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Sédimentations néolithiques. Un lien avec 
l' état du couvert végétal ? 

Les déprJls de grol/e el d'abris-sous-roche de la régiollll1édilerralléel1ne (qui donnenlune informarion locale) CO/ll llle fes dépóts all!lvii/ux 
(qlli donllenllll/e inforlllarion régionale) /lIOlltrellt, I'existellce, pendalll /'Allallfique, de puissan!s épisode~- élvs/fs que ne son! pas fió a/lx 
acrivirÓ' i/gJV-pastomles. La premiere de ces crises séculaire~' esl ti 'úge Néo/i!hique al/cien (4650 el 4050 BC nOIl calihé). la semI/de se IJro
duit pendant le Néolifhiq/le /l/oyen (3700 a 3100 BC). Elles se déwloppenl dCIIIS /In (wysage végélal eneore peulIlodijié par les I/ouvelles 
aClivilés agrienles. VII /lIodele, q/li prend en comple le fai! anthropiq/le el le fail eli/l/alique, es! propasé pO/lr résoudre celle útuafiall en 
apparence paradoxale. 

MOIS c1és: Halocelle. Géoarchéologie. PJVcessus érosiJ~. Médirermnéenl1c occidenlale. 

INTRODUCTlON 

Grottes , abr is-sous-roche et st ratigrap hies de plein air 
éclairent, chacun a leur fa¡;;on, I' évolmion des paysages par
courus el des lerres exploitées par les prellliers agriculteurs. 
Pour le géoarchéologue, la description des activités, a lravers 
leurs traces sédimentaires conservées dans les li eux habi
tés, associée a la mi se en évidence des lraces de l'érosion des 
format ions superfi cicl les, aurait pu permettre de suivre une 
évolution générale linéa ire «Iogique» des paysages depuis les 
formations c1imac iques jusq u' aux garri gues les plus dégra
dées. 11 se lrouve que le lien entre les processus sédimentaires, 
les activ ités préhistoriques et la nature des fonnations végé
tales cst loin d'étrc aussi simple. 

On montrera, a partir de que lques exemples, qu'il semble 
bicn y avoir, au conlraire, unc certaine indépendance entre vé
gétation el sédimentation, entre activité et processus érosifs . 

DANS LES GRafTES ET LES ABRIS 

Ce sont des lieux souvent oecupés de fa~on réeurren
te. Les processus sédimentaires. anthro piques et/ou détri
liques, sonl a I'origine de séquences épaisses tres favorables 
a la eonservation des restes et a la datatíon des événements 
observés. Les approches naturalistes y sont particulierement 
ri ches. Elles pe rmettent de croi ser, moyennanl certa ines pré
cau tions, de nombreuses données el d· abou lir a des re

construc tions envi ronnemen tales fiables. Dans ces si les, la 
perception des caractéristiques de l'environnement es! une 
pe reep!ion en auréole ; certa ins témoins ont une significa
¡ion stationnelle, d'autres locale, d'autres , enfin , régionale. 
Le signal analysé par le géoarchéologue. cOll1me celui qui 
l"est par le malacologue, est stationnel. La mise en paralle
le de nombreuses séquences permet eependant de dépas
ser ce cadre limité. 
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L'abr; de Font-Juvéual 
Entre la paroi e l un énonne bloc d 'effondrement s 'esl édi 

fiée pendan! presque sept millénaires une séqucnce sédi 
me ntaire el archéologique except ionnelle (Gui la ine el alii, 
1976). Sans entrer dans 10 US les détails d ' une ana lyse géoar
chéologique complexe. il suffira de soul igner po ur Ilotre pro

pos que l'abrí s'esl développé aux dépens de ca1caires a al 
véol ines, au pied d' un versant fonné de calcaires a numllluliles. 
La variation de la proporti on de nummulites , par rappo rt au 

tolal des foramini fcres (alvéoli nes el nummulites) , préscntes 
dans les sables grossiers, permet de suivre. de l' Atlant ique ré

cent a l'époque aClUclle, I'ampleu r des processus éros ifs qui 
affectent le versanl en relati on avec la végétatio n et l 'actj vi

té humaine (fi g . 1). 
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Figure l. Abr; de FOIlI-luvéllal (Al/de). L' abri s'eSI creusé dtlns des 
ea1cai res a alvéo lines. au pied d' un versant formé de ca1caircs i'l 
num mu liles. La vari ati on de la proponion de num rn ul itcs par rap
pon au total des foraminifCres (alvéolines el nurnmu litcs) présentes 
dans les sables grossicrs. pcrmet ainsi de suivre, de l' AI!.mtique 
réccnt a J'époque aClUelle. J'ampleur des processus éros ifs qui 
affectent le versanL D:ucs "C non calibrées : abscissc : fréquence 
relalive des nUllllllu liles en pou r eenL 
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Tro is phases nen es peuven t é tre ind ividuali sées de ce 

point de vue : forte érosion du versant contemporai ne du Néo
Iithiqllc ancien péricardi al puis épicard ial entre 4000 el 4500 
Be non cal., longue période de stabil ité, du Néolithique moyen 

a la fin des temps prolOhistoriques, scindée en deux par un 
événement érosif situé entre 2850 et 3520 Be, repri se de l'éro

s io n du versant a l'époque hi sloriquc. 
L' évolutio n de la végétation , per9l1c au travers de I'ana

lyse anthracologique, est e lassique (Hein z et Thiébau1t , 1998). 
Ni le bon déve loppement de la chena ie pubescente pendant 
le NéoJithique anden et moyen, ni la prog ression des fo r

mations dégradées a chene ve n el 11 blli s a partir du Néo li 
thiquc fi nal. ne peuve nt rend re comple des processus obser
vés . L'é ros ion du versant se déve loppe aussi bien lorsque la 

chenaie déc idue est bien implantéc, e'est le cas du Néoli

thique ancien, que lorsque la chénaie sempcrvirente dcvicnt 

une caractéri stique du paysage végélJ I, c'est le cas des temps 

histo riq ues. 

Plus encore, e' est lorsque les ind ices archéologiq ues et 

géoarchéologiqlles de la présence hu mai ne sont les plus fons, 

au Néol it h ique moyen el fina l, que les phéno menes éros ifs 

sont les pl us d iscre ts. 

