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Figure 1 : Deux alpinistes sur le plateau sommital du Mont Pelvoux.
Mathis Arnaud, 2023
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Résumé :

Mon rapport de stage a pour intérêt
de retracer les 4 mois passés au sein
du siège social du Parc National des
Écrins sous la tutelle de Richard
Bonnet, Philippe Bourdeau et Jacques
Mourey. L’objectif de ce stage était
d’étudier l’impact du changement
climatique sur les itinéraires
d’alpinisme du massif des Écrins. Une
cartographie des processus
géomorphologiques et glaciologiques
affectant des itinéraires d’alpinisme a
été réalisée pour le Valais et la
présente étude vise à appliquer cette
méthode au massif des Écrins, non
encore étudié. Le célèbre topo-guide
“Le massif des Écrins – Les 100 plus
belles courses et randonnées” a été
utilisé comme base de travail. 70
itinéraires ont été sélectionnés selon
leur fréquentation et réputation. 

NOTICE ANALYTIQUE

Stagiaire  :  Mathis  ARNAUD
Équipe encadrante du stage  :  Richard Bonnet (PNE) ,  Phi l ippe
Bourdeau (UGE) ,  Jacques Mourey (Edytem).

Nom du responsable de stage de l ’Univers ité de Savoie  :
Ludovic Ravanel  (CNRS- Edytem)

L'ensemble des processus qui les affectent ont
été cartographiés sous SIG et une analyse
statistique a été réalisée pour mieux
comprendre l’évolution des itinéraires. Un
nouveau processus – la fonte prématurée en
saison estivale des couvertures glacio-nivales –
a été identifié. Un itinéraire est en moyenne
affecté par 9 processus, et près de 25 % des
itinéraires ne sont plus fréquentables en été.
Les itinéraires en neige et mixtes et d’une
difficulté supérieure à D (Difficile) sont les
plus impactés. La légende a ainsi été
appliquée avec succès au massif des Écrins,
permettant de compléter les connaissances
sur l’évolution récente des itinéraires
d’alpinisme.
Ce rapport traite également des perspectives
liées à cette étude ainsi que des différents
apport personnels et professionnels que j’ai
pu tirer de ce stage.
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La haute montagne et son environnement m’intéressent et me fascinent depuis plusieurs
années. J’ai le privilège de pouvoir pratiquer différentes activités (escalade, alpinisme, ski
de randonnée) qui me permettent d’évoluer dans ce milieu naturel magique, parfois
hostile, sur les glaciers, ou les parois verticales. En parallèle de mes études universitaires,
je suis notamment en formation pour devenir Guide de Haute Montagne. D’autre part, la
situation climatique, sociétale et environnementale que nous vivons me questionne, et
m’anime profondément. 
Je souhaitais de fait réaliser mon stage en lien avec la pratique de l’alpinisme et le
changement climatique. J’ai ainsi eu la chance et l’opportunité de rencontrer Jacques
Mourey (Edytem), chercheur sur ces thématiques qui m’a convié à une rencontre en
octobre 2022 avec différents acteurs du milieu montagnard (gardiens de refuge,
accompagnateurs en montagne, guides de haute montagne, scientifiques) dans le cadre
de Refuge Sentinelle (dispositif transdisciplinaire portant sur les observations scientifiques
en refuge). C’est suite à cette rencontre et à des échanges avec Philippe Bourdeau
(chercheur et professeur en géographie, UMR PACTE), Jacques Mourey, et Richard Bonet
(chef du service scientifique du Parc National des Écrins), que s’est dessiné le projet de
stage sur les “100 plus belles des Écrins ” . 
Ce stage s’inscrit donc dans le cadre du dispositif Refuges Sentinelles et est effectué au
siège du Parc National des Écrins, au domaine de Charance (Gap). 

L’objectif du stage était donc d’étudier l’impact du changement climatique sur les
itinéraires d’alpinisme dans les Écrins selon la méthodologie mise au point par Jacques
Mourey en 2022. Le topo-guide “Le massif des Écrins – Les 100 plus belles courses et
randonnées” a servi de référence pour la sélection des itinéraires. Pour ce faire, j’ai réalisé
une quinzaine d’entretiens semi-directifs avec des professionnels de la montagne et des
spécialistes du massif, afin d’analyser l’évolution de 70 itinéraires depuis les années 1970.
Grâce à la légende réalisée par Jacques Mourey en 2022, nous avons identifié les
processus géomorphologiques et glaciologiques qui affectent une voie d’alpinisme. Nous
avons utilisé le logiciel SIG (QGIS) dans le but de cartographier ces phénomènes puis nous
avons effectué une analyse statistique afin d’obtenir des résultats plus précis. Par la suite,
un article scientifique a été rédigé, intitulé « Impacts du changement climatique sur les
itinéraires d’alpinisme du massif des Écrins » qui est en attente de publication dans la
Revue de Géographie Alpine (RGA). 

