 2010) – se 

Fig. 1 – Répartition des principaux sites (fig. 2) du Magdalénien dans le Sud-Ouest français et ses marges (lignes de côte à 120 m et 110 m, pointillés : 
extension du Sable des Landes) (carte réalisée avec ArcGIS® 9.3, projection WGS 84 et MNT d’après Amante et Eakins, 2009).
Fig. 1 – Location of the principal Magdalenian sites (fig. 2) in Southwestern France and its margins (coastlines at 120 and 110 meters below modern 
sea level ; dotted line: limit of the Landes’ Sands) (map created with ArcGIS® 9.3, WGS 84 projection and MNT after Amante and Eakins, 2009).

Fig. 2 – Liste des sites de la figure 1.
Fig. 2 – List of sites depicted in figure 1.
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Fig. 3 – Schéma synthétique des cadres climatiques entre 20 ka et 15 ka cal. BP d’après les données des carottes glaciaires, marines et continentales 
(GICC05 d’après Andersen et al., 2006 ; NGRIP, 2006 ; Rasmussen et al., 2006 ; Svensson et al., 2006 ; limites de HS1 d’après Elliot et al., 2002 ; SST 
d’après Cacho et al., 2001 et 2006 ; Pailler et Bard, 2002 ; Bard, 2003).
Fig. 3 – Climatic contexts between 20 Ky and 15 Ky cal. BP according to glacial data (Langlais, 2007b after the data from Andersen et al., 2006 ; NGrip 
dating group, 2006 ; Rasmussen et al., 2006 ; Svensson et al., 2006), marine data (HS 1 limits after the data of Elliot et al., 2002 ; surface water tempe-
ratures (SST) after the data from Cacho et al., 2001, 2006 ; Pailler and Bard, 2002 ; Bard, 2003) and continental data.
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Fig. 4 – Datations 14C directes effectuées sur des vestiges de Renne (gris clair : Jura et Alpes ; gris foncé : Sud-Ouest de 
la France). Compilation d’après Bégouën et al., 2009 ; Bridault et Chaix, 2009 ; Costamagno et al., 2009 ; Oberlin et Pion, 
2009 ; Szmidt et al., 2009a ; Costamagno inédit ; Laroulandie inédit.

Fig. 4 – Radiocarbon ages on reindeer remains (light grey: Jura and Alpes ; dark grey: Southwestern France). After 
Bégouën et al., 2009 ; Bridault and Chaix, 2009 ; Costamagno et al., 2009 ; Oberlin and Pion, 2009 ; Szmidt et al., 2009a ; 
Costamagno unpublished ; Laroulandie unpublished.
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traduit notamment par une débâcle d’icebergs et le 
refroidissement des eaux de surface. Sa première phase 
est très froide et humide tandis que la seconde est plus 
sèche (Naughton et al., 2009). Il correspond chrono-
logiquement à ce qui est appelé Dryas ancien sur le 
continent. Le réchauffement du GIS 1 (Bølling-Al-
lerød), dont la limite « officielle » se situerait à 14 700 
± 169 b2K2 selon la courbe isotopique de GICC05 (fig. 
3), suit HS1 de quelques centaines d’années, selon les 
limites prises en compte et les problèmes de calibration 
rencontrés. Quoi qu’il en soit, ces contrastes clima-
tiques ont eu des répercussions sur les biocénoses 
continentales.

Pour les végétaux, sur la base des données palyno-
logiques issues de carottes marines au large des côtes 
atlantiques ou méditerranéennes (Sánchez-Goñi, 2006 ; 
Beaudoin et al., 2007 ; Naughton et al., 2007 et 2009) 
et de prélèvements continentaux (Jalut et al., 1998 ; 
Jalut et Turu, 2009), certaines tendances peuvent être 
rappelées. En réponse à l’HS1, les essences arborées 
diminuent fortement au profit des essences steppiques 
(type graminées et armoises). Ce rapport s’inverse 
progressivement à partir de la fin de l’HS1 puis au 
cours du GIS 1. Mais le milieu reste cependant très 
ouvert jusqu’au GIS 1c (Allerød).