La /Jaume de FOlllhrégoua 
Piege a séd iment ouvert a mi-versant d u vallo n du Jon

q uier (Var), la Baume de Fo nt brégoua a é té le siege, dura nt 

le Tard iglaciaire e t le Pos lg lac ia ire, d' une séd ime ntali on 
ex tre mc mcn! abo ndante (Courtin . 1976). Ce ll e-c i es! deux 

types: détritique (c'es! la mieux représentée) e t anlhropiquc. 
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Figure 2. !J(l l/I l1e de FOll1brégouo ( Vi:lr). Diagramme ternps-pro
fondeur entre les "couches" 8 (Cha1coli thiq ue ¡ard if) et 
47(Néolithique ancien cardia\). Deux périodes de crise sédimen
!ai re i'l fortes vi lesses de sédimenlation (ccllIrées aulour de 3 115 el 
3530 BC non cal.) séparenllrois périodcs aux vitesses de sédimen
lalion raíbles ou lllllles. 
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Un des fails majeurs qui mérile d'etre souligné es! la gran
de variabi lité des vítesses de sédimentalion : vitesse de sédi
mentation tres lente ou nulle aL! Néoli thique aneien Cardiai. 
entre le Chasséen c1assique et récent (entre 3500 et 3100 BC 
non cal.), poslérieurement au chasséen récent ; vitesses ex
tremement élevées (crises) immédiatement(?) avant le pre
mier Cardial daté de 4750 BC non cal., du Proto-Chasséen 
au Cardíal final (3750 a 3480 BC non cal.) el au Chasséen 
récent autour de 3100 BC non cal. (fig. 2). 

Les sédi ments déposés dan s I' intervalle 3750-3480 BC 
non cal. (dont toutes les dates I'C, statístiquement identiques, 
admettent pour moyenne 3630 BC non cal, 4460-4360 BC 
cal.) son! eonsti tués d' une alternance de passées détritiques 
(érosion des versants) et de dépóts plus anthropiques. Ces! 
globalement une période de crise sédimentaire. La seconde 
phase de séd imentation tres rapide, centrée autour de 3100 
BC non cal. (toutes les dates 14C, statistiquement identiques, 
admeHenl pour moyenne 3115 BC non cal., soit 3960-3780 
BC ca1.), est principalemenl due a d'énormes aeeumulations 
d'excréments ovi-caprins. Cene seeonde erise sédimentai
re, délrilique seu lement en son début, est done essentielle
ment anthropique. 

Bien que le découpage stratigraphique utilisé dans les 
études anthracologiques les plus récentes ne suive pas les évi
dences radiochronologíques, les résultats sonl suffisamment 
monotones sur toute l' épaisseur du dépóI pour donner une 
¡mage tiable de la végétation ligneuse utilisée au Néolithique 
(Vernet, 1980; Thiébault, 1997). Deux laxons, Quercus d . 
pubescells el Pif/lIs halepel1sis son1 loujours tres largement 
dominants. Une telle association monlre que les pellurbations 
anlhropiques, fréquenles, n'onl jamais élé séparées par suf
fisammcnt de temps pour que le pin d' Alep, essenee de lu
mü~re , soil él iminé. Le mil ieu végélal apparait ainsi comme 
relativement slable el ne peuI expliquer I'existenee des deux 
erises sédimentaires observées. 

Les phases d'oecupation humaine de la cav ité, telles 
qu'elIes apparaissen! sur les profils d'objcts, peuvent etre re
groupées en trois ensembles majeurs dan S lesquels le mobi
lier est relativement abondan!: un ensemble néolilhique an
cien eardial, un ensemble proto-Chasséen-Chasséen anden 
el un ensemble Chasséen réeent-c1assíquc el Cha1colithique. 
Les épisodes d'érosíon du versant, mis en évidence aussi bien 
par l' étude des vitesses de sédi mentation que par les études 
texturales, se développent préférentiellement pendanl les pé
riodes de faible fréquenlation de la cavité. Aucune relalion 
de causalité entre érosion el aclivité anthropique ne peut etre 
mise en avant, bien au contraire. L'estimation du degré d'eu
trophisation des eaux du Jonquier, qui coule el construÍ! des 
travertins au pied de ia grotte, par le décomple des propor
tions relatives des dialomées par rapport a ¡'ensemble des 
restes algaires silicifiés (frustules de diatomées et starospores 
de Chrysophycées, Smol 1985) dan s les poussieres anthro-

piques de la grone montre que les pellurbations anthropiques 
onl toujours été faibles el disconlinues (fig. 3). Ce n'est que 
pendant le Chasséen récent, alors que la cavilé a pour seule 
fonction le parcagc des troupeaux, que l'eutrophi sation, en 
trois phases, sou ligne un déséquilibre important du milieu 
naturel. L' érosion des versants reste cependant tres faíble a 
celte époque. 
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Figure 3. Bal/me de Fonrhrégoua (Var) . Eutrophisalion el anthropi
sation. Évolution de la fréquencc relative des fruslules de 
diatomées (par rappon a la somme des resles algaires siliciliés, 
frustules de dialomées ct statospores de Chrysophycées) entre le 
Néolithique anden cardial el le Chalcolithique. Les ronds noirs 
indiquen! les échan!illolls dans lesquels entre une part importante 
de matériel provenam du versant. Le Chasséen récent, période pen
dan! laquel le la dégradation anthropique, tres fone, est liée a l<l 
transformation de la grolle en bcrgerie, n'est pas favorable a l'éro
sion des versanlS. 
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Figu re 4. Crorre du Tolf (C(/(alogne). Plan de la cavilé (d'aprcs 
Thomas Cas,ljuana J.M. & Rovira Luitz F. 1957). Le traje! a es! le 
traje! suivi actucllernent par le Tuisscau soulcrrain : la large galcrie 
entre la con tlucnce (point2) el J'Cn!rée a fonctionné en lrop pleill 
de crues exccptiollnc lles pendan! deux courtes périodcs de 
I'Holoccne. 

La grolle lle Bélestll 
Les cro iseme llls ent re plusieurs di sci plines naturali stes 

e l archéologiqucs on l permis de montrer que, dan s les co l
lines du ROll ssi llon les types d 'activité el les rythmes des per

turbations sont délcrminanls dans la slructure el I'évolution 
de la végétation holocene (Brochier el alii, 1998). 