I.  Introduction 
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Ce stage a été répart i  sur  5 mois .  4  mois de mars à juin puis  1  mois  en septembre.
En effet ,  une césure de 2 mois m’a gracieusement été accordée sur jui l let/aout
af in de me permettre d’exercer ma profession de guide de Haute Montagne
durant la  haute saison.

Ce rapport  de stage sera organisé en plusieurs sect ions dist inctes .  Dans un
premier temps,  vous découvrirez une présentat ion du Parc national  des Écr ins
ainsi  que du disposit i f  Refuges Sentinel les ,  deux structures au sein desquel les j 'a i
eu l 'opportunité d 'ef fectuer mon stage.  La seconde part ie de ce rapport  se
présentera sous la forme d’un art ic le scienti f ique int itulé " Impact du
changement cl imatique sur les  i t inéraires d 'alpinisme du massi f  des Écr ins" .
Enf in ,  la  trois ième part ie abordera les perspectives découlant de cette étude
auxquel les j ’a i  pu intégrer  di f férentes réf lexions tant sur  le  plan personnel  que
professionnel .
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  II.  Présentation du
Parc national des
Écrins et de
Refuges sentinelles
 

Tel  que mentionné en Introduction,  ce stage a été réal isé au sein
du Parc national  des Écr ins dans le cadre du disposit i f  Refuges
Sentinel les .

Figure 2 : Vue sur la Barre des Écrins depuis le refuge du même nom.                                           
Mathis Arnaud, 2021
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  II.A)  Les Parcs nationaux

Nous dénombrons aujourd’hui  11  parcs nationaux (F igure 3) ,  dont 8 en France
métropol itaine.  I ls  représentent des espaces terrestres et  marit imes
part icul ièrement var iés et  r iches ,  leurs  modes de gest ion ayant pour but de
préserver  leurs mil ieux.

Figure 3 :  Les 11  Parcs nationaux français .  Ol iv ier  Debuf ,  OFB

L ’object i f  de ces structures est  de gérer  et  protéger les  paysages ,  la  faune et  la
f lore ,  a insi  que de sensibi l iser  le  publ ic au patr imoine naturel .  Ces 11  parcs
nationaux sont indépendants mais  sont en part ie demeurent en part ie rattachés
à l ’Off ice Français  de la Biodivers ité (OFB) .
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  II.B)  Le Parc national des Écrins

Le Parc national  des Écr ins (PNE) est  s i tué dans les Alpes f rançaises ,  dans le
département des Hautes-Alpes (05 ;  région Provence-Alpes-Côte d 'Azur)  et  de
l ’ Isère (38 ;  région Auvergne-Rhône-Alpes) .  Cet espace s ’étend sur une superf ic ie
de plus de 270 000 hectares et  a été créé en 1973 par le  décret n°73-378 (Décret
n°73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national  des Écr ins ,  1973) ,  et  fête donc
ses 50 ans d’existence cette année.
Le Parc national  des Écr ins se compose de 7 secteurs ( le  Champsaur ,  le
Valgaudemar,  l ’Embrunais ,  la  Val louise ,  le  Br iançonnais ,  l ’Oisans et  le  Valbonnais)
(F igure 4) .  Chaque secteur dispose d’une maison de parc .  Le s iège social  se s itue
au château de Charance,  à  Gap.

Indépendamment des secteurs ,  le  terr i toire du parc se découpe en 2 zones .  La
zone centrale ,  qui  est  la  zone «  cœur de parc »  et  qui  bénéf ic ie d ’un statut
jur idique part icul ièrement encadré.  El le est  entourée par la  zone d’adhésion
optimale ,  qui  comprend toutes les  communes membres du PNE.
Le cœur est  une zone de haute montagne,  avec plus de 150 sommets dépassant
3000 mètres d ’alt i tude.  La Barre des Écr ins (4102 mètres)  est  le  point culminant
du massi f  des Écr ins .