Les données concernant les animaux proviennent 
pour l’essentiel des tableaux de chasse. À l’échelle de 
la France, les grands troupeaux d’ongulés de milieu 
ouvert et froid laissent la place aux espèces tempérées, 
la rupture d’équilibre se situant vers 14 000 cal. BP 
(limite Bølling/Allerød ; Delpech, 1999 ; Bridault et 
Chaix, 2002). En fonction des tolérances écologiques 
des espèces et des biotopes, le rythme de recomposition 
des populations animales reste néanmoins à préciser, 
ces biocénoses n’ayant pas de strict équivalent actuel. 
Au cours de l’HS1, les conditions environnementales 
sont favorables au développement des ongulés step-
piques, notamment dans la plaine  aquitaine : Renne, 

Antilope saïga, Cheval et Bison (Delpech, 1983 ; 
Costamagno, 2003 ; Costamagno et al., 2008 et 2009). 
L’Antilope saïga occupe une place économique parti-
culière dans la marge septentrionale du sable des 
Landes, en Gironde et en Charente (Delpech, 1989 ; 
Costamagno, 2001). Elle diminuerait fortement en 
nombre vers 16 500 cal. BP, c’est-à-dire au cours du 
Dryas ancien ou HS1. Le Renne et le Cheval sont 
présents durant toute la période (Costamagno, 2003). 
Concernant plus spécifiquement le Renne, plusieurs 
dates directes ont été récemment obtenues sur des 
pièces provenant de séries de la fin du Tardiglaciaire 
non ou anciennement datées (Szmidt et al., 2009a ; 
Costamagno et al., 2009 ; Costamagno inédit ; Larou-
landie inédit). À l’exception d’une date de la Faurélie 
c.4 (11 850 ± 70 BP) considérée comme peu fiable du 
point de vue physico-chimique par le laboratoire opéra-
teur, toutes les dates obtenues indiquent un âge anté-
rieur à 14 000 cal. BP environ (fig. 4). Ces nouveaux 
résultats ne permettent pas d’argumenter en faveur 
d’une perduration de cette espèce à  l’Allerød. Ils 
rejoignent en ce sens les hypothèses émises sur la 
disparition de cette espèce dans les Alpes du Nord et 
le Jura méridional (Bridault et Chaix, 2009 ; Oberlin 
et Pion, 2009). Cependant, afin de statuer définitive-
ment sur la disparition du Renne dans le sud-ouest de 
la France, un examen taphonomique critique et des 
datations directes restent à réaliser sur quelques séries 
d’attribution plus récente (Azilien) où le Renne est 
présent dans les listes fauniques3.

Le Cerf occupe quant à lui une place plus importante 
dans les archéofaunes dès 15 500 cal. BP, si l’on suit 
en particulier les nouvelles dates 14C obtenues sur cette 
espèce au Morin et à Bourrouilla (Szmidt et al., 2009a ; 
cf. ici : fig. 5).

Selon F. Delpech (1999), le développement de la 
steppe au cours du Dryas ancien aurait favorisé l’aug-
mentation de la biomasse des Ongulés dans un rapport 

Fig. 5 – Datations 14C directes effectuées sur des vestiges de Cerf (gris clair : Jura et Alpes ; gris foncé : sud-ouest de la 
France). Compilation d’après Bridault et Chaix, 2009 ; Oberlin et Pion, 2009 ; Szmidt et al., 2009a ; Costamagno inédit ; 
Laroulandie inédit.
Fig. 5 – Radiocarbon ages on red deer remains (light grey: Jura and Alpes ; dark grey: Southwestern France). After 
Bridault and Chaix, 2009 ; Costamagno et al., 2009 ; Oberlin and Pion, 2009 ; Szmidt et al., 2009a ; Costamagno unpub-
lished ; Laroulandie unpublished.
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de 10 environ. Cette biomasse d’ongulés diminuerait 
ensuite en liaison avec la reprise des essences arborées 
(ibid.). Nous pouvons également suggérer que le déve-
loppement, dès la fin de l’HS1, de landes arbustives 
héliophiles – composées, notamment dans les Pyrénées 
(Jalut et al., 1998 ; Jalut et Turu, 2009), de genévriers, 
bouleaux, saules ou argousiers – offre les conditions 
favorables pour des petits animaux tels que Lagopèdes 
ou Lièvres variables, qui se nourrissent des fruits de 
ces arbustes (Laroulandie, 2009).

Les relations entre les changements des espaces 
accessibles et des ressources disponibles, l’occupation 
du territoire, l’économie, les traditions techniques et 
la démographie des chasseurs-cueilleurs constituent 
une question centrale de nos travaux.