Les activités pastorales néolithiques. disconlinues, se sont 

révélées peu agressives pour la végétat ion. Chenes a fClIilla
ge caduc el chénes sc lérophyll cs scmblent occlIpcr une pla

ce équivalcnte dans le paysage. Une crise sédimenta ire détri 
tique puí ssante survien t pourtan l autour de la date 32 15± J 25 

BC non cal. 
Pl us tard, I'exp loi tation agro-pastoral e diversifiée, plus 

pérenne, de l' Áge du Bronze est responsable du développe

ment et du maintien des garrigues basses. Cette profonde dé
gradlJtion de la végétation n 'a ccpendant pas occasionné d 'éro

sion perceptib le des formalions superficielles. 

En Calalogue, la grolle dll Toll 
Le réseau karslique du TolI (Moya, Cata logne) doi l su 

morphologie a I'exploi!ation syslémalique par les eaux sou

lerra ines des deux principales directions de diaclase de la 
région. Le plan de la grone es! tres significatif ü ce! égard 
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(fi g. 4). Un rui sscau souterrain , lemporaire , e mprunte ac

lUe llement la la rge galerie amontjusqu'au départ de la ga
lerie sud. 11 s'enfonce alors dans un étroit méandre, de creu

semen! beaucoup plus récent, qu' il suit j usqu'a I'ex urgence. 

La galerie sud , fossile, n'est plus emprurllée par le rlli sseau 

souterrain depui s que le nouveau chem inement (trajet a de 

la fig. 4) s'est établi . Elle a seulemenl servi de trop plein et 

d'exurgence temporai re lors des fOrles mi ses en c harge du 

résea u au cours du Quaternaire récent. Les dé pOI s de ceHe 
galeri e ant plus de 9 metres d'épaisseur. Seullc sorn1llet du 

rc mpli ssage, d'age holoecne, a li vré la preuvc de la fré 

q ue nlation des lieux par rhorn me préhistorique. 

L'é lude slra ligraphique du remplissage de eeue grolte 

mel en év idence une longue lacune ayant duré la presque 10-

la lité de rHolocene. Seulemenl tro is brefs événements séd i

rnentaires onl e nlrecoupé cene longue période d 'arrét de sé

dirnentation . Le premier, le plus importanl , se place au 

Néo lithique moyen, entre 3150±100 el 3640±100 Be non 

cal., le second a l' Áge du Bronze entre 149ü±90 el 185ü±120 
Be non cal., le dernier, de puissance tres modesle, n'a lai ssé 

de traces qlle dans la zone de confluence entre la ga lerie sud 
el le cours actif; il esl d'age indétcnniné. 

Une s i faible fréquence des phases d ' a llu vio nne mc lIl 

kars ti que ne peu l correspondre qu 'i\ des événe me nts ex

ceplionncls ou a une conjonction d 'événemenls exception 

nei s. L'exploitation agro-pastorale continue de la région de

puis le début du Néolithique, la dégradation du couvert 

végétal -aujourd'hui extréme- ne suffi sent pas. a elles seules, 

a rendre compte de l'existence de seul eme nt troi s péri odes 

sécula ires de sédimentation allu viale dans la galcrie de la 

grouc du Toll. 

La grolle des Cendres en pays valenelen 
L' i rnposanle s lrat igraphi e de la va ste gro lle des 

Cendres, particulierement bien datée, a livré a Joan Be r

nabeu une success ion exceptionneJle d' hori zo ns archéo

log iques répartis entre le Néo lithique a ne ie n ca rdíal et 

I'Áge du Bronze (Bernabeu Auban e t Cabani lles, 1994). 

Mar ia Pilar Fumanal (Fumanal el alii, 199 1) a pu rne llre 

en évidence, da ns son étude sédimentolog ique, un dép6t 

de forte énergie, particlllierement détritique, conséquence 

d'un climat qualifié de contrasté. Des dépót s fins, d ' ap

parcnce tres ant hropique, lui succcdcnt. Le grand nomb re 

de da tes rad iocarbone permet de remarquer que se succe

den!. pendant le Néo lithique ancien, troi s épisodes aux vi

lesses de sédimemat ion variées : le premier, a vitesse fa ible, 

est cen tré aulour de la date 4780 Be non ca l. ; le second , 

a vitesse élevée. rés llltan l d ' une vér itab le c ri se détri tique , 

se p lace e ntre 4470 el 4060 BC no n cal. ; le derni er, enfin, 

conse rve des vitesses de sédi mentatio n é levées qu i sem

blent devo ir etre le résultat d'une puíssame acculllulation 

de sédiments fin s anth ropiques. 
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Figure 5. Maraís de Gabial/-La Resclall~e (HéraulT). a projeclion dans le premier plan facloriel des modalités des variables 
géoarchéologiques el des échantillons. La lenre F. en gras o indique la position de l'échantillon d'fige gallo-romain. Pour une définition des 
variables voir Broch ier 1988 : b : significalion des axes factoriels el facies géoarchéologiques associés. 

Commc dans d'autres exemples présentés ici, le passage 
de facies sédimentaires d'habitation, a sédimelltation lente , 

aulour de 4780 BC non cal. aux facies détritiqucs a vitcssc 

de sédimentation rapide a partir de 4470 BC non cal. ne s' ac
compagne pas d'une modification sensible de la végétation 

Jigneuse telle qu 'elle est pen;ue par I'analyse anthraeologique 
(Badal el a!ii, 1994). Plus encore, la crise détritique mise 

en évidenee par Maria Pilar Fumanal se déve loppe dans la 

phasc qui mo ntre le moins de dégradation anth ropique de la 
végétation de toute la séquence. 

Non loin de la, de puissants phénomenes éros ifs se pro
duisent également a la grotle de l'Or (Fumanal el Calvo, 198 1) 

antérieuremenl a 3000 BC indépendamment des contextcs 

végétaux (Badal el alii, 1994), ee qui donne une valeur moins 

ponctuelte aux résultats obtenus a la grone des Cendres. 