Figure 4 :  Le Parc national  des Écr ins et  ses sept secteurs .
 Ol iv ier  Debuf -  OFB
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I l  est  important de noter  la  divers ité des compétences professionnel les
nécessaires pour faire fonctionner un s i  grand établ issement .  Ainsi ,  sur
l ’ensemble du Parc national  des Écr ins ,  l ’équipe se compose d’une petite
centaine de personnes répart ies entre le s iège (Gap) et  les  di f férents secteurs .  On
considère qu’en moyenne 40% des employés sont à Charance,  et  que les 60%
restants sont répart is  dans les di f férents secteurs .  Le service scienti f ique,  le
service aménagement,  le  service communication et  le  secrétar iat  général
composent les  services du s iège.  Mon stage s 'est  déroulé au sein du service
scienti f ique.  Ce service traite de la connaissance du terr i toire ,  de la faune et  la
f lore ,
mais  aussi  du développement web,  de la géomatique,  et  des bases de données .

  II.C)  Refuges Sentinelles

Le réseau "Refuges Sentinel les"  est  dépendant des laboratoires Pacte et  du LabEx
ITEM. Ce dernier  fa it  part ie de la Zone Atel ier  Alpes ,  dont 9 laboratoires font
part ie ,  et  qui  se découpe en cinq disposit i fs  d ’observat ion des interact ions
hommes-mil ieux-cl imat en montagne (Figure 5)  :  Alpages sentinel les ,  Lacs
Sentinel les ,  F lore Sentinel le ,  Orchamp (Observatoire des Relat ions Cl imat-
Homme-mil ieux Agro-sylvo-pastoraux du Massi f  a lpin)  et  enf in Refuges
Sentinel les .

Figure 5 :  Les cinq disposit i fs  d ’observat ion des
interact ions hommes-mil ieux-cl imat en montagne.

Refuges Sentinel les
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Le but de ce réseau est  de «  développer un disposit i f  d ’observat ion du
changement cl imatique et  culturel  en haute montagne basé sur  le  refuge
comme l ieu de mesure,  d ’observat ion,  de travai l  et  d ’échanges entre sciences de
la nature et  de la société » .  I l  s ’agit  également de se servir  des infrastructures du
refuge comme d’un point d ’appui  pour la  recherche en haute-montagne,  rendue
dif f ic i le  par des contraintes techniques ,  matér iel les  et  météorologiques .
Refuges Sentinel les se subdivise également en 4 axes de recherche :
Biodivers ités ;  Géomorphologie et  Risques ;  Météorologie et  Cl imatologie ;  et
enf in Fréquentation et  Prat iques .

Le réseau s ’appuie sur  un ensemble d’une vingtaine de refuges partenaires ,
disséminés pr incipalement dans le massi f  des Écr ins ,  mais  aussi  dans celui  de la
Vanoise ainsi  que dans le bassin de la mer de Glace.
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  III.  Evolution des
itinéraires d’alpinisme
dans le massif des Écrins
et de leurs conditions de
fréquentation
 

Figure 6 : Le topo-guide : “Le massif des Ecrins,
Les 100 plus belles courses et randonnées”. 

Cette troisième partie est consacrée à
l’étude de l’impact du changement
climatique sur l’alpinisme dans le massif
des Écrins.  
Nous aborderons dans une premier
temps  l’impact du changement
climatique sur les itinéraires d’alpinisme
du massif à partir du célèbre topo-guide
“Le massif des Écrins, les 100 plus belles
courses et randonnées” (Figure 6) à
travers un article scientifique. 
Dans un second temps,  nous
reviendrons sur l’été 2023, marquant
pour les refuges des Écrins. 

14



III.A)   Impact du changement climatique
sur les itinéraires d’alpinisme du massif des
Écrins

 Identi f ier  et  cartographier  les  processus géomorphologiques et
glaciologiques qui  af fectent les  i t inéraires d ’alpinisme dans le massi f  des
Écrins .
Évaluer le  niveau de modif icat ion de l ’ i t inéraire et  ses condit ions de
fréquentation.

Réal isat ion d’entret iens semi-direct i fs  avec des guides ,  gardiens de
refuge et  scienti f iques ,  spécial istes du massi f  des Écr ins .
Photo- interprétat ion et  comparaison de di f férents topo-guides .
Analyse stat ist ique (Annexe 1 ) .
Cartographie (Annexe2) .