LIGNES DE FORCE 
SOCIO-ÉCONOMIQUES ET TABLEAUX 

DE CHASSE DU MAGDALÉNIEN 
TARDIGLACIAIRE

Entre 18 500 et 14 000 cal. BP environ, le paysage 
culturel d’une majeure partie de l’Europe occidentale 
est dominé par le Magdalénien moyen, qui se déve-
loppe dès le début de l’HS1, suivi du Magdalénien 
supérieur, qui lui succède aux alentours de 16 000 
cal. BP et perdure jusqu’à 14 000 cal. BP environ 
(Pétillon, 2006 ; Langlais, 2010). Nous laissons de côté 
ici la question des modalités d’azilianisation et celle, 
symétrique, de l’émergence du Magdalénien, pour nous 
focaliser sur le passage entre les phases moyenne et 
supérieure autour de 16 000 cal BP – soit au cours 
d’une phase qui précède de plusieurs centaines d’an-
nées la limite officielle du réchauffement du Bølling 
(ou GIS1e).

Durant le Magdalénien moyen, la chasse se pratique 
essentiellement aux dépens des grands troupeaux d’on-
gulés. L’Antilope saïga domine les spectres fauniques 
en Gironde (Costamagno, 2001 et 2003) tandis que dans 
le Périgord, le Quercy et le Languedoc, c’est le Renne 
(Fontana, 1999 ; Costamagno, 2003 ; Castel et al., 
2007). Le Cheval et les grands bovinés sont fréquem-
ment associés et parfois dominants au sein des tableaux 
de chasse (Costamagno, 2003 et 2004). Les petits 
gibiers sont très rarement capturés en grand nombre, 
sauf le Lièvre variable et les Lagopèdes à Gazel c.7 
entre 17 000 et 16 000 cal. BP (Fontana, 2003 ; Larou-
landie et Vilette, sous presse) ou le Lièvre variable à la 
Madeleine vers 16 000-15 000 cal. BP (Fontana et Chau-
vière, 2007). Comme nous l’avons vu précédemment, 
l’augmentation de la biomasse des ongulés durant cette 
période créerait les conditions favorables à une crois-
sance démographique humaine (Delpech, 1999). La 
densification et l’expansion géographique du nombre 
de sites attribués au Magdalénien moyen par rapport au 
Magdalénien inférieur ne contredit pas cette hypothèse 
(Bocquet-Appel et Demars, 2000 ; Bocquet-Appel et 
al., 2005 ; Langlais, 2010).

Au Magdalénien moyen, l’industrie osseuse est 
extrêmement abondante, variée et fréquemment 
décorée. La productivité des débitages est élevée : les 

supports sont fabriqués en série à partir d’une même 
matrice par rainurage longitudinal multiple (Averbouh 
et al., 1999 ; Pétillon, 2006 ; Braem, 2008). Pour le bois 
de Renne, dont la disponibilité varie au cours des 
saisons, il existe des indices de transport de matrices 
préparées ou de supports prédébités (Averbouh, 2005 ; 
Pétillon 2006 ; Rigaud, 2006 ; Chauvière et Rigaud, 
2009). Parmi les matières osseuses rares, l’os de grand 
Cétacé, vraisemblablement d’origine atlantique, est 
présent à Isturitz (Pétillon, 2008a) sous la forme d’une 
cinquantaine d’objets. Ce matériau est transporté sous 
la forme de produits finis sur plusieurs centaines de 
kilomètres comme en témoigne la présence d’armatures 
de projectiles en Ariège au Mas d’Azil (Pétillon, 
inédit).

Cette anticipation des besoins en matières osseuses 
est à mettre en parallèle avec la gestion des matériaux 
lithiques. Pour ces derniers, on observe une dichotomie 
entre la confection de l’outillage domestique sur lames 
et les armatures de chasse réalisées sur lamelles 
(Langlais, 2010). Cette dichotomie se marque tant au 
niveau de leurs chaînes opératoires de production que 
dans leur circulation et leur répartition géographique. 
Le besoin en grandes lames standardisées pour l’outil-
lage nécessite un apprentissage et une transmission de 
savoir-faire techniques élevés, mais également des 
matières premières d’excellente qualité (Lacombe, 
1998 ; Bündgen, 2002 ; Langlais, 2007a ; Simonnet, 
2007 ; Angevin et Langlais, 2009). Pour répondre à 
cette valorisation de la lame, les groupes du Magdalé-
nien moyen ont mis en place des réseaux de circulation 
et d’échanges sur de vastes espaces, comme cela a été 
montré par exemple à la grotte Gazel (Langlais et 
Sacchi, 2006 ; Langlais, 2010). La mise en œuvre des 
activités domestiques est donc sous-tendue par de 
fortes interactions sociales au sein et à l’extérieur du 
groupe. Quant aux parties tranchantes et dilacérantes 
des armatures de chasse, confectionnées sur lamelles 
et dont la production est moins contrainte par les 
matières premières utilisées, leur répartition géogra-
phique montre une territorialité plus marquée que les 
outils sur lames (Langlais, 2008).