DANS LES SITES DE I'LEIN AIR 

Les sites de plein ai r ont !' intéret d 'étre sensib les a de 
nombreux proeessus élémcntaires actifs sur de grandes sur

faccs. Ccl1es-ci peuvent atte indre, vo ire dépasser, la ta ille 
d ' un bass in-versan t. Les résultats environnementaux obte

nus ont généra1emcnt un caractere rég ional. En contre-par

tie, le temps, parametre fondamental pour juger du bien ton-

dé des relations causales, y est moins bien mattrisé : les stra

tigraphies y sont moins délailtées, les reperes chronologiques 
y sont plus rares, les données cnvironnementales, enfin, y 

sont beaucoup plus pé.\uv res . 

Vii marais holocene languedocien ,. La Resclauze 
L'épaisse séquence palustre et traverti neuse holocene de 

la Resclauze est liée au tonclÍonncment d 'une SOLlrce. Les re

cherches archéologiqucs onl montré que l'homme a fréquenté 
le palud de la Resclauze, périodiqucmcnt asséché, e ntre le 

Néol ithique ane ien eardial el la période romaine (Ambert et 

De lgiov ine, 1979; Mai lhe 1979). 
L'étude géoarchéologiquc des dép6ts (Brochier, 1988, 

1990) permet de suivre les variations de déb it de l' exurgen

ce et l'évolution des processus de travertinisalion. On re 
marque que les phases de travcrtinisation active, interrom

pues par la fréquentation humaine, sont de moins en moins 
fréquen tes au fur et a mesure que l' on se rapproc he dc la pé

riode romaine . Le Néo li thique fina l esl le seuil a partir du

quella travertinisation perd de son eftlcacité (tig. 5 el 6). 
Trois phases particu li erement xériques, qui se tradui sent 

par un asseehelllcnt relatif du marais, se produi sent a 
l' époque romaine ou elle est artificiclle et scu1ement duc au 
captage de la source ; au Néolithiquc moyen ehasséen vers 

3400 BC ; a la fi n du Néolithique ancien (<<Fagien») entin, 
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Néolilhique final (2850, 150 Be non cal) 

Néolithique mayen Chasséen 
(-:>400 Be) 

Néolithique ancien Fagien 
(3915,100 Be rlOn cal) 

Néolilhique ancien cardial 
(4500,100 Be non cal) 

Figure 6. Marais de Cabian -U/ Rescluuz.e (f1éruull). a : évo lution 
de J'imponance de la fréquentation hurnaine (coordonnées des 
points échanl illons en ordre strat igraph ique sur le premier axe fac
torie]) ; b : évolution du débil de la saurce qui alimente le marais. 
Les Beches soulignent les deux crises xériques majeures. du 
Néolithique anden el du Néolithique moyen. Celle d'áge gaJlo
romain , résultat du captage de la souree. es! artilicie!le. 

pClI antérieurement a 39 ¡ 5± I 00 Be non cal. La base de la sé
quence (autour de 45OO±100 Be) témoigne d'une énorme ac
cumulation détri tique grossicre mal doc umentée par les tra
vaux archéologiques. 

Vn dépot de versant : Malvoisin dans les Bouches du 
Rholle 

Stratigraphie modeslc, le site de Malvoisin a li vré dans 
des dépots colluviaux nourris d ' apporls éoliens duranc iens, 
un ri che matériel néolithique moyen chasséen daté de 3320 
± 140 Be non cal. (Sauzade el a/ii, 1981). Deux horizons ar
chéologiques son t inclus dans la base de la stratigraphie. L'ex
eeHent état de conservation des pol is éol iens sur les éléments 
grossiers el des poussieres anthropiques les plus fragi les (sphé
rolites calcitiques de ruminants) implique des vitesses de sé
dimentation particu lierement élevées pendant, ou peu apres, 
l'occupatioll du si te. Par la suite, la vitesse de séd imentalion 
et la compétence des agents de transport diminuent el favo
rise I' implantation des lichens sur les cai lloux ainsi que 1'ac
cumulation des tests de gastéropades terrestres de milieu ou
vert (Brochier, 1984). 

Les premiers ind ices de la présence chasséenne marquent 
le débu t et le développement maximum du détritisme. 11 ne 
fera que décroí'tre par la suite . JI faut bien remarquer que ce 
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caurt moment de l' Atlan tique récenl a été le seu l qui ai t élé 
favorable a la sédimentation au cours des dern iers millie rs 
d 'années. 

Le bassin de la Dróme el sa confluence avec le Rholle 
A la contluence de la Drome et du Rhone, s'est déve

loppé au cours de I'Holocene un con e alluvial imposan t, em
boiré dan s la derniere terrasse würmienne, el suffisamment 
volumineux pour dévier le cours de ce tl e uve majeur vers 
¡'ouest (Mandier, 1984). Des caronages dans sa partie mé
diane, alignés transversalement par rapport a sa di rection de 
croissanee, ont mon tré que, en ees poinls, la plus grande par
tie des dépots se menait en place e ntre la fin du Néolithique 
aneien el l' Áge du Bronze, a un rythme particulierement ac
céléré entre 4400 et 3200 Be non cal. (Brochier el a!ii, 1991). 

Les auteurs en concluent que les pratiques agro-pastorales du 
Néol ithique moyen Chasséen, dont des siles sont connus dans 
ce bass in versant , ont é lé part iculierement dévastatriees , 
qu 'e ll es sonl a I'origine d'une déforestation de grande am
pleur laissant les sois et le substratum, général ement marneux , 
en proie a une érosion accélérée. CeHe péri ode aurait ainsi été 
favorable au développement des bad-Jands qui earactérisaient 
encore, il y a quelques dizaines d 'années, les versants du cours 
moyen et supérieur de la Dróme. 