La méthode mise au point par Mourey et  al ,  2022,  est-el le appl icable aux
Écrins ,  un massi f  méridional  et  de plus basse alt i tude?
Quels  sont les  processus géomorphologiques et  glaciologiques associés
au changement cl imatique qui  af fectent les  i t inéraires d ’alpinisme dans
le massi f  des Écr ins et  modif ient leurs  condit ions de fréquentation
depuis  50 ans ?

En moyenne,  chacun des 70 it inéraires étudiés est  af fecté par 9
phénomènes géomorphologiques ou glaciologiques .
Un nouveau processus a été ajouté à la  légende existante  :  fonte plus tôt
en saison des couvertures glacio-nivales .
25 % des i t inéraires étudiés ne sont plus f réquentables en été car  les
dangers object i fs  et/ou la di f f iculté technique sont devenus trop élevés .  

Dans cette première part ie ,  nous étudierons l ’évolut ion des i t inéraires
d’alpinisme dans le massi f  des Écr ins .  Pour ce faire ,  nous ut i l iserons la
méthodologie mise au point par Mourey et  al ,  2022,  af in d ’ identi f ier  et  de
cartographier  les  processus géomorphologiques et  glaciologiques qui
affectent un it inéraire .  Au total ,  70 i t inéraires issus de l ’emblématique topo-
guide,  Le massi f  des Écr ins ,  les  100 plus bel les courses et  randonnées ,
rédigé par Gaston Rébuffat  et  édité en 1974.  Les résultats  de cette étude
sont présentés dans l ’art ic le suivant  :  «   Impacts du changement cl imatique
sur les  i t inéraires d ’alpinisme du massi f  des Écr ins » .

Objecti f  de la recherche  :  

Méthodologie  :  

Problématique  :

Pr incipaux résultats   :  
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III.B)   Les refuges du massif directement
impactés par le changement climatique
l’été 2023

La saison estivale 2023 a été dramatique pour certains refuges des Écrins, contraints de
fermer prématurément en raison d'écroulements rocheux, de crues torrentielles ou par
manque d'eau. Cette partie, liée à la fréquentation des itinéraires d'alpinisme, vient
compléter l'étude sur « L'impact du changement climatique sur les itinéraires d'alpinisme
dans le massif des Écrins ».
Cet été 2023, quatre refuges du massif ont été contraints de fermer prématurément.

LE REFUGE DU CHATELLERET

Dans la soirée du samedi 29 juillet 2023,
une crue torrentielle sur le torrent des
Étançons a affecté le refuge du Châtelleret
à la suite d'orages violents. La crue
torrentielle s'est déclenchée dans la partie
amont du bassin versant du torrent des
Étançons. Le refuge du Châtelleret a été
impacté par les écoulements sur sa façade
Ouest (Figure 7). Une petite structure en
enrochement a été emportée, emportant
avec elle des équipements tels qu'un
groupe électrogène, un rack avec 20
bouteilles de gaz, etc. Des écoulements
boueux ont pénétré dans le refuge par une
porte du côté droit, causant des
dommages aux installations. Le système
d'approvisionnement en eau a également
subi des dégâts.

À la suite de cet événement marquant, le refuge du Châtelleret a été contraint de fermer
pour le reste de la saison estivale. Le haut bassin du Vénéon avait déjà été touché par
plusieurs crues torrentielles, notamment durant l'été 2022, où deux passerelles d'accès au
refuge avaient été emportées.
Actuellement, les scientifiques ne peuvent pas affirmer avec certitude que cette crue
torrentielle est directement liée au changement climatique. Cependant, il est important de
noter que c'est la première fois que le refuge est contraint de fermer ses portes suite à un
événement de cette nature.

Figure 7: Façade ouest du refuge endommagé
par la crue torrentielle. ONF RTM 38.
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LE REFUGE DE LA SELLE

Le refuge de la Selle (2673 m), situé au fond
du vallon du Diable, revêt une importance
majeure en tant que point de passage pour
les randonneurs et les alpinistes. Parmi les
sommets accessibles figurent le Râteau, la
Tête Sud du Replat, la Tête Nord du Replat
ainsi que la brèche du Replat, des itinéraires
fréquemment empruntés par les alpinistes.
Malheureusement, le refuge a été contraint
de fermer ses portes le 17 août en raison des
« incessantes journées de canicules qui ont
épuisé la ressource en eau » (Noémie Dagan,
gardienne du refuge de la Selle). En effet, le
refuge est normalement alimenté par le
torrent de la Lauze, qui était à sec à la mi-
août (Figure 8).