Au Magdalénien moyen, dans un environnement 
ouvert, à dominante steppique, et riche en ongulés, 
certains traits des productions matérielles témoignent 
d’une forte anticipation des besoins soutenue vraisem-
blablement par un réseau étendu d’interactions sociales. 
Cette caractéristique socio-économique se marque du 
point de vue technique par une optimisation des débi-
tages lithiques et osseux, mais également une tendance 
à l’allongement et à la standardisation des supports. 
Ces choix impliquent des contraintes en termes d’ap-
prentissage des savoir-faire et de qualité des matériaux 
utilisés.

Durant le Magdalénien supérieur, on observe le 
maintien des relations sociales à grande distance – 
comme le suggère, par exemple, la diffusion du concept 
de pointes barbelées (Julien, 1982 ; Pétillon, 2008b) ou 
encore celle des figurations féminines schématiques 
(e.g. Fritz et al., 2007). Toutefois, des différences 
existent dans les modes de gestion des matériaux et les 
types de ressources utilisées, désormais de provenance 
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plus locale (cf. infra). Au sein des espèces chassées, 
les ongulés sont toujours dominants. Tandis que le 
Renne et le Cheval sont présents dans de nombreux 
gisements, la part du Cerf augmente jusqu’à être 
majoritaire dans quelques ensembles fauniques, par 
exemple à Arancou et Troubat (Costamagno, 2005 et 
2006). On voit donc bien que le remplacement du 
Renne par le Cerf a été très progressif, et éventuelle-
ment d’abord saisonnier (Costamagno et al., 2008 et 
2009). Dans les Pyrénées, l’ouverture des vallées 
permet l’accès à de nouveaux biotopes, comme celui 
du Bouquetin, fortement exploité à La Vache (Pail-
haugue, 2003), aux Églises (Delpech et Villa, 1993) 
ou à Belvis (Fontana, 1999). Parallèlement à l’exploi-
tation de ces ongulés, les tableaux de chasse s’enri-
chissent en petits vertébrés – si l’on en juge non 
seulement par le nombre de sites à petite faune attri-
bués au Magdalénien supérieur, mais aussi par l’im-
posante quantité de restes (e.g. Cochard, 2004 ; 
Cochard et Brugal, 2004 ; Costamagno et Laroulandie, 
2004)4. Parmi les oiseaux, le Lagopède est notamment 
chassé dans les zones montagneuses (Laroulandie, 
2003 et 2009). Dans les Pyrénées, il est parfois accom-
pagné du Chocard. Si les témoins archéologiques 
indiquent une exploitation alimentaire de ces deux 
taxons, il reste difficile de statuer sur les autres 
ressources aviaires présentes dans les sites. La Chouette 
harfang est chassée dans une dizaine de sites du Bassin 
aquitain pour sa viande, ses ossements et/ou vraisem-
blablement ses plumes et ses griffes (Eastham, 1998 ; 
Laroulandie, 2003, 2005 et 2009). Plusieurs dates 
directes sur os de Chouette harfang consommés 
indiquent que ce comportement se situe, a minima, 
entre 16 000 et 14 000 cal. BP (Szmidt et al., 2009a). 
Les données concernant la pêche montrent une exploi-
tation plus intense du milieu aquatique durant cette 
période (Le Gall, 1999 et 2003). À ces taxons s’ajoute 
aussi la consommation d’animaux de plus petite taille 
comme le Spermophile à Rochereil, au Bois-Ragot ou 
au Morin (Jude, 1960 ; Marquet, 2005 ; Mallye, inédit). 
Une reprise de plusieurs séries (Mallye, en cours) 
montre par ailleurs une exploitation quasi-systématique 
des petits carnivores pour leurs dents (comme éléments 
de parure) et pour leur chair. Comme dans le cas des 
plumes, la récupération de la fourrure reste souvent 
difficile à démontrer à partir du seul registre archéolo-
gique (Mallye, 2007 ; Laroulandie, 2009).