Les données recuei lli es !le nous semblent cependant pas 
autoriser pas une telle interprétation. Les seuls éléments fiables 
sont les données radiochronologiques . Elles mOnlrent , en un 
point médian du cone, qu 'entre 4400 et 3200 Be non cal. l'ag
gradation a été parliculierement rapide ; les vitesses de sédi
mentation y sont multipliées par 20 par rapport a ce ll es ob
servées au débul de I' Holocene. Rcmarquons cependanl que 
le laps de temps 4400-3200 Be non cal. est une durée ap-

ages BP calibrés 
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Figure 7. CÓlle alfuviaf de /tI Dróme (Drame). Diagramme lemps
profondeur entre la période actuelle el 14000 Br cal. Les vitesses 
de séd imentation SOJl[ exprimées en Bubnoff (les deux valeurs [680 
et 1310 correspondent aux vitesses de sédirnemation brutes et cor
rigécs en fonction de la teneur en matiere organique). Les áges I·C 
BC ne son! pas calibrés. D'apn!s Brochier J.L. el al. !99[ modifié. 
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100 ,--------------------------------------------------------------,-,---
Monts du Vaucluse 

170 ~--------------------------~~~------------~----------------~----~--------=7 825 865 

Figure 8. B(I.~sill dll COllloJ/-Calavof! (Val/dI/se). CarIe géologiquc simplitiée du bassin synclinal du Couloll -Calavon en amonl du sile de 
I"UbélC . En gris clair. les calcn ires crélélcés : en gris plus I"oncé. les marnes. sab les el rnolasses helvétiennes et miocenes ; en noir. les forma
lions sableuses du erétaeé. La lignc épaisse ondulée noire. grossierement est -ouest, marque la li mite enlre I"ormations crétaeées gréscuses g luu
conieuses (résistélntcs) et I"ormat ions tendres sableuses puissJlllmcnt altérécs (ocrifiées). Ces dernieres son! a I"origine des sab les fi ns 
quartzeux jaunes qui encombrent le lil actuel de la riviere. La fl eche noire indique le dernier amuenl du Coulon qui contribue 11 J'acculllula
tion sable use aCluelle. 

proximative de la phasc a sédimentation accélérée. L'existence 
de matériaux plus anciens ou plus récents, propres a des da
tages I ~C, affi nan l le diagramme temps-profondeur (lig. 7), au

ra íent peut-etre légerement modifié ces conclusions. 
Ces résultats sonl a considérer avec prudence car les son

dages disponibles, effeetués pour des besoins géotcchniqllcs, 
el les sondages réalisés, pour les besoins géoarchéologiqlles, 

sont pc rpendicll laires a la génératriee dll caneo NOllS ne pou
vons ainsi con naí'lre la struc tu re interne de ce eorps sédi
mentaire, el, en particulier, si I' aggradation est uniforme 

sur l' ensemble de la surface ou si le cane esl progradanl. Des 
débordements excepl ionnels, au eours du dernier siecle, ont 
amené la riv iere a balayer la surfaee du cane, phénomenes 

qui plaideraien l plutót en faveur de la premiere hypothese. 
Si I'on admet ces quelques poinls, les dépót s de la pé

riode 4400-3200 BC non cal. sontles témoins de phénomenes 
érosifs exceplionnels. La période romaine, caractéri sée par· 
loul p¿lr une pllissante ouverture des paysages, ou, de fa~on 
plus sure eneore, la période modeme qui a eonnu en Provence, 

el dans la vallée de la Dróme en particu lier, une déforestation 
el une exploitation agro-pastora le sans préeédent, n'ont pas 
provoqué un a lluvionnement aussi spectaculaire. 

Les données paléobolaniques eoncernant le bass in-ver-

sant de la Drame sont encore rares. Au eoeur de ce dcrnier, 
cependant , Christine Heinz ( 1990) a pu décrire, a partir des 
eharbons de la grottc d ' Antonai re , I' évolut ion de la végéta
¡jon ligneuse au eours de la période qui nous intéresse íe i. Le 
schéma proposé, conforme a l' évolution générale observée 

dans la partie sud et méditerranéenne de la Franee (Vernel el 

alii, 1987), montre la progression de la dégradalion de la eou
verlure forestiere entre le Néolilhique moyen Chassécn, Ol! 
ell e esl encore modérée, el l' Áge du Bro tl ze tina\. 

11 semble done que le fa;! agri cole ne saura;l, a lui seu\, 

rend re compte des phénomenes obscrvés. Une coneenlralion, 
dans un laps de temps relativement eourt , de phénomenes mé
téoro logiques hors du commun nous semble une explication 
plus conforme aux données. Remarquons enli n que ces évé
ncments ne sonl pas limités au Néolithique moyen Chasséen 

mais a un ou plusieurs épisodes (qu'il n' eSI pas poss ible de 
di ssocier ie i) de l' Atlant ique anden el récen l. 

Entre Monts du Vaucluse el Luberoll : le bassill du Cou
IOIl- Calil voll 

Le bass in du Coulon-Calavon est un petit bassin Ouvía
tile drainé d 'est en ouest par le Coulon-Calavon, ent re le Lu
beron au sud elles plateaux de Vaucluse au nord. Les prin-
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Figure 9. B(ls.I'ill <1/1 CO/llon-CalavOII (V{wc!use). Coupe de l 'Ub;lC. A la base. les gravicrs calcaires nuviatiles de lit mincur son! su ivis de 
deux des Iroís cyclcs sédirnentaires. En naif. les horizons altérés de fin de eye!c. Le sccond cycle. dans les Llépols duque! se déroulent les 
fouilles d'un dolmen el de son IUITIulus. es! incomplcl sur celle coupe. "Ch" indique la position d'un foyer d'age chassécn (3270±60 Be). 

cipaJes formations géo logiques Iraversées, eelles qui. éro
dées, rourni ssent la cha rge solide en transit dans le lit flu

viat ile sont des ca lcaires el des marnes qui afflcuren t prin

cipatcmcnt sur les flanes nord et/oll sud du syncJinal du 

COllJon, des molasses qui occupent la zonc axiale el des dé

póts sableux d'agc Crétacé, qu i ont la particularité de libérer 
dans le lit aC luel de la riviere (et sur ses margcs sous forme 

de sables éo liens) d 'énormes qua nt ités de sables jaunes quart 
zeux Ires carac té ri sliques el remarquablemenl bien classés 

au tour de 125-160 I.lln. En amon! du site éludié, la coupc de 

rUbac, il s affleurent sur de grandes surfaces (fig. 8). Le ca
mClere le plus frappanl des dépóts holocenes de la val lée 

eSI la tres faible fréquence de ces sables avanl les temps hi s
tariques. li s sonl un excc llcnl marqueur des perturbations, 

cl ima liques ou anthropiques. qui 0111 affeeté une panie du 
bassin-vcrsan l. Reeherchés dans les accumulations alluv iales 

récen tes. il s sont a memo de nous permeure de déeri re, non 
pas ponclucllclllentmais régionalement , les phases rhex is(a

siques (anthropiques ou c1imatiques, Kuhnho1tz-Lordal 1958), 

qui se SOIll succédées. 
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Dans la partie moyenne de la vallée, le bas ni veau de ter

rassc a pu elre él lidié e n détail a proxi lll ité du s ile archéo lo
gique de l' Ubac (tig. 9). 