Figure 8: Le torrent de la Lauze qui
alimente la Selle, à sec. Noémie

Dagan

LE REFUGE DU SÉLÉ ET DU PELVOUX

Figure 9: Vue des zones de départ.              
ONF-RTM 05

Le lundi 21 août en fin de journée, en
période de canicule, une grande partie
d'une aiguille en rive gauche du couloir
Pelas-Verney, culminant à 3000 mètres,
s'est effondrée (Figure 9). Deux survols
en hélicoptère ont permis au service
RTM 05 d'estimer à plusieurs milliers de
mètres cubes les volumes mobilisés. De
plus, l'intégralité de la zone de départ
présentait une humidité apparente, et
quelques traces de glace étaient
encore visibles le 22/08 au matin.
L'altitude, l'orientation nord et les
observations de l'ONF laissent supposer
que la zone d'effondrement se trouve
sur une zone de permafrost, dont la
dégradation pourrait être directement
liée à l'écroulement rocheux

Sous le couloir traverse le sentier d'accès aux refuges du Sélé et du Pelvoux. Des parties de
ce sentier ont été touchées par l'effondrement (Figure 10), avec des blocs de 30 m³
atteignant le sentier lui-même. En conséquence, l'accès aux refuges du Sélé et du Pelvoux
par le vallon de Celse Nière a été interdit par un arrêté municipal en raison du risque
persistant de chute de blocs. En effet, d'importants blocs demeurent en suspension dans la
partie supérieure du couloir.
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Figure 10: Photo aérienne de la zone d'impact et de la trajectoire de
l'écroulement rocheux en rive gauche du couloir Pelas-Verney.
ONF-RTM 05

Ainsi, cet effondrement a un impact
considérable sur le refuge du Sélé,
qui a également été définitivement
fermé au public pour la saison, ainsi
que sur le refuge du Pelvoux,
accessible uniquement par le Pas de
la Rosse (itinéraire technique en
hors-sentier, réservé aux alpinistes
expérimentés).

LE REFUGE DE LA PILATTE, DÉJÀ VICTIME DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE EN 2021

Le refuge de la Pilatte (2577 m) est également touché par les effets du changement
climatique. En 2021, il a dû fermer définitivement ses portes en raison du retrait glaciaire
excessif qui a engendré une fissure traversant l'ensemble de la structure. L'accès au refuge
n'a pas été directement affecté. Cependant, la progression vers le glacier de la Pilatte
depuis le refuge est devenue techniquement plus difficile et exposée aux instabilités
rocheuses, dues à l'érosion croissante de la moraine latérale en raison de la fonte glaciaire.
En 2022, afin de répondre à cette situation, un nouvel abri/bivouac a été aménagé en
contrebas du refuge pour servir aux guides et aux alpinistes.
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 IV. Perspectives de cette
étude
 

Plusieurs projets et perspectives sont en cours à la suite de l'étude et de la cartographie des
processus géomorphologiques et glaciologiques qui affectent les itinéraires d'alpinisme
dans le massif des Écrins

Figure 11 : Deux skieurs de randonnée sur le Glacier Blanc.
Mathis Arnaud, 2021.
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Le Syndicat national des guides de montagne (SNGM) envisage de créer un ouvrage
retraçant les évolutions historiques et scientifiques d'une trentaine d'itinéraires
emblématiques à travers les Alpes. Ce projet vise à avoir une portée pédagogique en
illustrant les évolutions et en présentant les phénomènes géomorphologiques et
glaciologiques qui influencent ces itinéraires.
Dans cette optique, le travail accompli durant mon stage pourrait servir de support pour les
itinéraires situés dans le massif des Écrins. L'idée principale est d'intégrer des cartes
détaillant les processus géomorphologiques et glaciologiques qui impactent les différents
itinéraires.
Les recherches menées par Xavier Cailhol, qui était en stage au sein du pôle environnement
du SNGM et se penchait sur les conséquences du changement climatique sur les itinéraires
d'alpinisme les plus fréquentés par les guides, ainsi que les travaux de Jacques Mourey, qui
a étudié les effets du changement climatique sur les itinéraires d'alpinisme dans les Alpes
valaisannes et le Mont-Blanc, joueront un rôle essentiel dans la réalisation de cet ouvrage.
Nous avons déjà élaboré une première version de ce recueil pour quelques itinéraires, en
particulier pour la traversée du Pelvoux (Figure 12).