Concernant les productions lithiques du Magdalé-
nien supérieur, le système techno-économique demeure 
orienté vers la production de lames et de lamelles mais 
leur articulation technique évolue. La lame demeure 
l’outil que l’on transporte, mais se voit libérée de ses 
contraintes techniques et économiques en termes de 
planification (Langlais, 2010). On note ainsi une plus 
forte optimisation de l’environnement lithologique 
immédiat qui n’est pas sans conséquence, notamment 
en termes de volumes disponibles et d’aptitude à la 
taille, comme par exemple dans les Pyrénées (Simonnet, 
2003 ; Lacombe, 2005 ; Langlais, 2010). Le continuum 
lame-lamelle élargit la palette morphométrique des 
supports et permet la production de petites lames 
transformées en pointes. Parmi les armatures lithiques 

s’opère une remarquable diversification régionale des 
morphotypes (Langlais, 2008). S’agissant des produc-
tions osseuses, les groupes du Magdalénien supérieur 
maintiennent les traditions techno-économiques du 
Magdalénien moyen avec une productivité élevée 
(Averbouh, 2000). Parmi les innovations, on peut 
remarquer l’apparition de pointes à base fourchue 
(Pétillon, 2006) et la généralisation des pointes barbe-
lées qui témoignent tout de même de particularismes 
régionaux selon certains caractères discrets (Pétillon, 
2008b).

Cette évolution dans la confection des équipements 
au cours du Magdalénien supérieur suggère également 
de nouvelles manières d’appréhender le gibier, et il est 
tentant de faire le parallèle avec l’accès à (et le choix 
porté sur) de nouvelles espèces. Par exemple, l’exploi-
tation des petits gibiers, d’un point de vue tant alimen-
taire que technique, implique l’acquisition de nouvelles 
connaissances pour leur capture et leur traitement. On 
pourrait aussi s’interroger sur le fonctionnement des 
pointes lithiques à cran, foliacées, à pédoncule ou des 
triangles scalènes (éléments d’armatures de sagaies ou 
de pointes de flèches ?) ou bien de certaines pointes 
barbelées en bois de cervidé. À un autre niveau d’in-
terprétation, pourquoi ne pas envisager une réorgani-
sation de la répartition sociale des tâches et de certains 
modes de représentation du monde ?

Pour tenter de préciser ces interactions complexes 
entre les disponibilités de l’environnement et les tradi-
tions techniques et socio-économiques, et de pondérer 
les différents moteurs de ces changements, nous nous 
sommes penchés sur un registre archéologique parti-
culier : les armes lithiques et osseuses. Elles présentent 
le double avantage de fournir un enregistrement quasi 
continu pour la période, et d’occuper une position 
privilégiée pour répondre à notre questionnement, 
puisqu’elles sont liées à l’acquisition des ressources 
animales. De plus, elles montrent des variations rapides 
à la fois dans le temps et dans l’espace, ce qui en fait 
de bons indicateurs de la cadence chrono-culturelle 
(Pétillon, 2006 ; Langlais, 2010).

UN EXEMPLE DE TRAJECTOIRE 
ÉVOLUTIVE : L’ARMEMENT LITHIQUE 

ET OSSEUX MAGDALÉNIEN

Grâce à la réalisation de datations radiocarbone 
directes sur des gibiers (cf. supra) et sur des armes, 
comme à Isturitz (Szmidt et al., 2009b), nous bénéfi-
cions d’une meilleure résolution chronométrique pour 
appréhender l’évolution du contenu des carquois entre 
18,5 ka et 14 ka cal. BP. En l’état des travaux et des 
(im)précisions chronologiques, quatre moments clés 
peuvent être proposés (fig. 6).

Au début du Magdalénien moyen, vers 
18 500 cal. BP, on assiste à un moment de reconfigu-
ration des armatures osseuses sur l’ensemble de l’es-
pace culturel magdalénien, qui se marque en particulier 
par une recherche de nouveaux modes d’emmanche-
ment. C’est alors que l’on peut observer le développe-
ment de pointes dites de Lussac-Angles (Bertrand et 



Évolution des sociétés magdaléniennes dans le sud-ouest de la France entre 18 500 et 14 000 cal. BP… 425

Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire p. 417-430

Fi
g.