La base de la stratigraphie y esl formée de dépóts gros
siers calcaires de lit mineur contenanl quelques eh:.ubons 

de bois dalés de 6920± 70 BP non cal .. La patlie Illoyenne eSI 

fonnée de séd iments fins de crue de lit majeur. 5a base est 
datée de 7060±90 BP non cal. , son sommel eSI de peu pos

lérieur a 2475±50 BP non cal.. La partie supérieure es! for
mée de collllvions nourries de sables crélacés souf'flés depuis 

le lil majeur de la riviere, provenanl de la colline proche. Les 
fins rragments de biocalcarénites loca les remplacen! les mi 

cro-galets eakaircs, caraclérisliqlles de la charge solide trans

portée longilud inalement, dans la phase sableuse gross iere. 
Ceue derniere unité noie. a sa base. une habitalion ga llo- ro

mai ne du 3°siccle ap. J.e. (fig. lO). 
Au-dessus des ni veaux grossie rs de lit mineur. les ana

Iyses fon t ncttemenl ressortir tro is cycles successi fs cOl1sti 

tués. dans chaque cas, de dépóts détri tiques slli vis d'un ho
rizon d'a ltéralion. Les horizons d'a ltéra ti ons, périodes de 
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Figure 10. Hassil1 dll COuIOIl -CafaI'OI1 (V(wduse) . Principaux descripteurs sédimentologiques des dépóls de la cQupe de J'Ubac. Les pour
cenlages d'argile el de sable sont obtenus par dcnsiméuie Mériaux el par tarni sagc. la fréquencc des granula¡ions ca lciliques de lombric s 
(supéricurcs a 800 ¡.un) eSI cxprimée en nombre pour 100 g de sédiment inférieur 112 mm. la lencur en carbonates es! mcsurée sur la frac-
1ion inférieure 11 50 IJm , rabondance des fragmenl s de bioca1carénitc (índice de collu vionnement) est estimée suivnnt 5 classes d' abondance 
(O ; absent a 5 : dom inant). Les fl eches soul igne nt les troí s phases majeures d'érosion des formations superficie lles. tes symboles grisés 
soutignenl tes périodes de sédimelllalÍon raJemic el d 'altération. Les dales son1 ex primées en années radiocarbone SP. 

rons ralentissements des vitesses de sédimentation, sont mar

qués par des teneurs plus rortes en argile, I'abondance des 

granules de lombricidés et une dissolution des carbonates fins 
(in féricurs a 50 11m). Le premier cyelc est d ' age mésolith ique 

finaJ (s i l'on admet que le charbon daté es! bien du memc age 
que le dépóI alluvial). Le second se développe sur une pé-

. ["iode iongue, du néolilhique aneien (?) a la fin de la Proto
hi stoire . Le Iroisieme est d'age historique. [1 mel clairement 

en évidenee, par I' abondance des sables oc reux, I'ouvcrturc 
de grandes surfaecs a l' époque romaine. 

Le seeond eyele. qui nous intéresse plus part iculieremcnt 

ic i, voi l se déposer ::' un rylhme rapide, des alluvions ri ches 
en sables ocreux. Ce premier épisode est tcrminé vers 5220±60 

8P. L'absenee actuelle de date absolue da ns I'horizon altéré 
souS jacem ne permel pas d'anirmer que cel épi sode débute 

au néolithique aneien. La sédimentalion alluviale se poursu it 

ensuite a un rylhme rédu it jusqu'a la fin de la protohistoire. 
Parallelemenl, la parl des sables ocreux , indicateurs des per

lurbalions a I'échelle du bass in-versant, décroit el souligne 
une certaine stab il ilé des rormat iol1s superficie lles. Ce n'esl 

qu'i"lla fin de ce seeond cycle, en pleine protohistoire, que la 
tendanee s'inverse: la vitesse de sédimentation, instable, dé

eroit, et les sables ocrCllx reprennent de I' importance dans la 

charge solide transportée par la riviere. 
Que nous apprennent ces données sur les conséquences 

environnernentaies des premieres phases agro-pastora les? 
Tout d 'abord qu'a aucun moment de l' Atlantique ou du Sub

boréalles paysages n'onl élé allss i largeme nt et durablement 
ollvert qu'¡, la période romaine. Dans les m¡lIénaires anlé 

rieurs, les perturbations son t beaucoup moins amples. 

Les deux breves perturbalions observées dans le premier 
cyele et ti. la base du second sont , en comparaison, d ' ampleur 

tres limilée. Ces seu les données ne pe rmettent pas de tran
cher entre I'hypothese climatique el I' hypothese anthropique. 

Remarquons simplement que nos don nées mettent en évi

dence une érosion des formation s superficielles beaucoup 
plus fOrle au mésolithique récent qu'au néolithiquc ancien

moyen, qu 'une erise sédimenta ire ncne correspond au Néo
Iilhique aneien-moyen antérieur a 5200 BP non cal. sans qu ' il 

soi l encore poss ible. faute de reperes chronologiques abso-
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Figure 11. Récapitulatif des accidents sédimentaires mis en évi
dence dans les dépóts d'age atlantique de la bordure méditer
ranéenne franco-espagnole. Chaque bunde naire représente la 
meil1curc es timation chronologique des événements observés 
(dates extremes disponibles augmentécs d'un écarHype). Les 
fleches, orientées vers le hau! ou vers le baso indiquen! qu'une des 
limites chronologiques ne pcut étre déterminée précisément. Dates 
en années radiocarbonc Be 

lus, de la rattacher (comme dans le cas du cone de la Dróme) 
a I'un de ces épisodes OU , plus probablement, aux deux. 

Le Chasséen, du moins a partir de 5200 BP non cal., n'ap
paraít pas comme une période particutiercrnent agressive vis 
a vis du couvert végétat, bien au contrai re, el ce malgré tes 
nombreux témoins archéologiques connus dans le bassin du 
Coulon-Calavon. Des périodes d'exploilation courtes des par
celtes, autorisant un retour de la végétation (Iigneuse et her
bacée), sont a méme d 'exptiquer les phénomenes observés. 