IV.A)   Création d’un topo

Figure 12: Exemple d'une description de l'évolution de la traversée du
Pelvoux. Mathis Arnaud et Xavier Cailhol, 2023.
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IV.B)   Animation dans le cadre des
50 ans du Parc national des Écrins

En cette année marquante, le Parc national des Écrins célèbre son 50e anniversaire (Figure
13). Un large éventail d'animations et d'événements a été mis en place pour célébrer cet
événement important. Au programme, une large variété de manifestations culturelles, de
spectacles en plein air, d'ateliers axés sur la nature, d'excursions guidées et de conférences
sont organisés. 

Figure 13 : Affiche des 50 ans du Parc national des Écrins.
Parc national des Écrins

ÉCRINS, TERRE DE SCIENCES

Des cafés-débats ou des apéros-sciences pour des échanges directs avec les
scientifiques. 
Des conférences. 
Des sorties sur le terrain.

Cet anniversaire offre une occasion privilégiée de mettre en lumière le travail des
chercheurs collaborant avec le Parc national des Écrins. Dans cette optique, les chercheurs
sont conviés à présenter leurs travaux à travers tout le territoire lors de rencontres
scientifiques. Trois formats de présentation sont envisagés : 

Les 28 et 29 septembre, j'aurai ainsi la chance de présenter mes résultats lors de deux
conférences portant sur les risques naturels en montagne.
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IV.C)   Autres perspectives

Le SNGM, en partenariat avec le Pôle Alpin d'Études et de Recherche pour la Prévention
des Risques Naturels (PARN), envisage de développer une carte interactive dédiée en
particulier aux professionnels (guides de haute montagne, gardiens de refuges, secouristes,
etc.), permettant à chacun de contribuer à la base de données en signalant les observations
de processus géomorphologiques ou glaciologiques sur le terrain. Par exemple, un guide
de haute montagne témoin d'une chute de pierres sur un itinéraire pourrait fournir des
informations, lesquelles seraient ensuite affichées sur une carte en ligne.
Cet outil pourrait servir d'aide à la prise de décision et à la planification des courses pour les
alpinistes. 
Il est cependant important de souligner que ce projet n'est pas encore officiellement lancé.
L'étude que j'ai menée durant mon stage pourrait potentiellement contribuer à alimenter
la base de données de ce projet en devenir.

A titre d'exemple, notons que le guide de haute montagne Paul Grobel utilise déjà les
cartes produites avec les processus géomorphologiques et glaciologiques affectant un
itinéraire dans le cadre de ses formations avec ses clients.
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 V.   Apports personnels
et professionnels
 

Ce stage aura été une expérience enrichissante à la fois sur le plan personnel et
professionnel. Les multiples entretiens que j'ai pu mener avec les spécialistes du massif,
notamment les guides expérimentés, ont grandement contribué à façonner ma réflexion
concernant le métier, ainsi que ma vision quant à ma pratique en tant que guide de haute-
montagne. Cette étude m'a également offert l'opportunité d'approfondir ma connaissance
des Écrins, un massif que j’affectionne particulièrement. 

V.A)   Une connaissance
accrue du massif des
Écrins

L'étude du topo-guide “Le massif des Écrins – Les 100 plus belles courses et randonnées” a
constitué une opportunité significative pour approfondir ma compréhension de l'alpinisme
dans ce massif qui me tient particulièrement à cœur. Grâce à l'étude de 70 itinéraires, à
travers des entretiens, divers topos ou des cartes et photos aériennes, j'ai pu acquérir une
connaissance particulière des différents itinéraires d’alpinisme.
Étudier ces itinéraires depuis un ordinateur ou sur une carte a stimulé mon envie de les
parcourir.
Cet été 2023, je me suis donc réservé du temps pour explorer le massif et d’apprécier
plusieurs de ces itinéraires, que ce soit avec des clients ou en tant qu'amateur (voir Dossier
photos).  La transition de l'étude théorique à la pratique sur le terrain s’est révélée concrète
et captivante me permettant d’intégrer de manière logique et visuelle
les différentes affectations d’itinéraire. Cette expérience a aussi renforcé les constatations
que j'avais tirées des témoignages préalablement recueillis. 
En qualité de guide, il était aussi très intéressant de pouvoir échanger avec les clients sur
l’évolution du milieu et de la pratique de l’alpinisme, avec des exemples concrets. 
L'étude a également élargie mes connaissances en géomorphologie et glaciologie,
renforçant ainsi ma compréhension et mon appréhension de la montagne. Ces nouvelles
connaissances ont influencé l'organisation de ma saison en tant que guide. En effet, en
début d'été de juin à juillet, j'ai axé mes activités sur des sorties d'alpinisme principalement
dans le massif des Écrins. Cette saison estivale a été favorable, avec des conditions
d'enneigement correctes, différant de l'été précédent. En août, j'ai dirigé mes activités vers
des altitudes plus basses, me concentrant principalement sur des via-ferratas et de
l'escalade. Cette répartition m’a permis de rencontrer des conditions très correctes et
d’éviter d’être en haute-montagne lors des canicules du mois d’août. 
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V.B)   Des visions multiples sur la
pratique du guide de haute
montagne