 6
 –

 S
ch

ém
a 

sy
nt

hé
tiq

ue
 d

’u
ne

 tr
aj

ec
to

ire
 é

vo
lu

tiv
e 

: l
’a

rm
em

en
t l

ith
iq

ue
 e

t o
ss

eu
x 

du
 M

ag
da

lé
ni

en
 e

nt
re

 1
8,

5 
ka

 e
t 1

4 
ka

 c
al

. B
P 

da
ns

 le
 S

ud
-O

ue
st

 fr
an

ça
is

 (I
TR

 : 
in

no
va

tio
n 

te
ch

ni
qu

e 
à 

di
ffu

si
on

 ré
gi

on
al

e)
.

Fi
g.

 6
 –

 D
ia

gr
am

 il
lu

st
ra

tin
g 

th
e 

ev
ol

ut
iv

e 
tr

aj
ec

to
ry

 o
f M

ag
da

le
ni

an
 b

on
e 

an
d 

lit
hi

c 
w

ea
po

nr
y 

be
tw

ee
n 

18
,5

 K
y 

an
d 

14
 K

y 
ca

l. 
BP

 in
 S

ou
th

-W
es

t o
f F

ra
nc

e 
(I

TR
: r

eg
io

na
l t

ec
hn

ol
og

ic
al

 in
no

va
tio

n)
.



426 M. LANGLAIS, V. LAROULANDIE, J.-M. PÉTILLON, J.-B. MALLYE et S. COSTAMAGNO

XXVIIe congrès préhistorique de France – Bordeaux-Les Eyzies, 31 mai-5 juin 2010 p. 417-430

al., 2003) ou l’apparition des premiers crochets de 
propulseur non décorés (Cattelain, 2004). Concernant 
les armatures lithiques, ce moment se marque par le 
développement de nouveaux morphotypes – en parti-
culier, pour le sud-ouest de la France, les lamelles 
scalènes (ensembles supérieurs de Saint-Germain-La 
Rivière et de Gandil, Les Peyrugues c.3, etc. : Langlais, 
2007b) et, dans le Poitou, des lamelles à dos appointées 
à base tronquée (le Taillis des Coteaux, la Marche, le 
Roc-aux-Sorciers : Primault et al., 2007 ; Chehmana 
et Beyries, 2010 ; Langlais, 2010). Du point de vue 
géographique, l’idée « pointes de Lussac-Angles » se 
diffuse largement, entre le sud du Bassin parisien et la 
péninsule Ibérique (Bertrand et al., 2003), tandis 
qu’une certaine régionalisation des morphotypes d’ar-
matures lithiques s’observe de part et d’autre du seuil 
du Poitou (Langlais, 2008).

Autour de 17 000 cal. BP, on voit le développement 
des pointes en os de cétacé (Pétillon, 2008a), des 
pointes bivalves (composées de deux baguettes demi-
rondes : Feruglio et Buisson, 1999 ; Rigaud, 2006) et 
des premières pointes à barbelures (ex-protoharpons). 
Les décors envahissent notamment les pointes osseuses 
et les propulseurs et certains signent de véritables 
particularismes régionaux (Cattelain, 2005 ; Fritz et al., 
2007) et pour d’autres, signalent une unité culturelle 
plus étendue (Braun, 2005). Au sein des armatures 
lithiques, on remarque le développement dans les 
Pyrénées (Tuc d’Audoubert, Isturitz…) de petites 
lamelles à dos appointées, nettement différentes des 
lamelles scalènes aquitaines, et obtenues à partir de 
débitages sur tranche à préparation latérale (Langlais 
in Bégouën et al., 2009 ; Langlais, 2010).

Avec le début du Magdalénien supérieur, vers 16 000 
cal. BP, on assiste à un nouveau moment de reconfi-
guration des armatures osseuses, avec une recherche 
de nouveaux modes d’emmanchement des pointes – 
comme les bases fourchues ou les préhampes dans les 
Pyrénées et les Cantabres – et un développement des 
pointes barbelées (Pétillon, 2006 et 2007). Dans le 
registre des armatures lithiques, on observe en Aqui-
taine le développement de pointes à cran long (Duruthy 
c.3 : Arambourou et al., 1978 ; Dachary dir., 2006 ; le 
Morin B : Langlais, étude en cours). Dans plusieurs 
sites pyrénéens, on remarque la présence de triangles 
scalènes sur lamelles, parfois microlithiques, comme 
à Belvis ou au Parco (Langlais, 2008).