11 n'en est pas de méme aux Áge du Bronze et du Fer qui 
ont laissé une empreinle neUe dans les sédi men ts a!luviaux 
du bassin du Coulon-Calavon. Les sables fins quartzeux cré-
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tacés reprennent de t'importance, la vitesse d'aggradation de
vient instable el lend a s' accé lérer. Malgré une rréquentation 
des lieux au Néol ithique (moyen et final) ainsi que pendant 
la ProtohislOire, seu tes les perturbat ions régionales du cou
ven végétal onl affecté les dépóts de lit majeur du Cou lon. 
L' enrichissement des sédiments en fragments de biocalcaré
Bite locale n'eSI perceptible qu'a proximilé immédiate du ver
sant. 11 reste cependanl encore difficile d'élablir un lien de 
causa lité entre l' occupation pré et prolohistorique de I'Ubac 
el la déstabilisation des formations superficielles de versant. 

A I'image de ce que !lOUS observions a partir des données 
de la grotte de Bélesta, le raccourcissement des cycles cul
turaux, une certaine pérennité des exploitations, éventuelle
ment liée a un essor démographique, serait suffisant pour ex
pliquer les observations effecluées sur la coupe de l' Ubac. 

DEUX PERIODES DE CRISES SEOIMENTAIRES 

Des dépóts détritiques accllmulés dans des laps de temps 
relati vement brefs ou de courtes phases de déficit hydriq ue 
se re lrou ve nt dans lOutes tes strat igraphies que nous avol1S 
présentées. Les datatiol1s radiocarbone nous permetten¡ de 
déterminer, dans chaque cas, la meitteure estimation de I'áge 
de ces différen!s événements. Dans quc\ques cas, cependant, 
cette derniere reste tres large par manque d'un nombre suf
fi san t de reperes chronologiques. Sur la fig. 11, nous avons 
regroupé I'ensemble des cas présentés ci-dessus augmenté 
de que tques-uns autres pour lesquels les données analy tiques 
sonl connues avec suffisamment de précision: la grotle de 
Combe Obscllre (Lhomme, 1973), I'abri lean-Cros el la grot
te Gazel (Brochier. 1978). 

11 apparaít que les épisodes de forte accumulalion détri 
lique ou les manifestations exceptionnelles équivalentes ob
servées en milieu karstique, se concentren! en deux périodes 
plurisécutaires : la premiere e.ntre 3100 et 3700 Be (ca l. -
3900-4500 Be), la seconde entre 4050 et 4650 Be (cal. -
4900-5600 Be) 

Ces événcments plaident, par leur synchronisme relatif 
sur de grandes étcndues (du sud de la Catalogne a la Provenee 

orientale) , pour un déterminisme dimatique. Dans tous les 
cas, il n'apparaít auelln lien entre accumulatiolls détritiques 
et présence de l'homme, bien au conlraire. 011 se reportera, 
si besoin, a I' analyse des cas de Font-luvénal ou de Font
brégoua pour s'en convaincre. Si le fait anthropique avait élé 
la cause premiere des aecumulations délritiques, nou s de
vrions observer, a ehaque nouvelle occupalion, les traces de 
I'érosion des Formations superficiclJes. Ce n 'est pas le caso 
Ceci ne veut pas dire pour autant que les pratiques agricoles 
n'aient pas ou n'aient jamai s eu d'influence sur la con ser
vation des soIs el [es phénomenes érosifs, mais simplement 
que, jusqu 'aux temps protohistoriques, et plus encore hi sto-
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fiques, les surfaces dégradées, plus ou moins mises a nu par 

les cultures ou le palUrage.!le I' étaient que pendanl de eOUlles 
péri odes avant que le mi licu végétal ne retrouve ses q ua li 

tés protectrices antéricures. 
Des phénomcnes d'érosion accélérée, scmblables a ce llX 

que nous avons reconnus par deux foís au cours du Néoli

(hique, se rctro uve nt parfois dan s les séqucnces anll lysées : 

dans tous les cas ils sOn! d'age hi storique au sen s ¡arge . Les 

exernples les mieux docurnentés sont ceux qui provienncnt 
des séquences séd imentai res les plus longues : celle de Font

JuvénaJ da ns laquell e les foramin iferes. indicatcurs de I'éro

sion du versant , se déposcnt a nouveau dans I'abrí des le 

Moyen Áge (Brochier, 1983) ; ce lle de Fontbrégoua Ol! un 

large che nal. d iscordan t sur les dép6ts néoli th iq ues, cmpli 

de matér ie l g ross ie r e n prove nance du versant , se met e n 

place e ntre l' é poque romaine et l'époque moderne ; les dé· 

p6ts de I' ubac. enfin , Ol! des le lW s iecle apres J .c. le lil de 

la rivie re est encombré de sab les q uartzeux qui se sont ré· 

vélés d 'excel lents marqueurs de l'ouvertllre du paysage. 11 

ne fait g uc re de doute. compte te nu des do nnées. paléobo
taniques et his toriques , que cette derniere crise est d'orig i· 

!le anthropique. 

Les cri ses sédime ntaires obse rvées impliquenl I' exi s· 
tence d 'espaces ouverts, voire dén udés, que les di sc ip li nes 

paléobotaniques, palynologiques ou anthracologiques, atta· 

chées a décrire les caractere s régionaux de la végét<ltion. ne 

peuvent mett re en év idence et encore moins localiser. Seu les 

les études malacologiques , apponan t des données station

ne lles ou les do nnées. moins loca les, issues de I'é lude des 

micro-mammi fe res pourraient 1101lS a ider a sa is ir la com

plexi lé des ces mi lieux hélé rogenes. Elles ne sonl géné ra

lemcnt pas di sponibles. Ains i, on pourra re marq uer que les 

spectres anthracologiques contemporains des de ux cri ses sé· 

dime ntai res sont identiques a ceux que I'on obse rve anté

ri eurement el postérieurement quel que so it le mili eu végé

tal considé ré . A. Fon l-Ju vé nal , les phéno menes é rosi fs se 

man ifes tent dans un rnili c u tre s large ment dominé par les 

chenes caducifo li és ( les fréqucnccs de ce taxon sont a lors 

les plus élevées de toute la séqucnce) . A. Fontbrégoua, chenes 

caducs et pins d ' Ale p, les dcux taxons dom inanlS, restent 

dans des proportions semblables avant , pendant et apres la 

cr ise détritique. Meme si I'on admet que ces deux essences 

aie nl eu des distribut ions spa liales différentes : les chenes 
ead ucs peuplant la ripisilve el la plaine , les pins d ' Alep les 