Lors des entretiens conduits auprès de guides de haute montagne, au-delà de l'acquisition
d'informations sur les processus impactant les itinéraires d'alpinisme, j'ai constaté une
notable diversité en ce qui concerne les pratiques liées à cette profession.

En effet, certains guides se distinguent en tant qu'auteurs de topos-guides, et apportent
ainsi une perspective différente au sein du massif des Écrins. Les échanges avec ces guides
se sont avérés particulièrement enrichissants. En plus de leur connaissance très fine du
terrain, ils ont la volonté de sensibiliser et d’informer le plus précisément possible les
alpinistes et de faciliter l’accès à la montagne pour un public plus large.
D'autres guides élargissent aussi leur champ d'action en organisant des voyages et
expéditions à travers le monde, que ce soit en ski ou en alpinisme. Cette pratique témoigne
d'une grande adaptabilité et d'une capacité à comprendre et appréhender la montagne
dans son ensemble. 
Au contraire, certains guides concentrent essentiellement leur activité dans le massif des
Écrins, pour des raisons environnementales et une profonde affection pour cette région.

Bien que l'ensemble des personnes interviewées soient touchées par les évolutions des
itinéraires, la fonte des glaciers ou encore les écroulements rocheux, j'ai pu relever des
divergences de sensibilité face au changement climatique. Certains guides font preuve
d'une réelle prise conscience et essaient  de promouvoir des pratiques plus responsables et
durables tout en sensibilisant les clients aux mutations observées sur le terrain.
D'autres expriment leur tristesse de voir la montagne se métamorphoser, laissant une
« montagne blanche » pour une montagne devenant “grise” au cours de l’été.

L’ensemble des guides interviewés expriment néanmoins leurs difficultés à garder une
certaine éthique et à limiter leur impact environnementale. La complexité des conditions
présentes en haute-montagne pousse généralement les guides à se déplacer pour satisfaire
sa clientèle. 

Lors des entretiens, j’ai également eu le sentiment que la gestion de la sécurité en
montagne diffère d’un guide à un autre. Pour un même processus impactant un itinéraire
donné, certains guides étaient très sensibles à ce phénomène, tandis que d'autres
semblaient moins affectés. Il était donc impératif de nuancer ces points de vue afin d’être
le plus juste possible lors de la restitution de ces informations.
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V.C)  Une nouvelle réflexion sur ma
pratique de la montagne

L’ampleur de la crise écologique, environnementale et sociale que nous vivons
actuellement et qui tend à s’amplifier dans les années à venir vient questionner ma façon
de pratiquer et le sens que je donne à ma future profession de guide de haute montagne.
En plus d'être principalement accessible à une population privilégiée, la pratique de
l'alpinisme a un impact significatif sur l'environnement. La fabrication du matériel, l'usage
presque généralisé de véhicules thermiques pour se rendre sur les sites de pratique, ainsi
que la construction des refuges, ont un impact carbone considérable. Cependant, le bilan
carbone d'un seul utilisateur n'est pas l’unique enjeu à considérer. Une approche différente
semble être nécessaire. Effectivement, il apparaîtrait désormais cohérent de mettre en
avant l'expérience vécue en montagne plutôt que la simple conquête d’un sommet.

Durant mon stage, j’ai eu l’opportunité de
participer à un événement : Refuge Remix,
concept créatif et collaboratif organisé par le
Labex Ittem et conçu pour repenser la place
des refuges dans la montagne de demain face
aux défis environnementaux et sociétaux.
Nous avons passé 3 jours au refuge du
Couvercle (Mont-Blanc) afin d’explorer des
scénarios créatifs susceptibles d’offrir des pistes
d’inspiration et de conception appropriées aux
changements environnementaux et culturels
auxquels sont confrontés les acteurs de la
montagne et les refuges.
A cette occasion, nous avons pu réfléchir
collectivement sur des thématiques prédéfinies
par l’équipe organisatrice. Après avoir constitué
une équipe de quatre membres, nous avons
travaillé sur la mise au point d’un prototype
d’un topo alternatif  baptisé « Alter Topo »
(Figure 14). 