Enfin, vers 15 000 cal. BP, c’est le développement 
des pointes barbelées (sous des formes plus standar-
disées) et des pointes à biseau double, parallèlement 
à l’abandon des bases fourchues, des baguettes demi-
rondes et des armatures en os de Cétacé. La forme des 
pointes lithiques change avec des éléments à pédon-
cule de type Teyjat et des pièces foliacées de type 
Laugerie-Basse (Demars et Laurent, 1989), comme 
au Bois-Ragot c.5 (Le Licon-Julien, 2005) ou à Crozo 
Bastido (Lorblanchet, 1972 ; Langlais, étude en cours) ; 
tandis qu’en direction du sud, jusque dans le Levant 
ibérique, les triangles scalènes semblent perdurer 
(Langlais, 2010).

Ces quatre temps cristallisent vraisemblablement 
des « bouquets » d’innovations au sein d’un continuum 

évolutif dont la résolution fine nous échappe encore 
aujourd’hui. On remarque également des décalages 
dans le temps et dans l’espace (unification vs régiona-
lisation) entre les armatures lithiques et osseuses. De 
plus, à travers cette trajectoire évolutive, un nouvel 
éclairage est donné à l’inventivité technique des chas-
seurs-cueilleurs dans le domaine d’un équipement en 
perpétuel renouvellement, l’armement de chasse.

CONCLUSIONS

Dans le sud-ouest de la France, entre 18 500 et 
14 000 cal. BP, s’observe dans différents registres 
d’activités une évolution interne du Magdalénien tardi-
glaciaire entre la phase moyenne, qui se développe 
durant l’HS1, et le Magdalénien supérieur.

Au cours de ces quatre millénaires, des changements 
rapides sont perceptibles dans l’équipement de chasse. 
Ils renvoient à des variations dans les choix techno-éco-
nomiques, marqués par des arythmies que nous avons 
esquissées. Un tel dynamisme des solutions mises en 
œuvre pour les équipements de chasse souligne la forte 
inventivité technique investie dans ces objets vitaux 
pour le groupe. Ces trajectoires évolutives, dont les 
lignes de force commencent à apparaître ici, restent 
largement à préciser à partir de domaines a priori plus 
éloignés des incitations environnementales – tels la 
parure, l’art ou les pratiques mortuaires.

Lorsqu’on s’interroge sur les moteurs de ces change-
ments, la question du calage des différentes chronologies 
se pose immédiatement (dates 14C « classiques » et dates 
AMS, dates provenant de différents laboratoires, 14C 
continental vs 14C marin avec effet réservoir, chrono-
logie glaciaire…). Néanmoins, il serait extravagant de 
nier que les changements des espaces et des ressources 
environnementales disponibles n’ont pas influencé, 
d’une manière ou d’une autre, la subsistance et l’ima-
ginaire des groupes de chasseurs-cueilleurs vivant de 
ces ressources. Les conséquences d’un accroissement 
démographique, vraisemblablement rendu possible par 
l’augmentation de la biomasse des ongulés dès le 
Magdalénien moyen (cf. Delpech, 1999), sont également 
à considérer dans le système. Il a notamment pu soutenir 
la mise en place de réseaux d’interactions sociales et la 
diffusion d’innovations techniques à grande distance, 
réseaux et innovations qui sont eux-mêmes facteurs de 
stimulation culturelle.
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NOTES

1. Manuscrit accepté en février 2011.
2. Before 2000 AD.
3. C’est le cas des échantillons de renne provenant de Morin A1/2 (La-
borien et Azilien, M.L. en cours) et Dufaure c.3 qui fournissent des dates 
plus anciennes que 14 000 cal. BP. En revanche, d’autres tentatives de 
datation de restes de Renne en contexte récent (Arancou A, Gazel c.5-6)

ont échoué, le collagène n’étant pas conservé de manière suffisante.
4. L’intensification de la consommation de la petite faune au cours du 
Magdalénien supérieur (vers 13 000 BP), telle que les auteurs l’entendent 
ici, ne doit pas être confondue avec la question de la diversification de 
la prédation après 12 300 BP discutée par d’autres auteurs (Fontana et 
Brochier, 2009).
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