pentes do lornitiques kars ti fiées , il est di ffie ile d'expliquer 

pOllrquoi dans un te l mil ieu , hOlllogene dans ee ll e hypo

Ihese. I' érosion des format íons superficielles se produi rait a 
un ryth me saccadé e n o ppos ition de phase avec l' a mpleur 

des dégrada ti o ns anthropiqucs cstimées par les é tudes ar

chéologiques et géoarchéologiques. Dans une ambiance vé

gétale tres différcnle . thermomédite rranéenne, loin de ces 

deux s il es proven<;a ux et languedociens , des écoulemcll ts 

tres compétents transportent un maté rie l détritique grossier 

au fo nd de la grotte des Ce ndres. AlIcu l1 changemellt dans 

la composit ion de la végétation, te ll e qu' elle est pen;uc par 
I'unalyse des bois utili sés n' est, ici éga lcmen t. per~ u. 

UNE SITUATlON PARADOXALE 

En résumé, les puissants épisodes érosifs atl antiques ap

para issent indépendants de la présence el des activ it és hu 

maines, synchrones sur une aire géographique étendue. in 

dépendams des types de végétation , associés a des fonnations 

végétales encore peu dégradées. et done de l1atu re c1imarique. 

La sínwtion est pour le moins paradoxa le. Le mode le suivant, 

complexe. pe rmel de résoudre cette apparente contradi ction 

en respectan t au miell x les données ana ly¡iques di sponib les 

aujou rd ' hui. 11 fail appe l a la notion de ZOl/e sensible . On 
considérera qu ' une surfaee est sensible lorsquc, pour des raí 

sons pédologiques ou géologiques, la régénération de la vé
gétation, ligneuse ou herbacée, consécuti ve a sa destruc tion, 

naturelle ou anthropique, est lente et difficile. A. substnl1 iden

lique. il eS I bien évident que la sensibilité es t d ' aut ant plus 

forte que les précipitations son! faibles el concenlrécs. Les 

formations végétales dégradécs se mcttront ainsi d'autnnt plus 

fuc ilemellt et rapidement en place, en réponse nux ac ti vi tés 

agro-pastorales. que le cl imat aura un caraCU!re méditerra

née ll marqué. C'est ainsi qu'il fa llt san s doute comprendre 

les cou rbes retra~ant I'évoluti on des rapports poll iniques des 
arbres a feu illage caduc aux arbres el arbustes scléro phylles. 

présc ntées a plusieurs repri ses, par Jalut (Jalul el a!ii, 1997, 
2000). courbes qu i ne représen tent que les progres de \. an

tbropisation depu is le Néol ithique ancÍen dans des mil ieux 
d ' au tant plus sensibles qu'i ls sont méridionau x. 

Considérons maintenant Ics effets sur la végétat ion des 

différe ntes acti vités d'un groupe agrico le néo lith ique. Les 

rares dOtlnécs micro-chrono logiques di sponibles nOllS mon

trent que ces paysans pratiquent une ag ri culture it inérante , 

qu'il s exploi tent un terroir pendalll quclques di zaines d 'an

nées avan t d ' ouvrir el d'explo iler de nouveaux espaces 

ai lleurs (Lambert el alii, 1983). L'abandon. qui a va lelll' d 'une 

longue jachere, s' accompagne d ' une remontée biol og ique 

hétérogene : rapidc da ns les zones favorables, lente ou nul 

le dans les zones sensib les. L'exploi tati on agri co le itinéran

te va donc, pe u a peu, au fil des s iecles. favorise r I' hétéro

géné ilé du mílieu en j uxtaposant espaces bo isées, espaces 

portant une végélation de substitut ion et espaces ouverts pl us 

Ol! mo ins longuemen t dénudés. 

Sous un climat 'lu í n'es t pas excessivement con tras té, 

les processus érosi fs, qu'i ls affec le nt les parce lles explo í

tées ou les zones sensibles résiduelles té moins des dégra

datio ll s passées, re steront modérés. Par contre, la concen

tralion dan s des laps de temps re lati vement brefs de 
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précipitations exceplionnelles es! a rneme d 'éroder e l de 

Illcllre e n mouvement les formations supcrficielles. De te ls 
événemCll lS extraord inaircs. les seuls qui a icnt une forte pro

duclivilé séd imentaire. son l b ien cO llnus dans les anna les 

historiq ues des pays médi tcrranéens. 
Les erises sédirncnta ircs obscrvées dan s de nombreuses 

stratigraphies de la frange Nord méditcrranéenne po urraie nt 

ainsi fon bien correspondre a la conjonction de deux phéno
menes : ] - la progress ion des surfaces dénudées issucs des 
premieres dégradatiom d ' une agricult ure it inéran te ; 2- I ' ins

la llaliol1 de courtes périodcs pendantlesquelles les accidents 
météorologiques étaient parLiculierement conce ru rés (e ri ses). 

Elles n ' impliquent pas une ouvertu re générali sée des pay
sages qu i restent , comme no us le rnontrent les études paly

no logiques el anthracologiques, encore peu dégradés. Les 
édifices travert ineux , en ple ine cro issance, nous donncnt une 
¡mage concordante de I'é tat des paysages végétaux el de l'am

pleur tres limitée des perturbations an thro piques (Vaudour, 
1994). Le Néo li thique apparait ainsi peu perturbanl pour le 
milieu nalurel. D' unc fa~on lres généra le, ce n 'eSI qu ' au cours 
de la protohisloire el plus encore aux lemps hisloriques qu ' une 

plus grande pércnnité des exp loi laüo ns ag rico les, éventuel 
lellle n! liée a une croissance démographiquc, ouv rira large

rncnt les paysages, augrncntera considérablernenl les surfaces 
dénudées qui, sous un c1i mat aux caractéristiques rnéditerra 

néennes, fourniront des vo lumcs détritiques équ ivalents, voi
re supérieurs, a ceux des crises néo lithiques. 
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