Ce topo prend en en considération l’intégralité
de la course : de l’approche jusqu’à la ville la
plus proche, l’accès au refuge et la voie en elle-
même. Des cotations ont aussi été intégrées
afin d’illustrer l’impact du voyage jusqu’au
sommet de la voie. Une dimension axée sur le
concept de décroissance a été imaginée en
repensant notre rapport au temps, au vivant, à
l’environnement et à la sociabilité en
montagne. Un parti pris militant a également
été assumé dans ce projet afin de faire évaluer
les pratiques et l’accès à la montagne.

Figure 14: Prototype du topo alternatif
"Alter Topo".
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Ce prototype a été exposé au refuge du Couvercle durant l’été 2023 puis sera descendu en
vallée pour être présenté au public en lien avec les acteurs du territoire. 
Une continuité de ce travail pourra également être imaginé en développant ce topo pour
un massif complet par exemple. 
Au cours de l’été 2023, j’ai également pu mettre en pratique les objectifs de ce topo en
partant une semaine dans les Écrins à vélo et en transport en commun (Dossier Photos). J’ai
ainsi pu réaliser deux courses, de niveaux différents en 5 jours. Pendant la première partie
de ce voyage, j’ai réalisé l’ascension des Rouies (3589m), par la voie de la Mafia. J’ai ensuite
rejoins un groupe de clients en vélo-bus à la Bérarde, puis nous avons effectué l’ascension
du Pic Coolidge (3775m) par sa voie normale. 
Cette expérience s'est avérée extrêmement enrichissante, avec une véritable immersion
dans les lieux. Il était intéressant de constater que le voyage dans sa globalité était plus
stimulant pour moi que les ascensions elles-mêmes. 
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 VI.   Conclusion
 

Au terme de ce stage au sein du Parc national des Écrins à l’occasion duquel j’ai pu étudier
l’impact du changement climatique sur les itinéraires d’alpinisme du massif, différents
constats découlent de ce travail. 

S’appuyant sur la méthode développée pour le massif du Mont Blanc et des Alpes
valaisannes par Mourey et al., j’ai pu identifier et cartographier les processus
géomorphologiques et glaciologiques qui affectent les itinéraires d’alpinisme des Écrins.
L’objectif était notamment de vérifier si cette méthode était applicable à un autre massif
de plus faible altitude et plus méridional.

Ainsi, sur 70 itinéraires analysés, un itinéraire est en moyenne affecté par 9 processus. Les
trois processus qui affectent le plus grand nombre des itinéraires sont le retrait glaciaire,
des glaciers plus raides, et des glaciers déneigés plus tôt en saison estivale. Conjugué à ces
phénomènes, l’étude menée permet également de tirer un constat éloquent et
préoccupant sur les conditions de pratique de l’alpinisme dans le massif des Écrins où près
d’un quart des itinéraires ne sont plus praticables en période estivale. Seul 3 % sont encore
préservés des effets du changement climatique. 

Par conséquent, on observe un changement de saisonnalité pour certains itinéraires de ce
type, plus fréquentables en été, qui voient ainsi leur fréquentation augmenter en hiver ou
au printemps. Perdant leur intérêt à la fois technique et esthétique en période estivale,
l’impact du changement climatique sur les itinéraires d’alpinisme dans les Écrins est donc
considérable. D’autre part, la légende utilisée pour cette étude a été légèrement modifiée.
Les paramètres spécifiques du massif des Écrins telles que son altitude plus basse et sa
situation méridionale nous ont poussé a ajouter un processus : la fonte plus tôt en saison
estivale des couvertures glacio-nivales.

Il est toutefois important de souligner que la montagne demeure un lieu d’expériences, de
contemplation. Bien que ce massif subisse de profondes évolutions, les alpinistes
s’adaptent et la pratique y reste accessible. Pour certains itinéraires, ces phénomènes ont
eu un impact positif, les rendant par exemple moins exposés à des chutes de séracs.
Au delà de la dimension scientifique ou analytique, ce stage m’aura également permis de
poursuivre ma réflexion autour des enjeux environnementaux et sociétaux liés à la pratique
de la montagne. 

J’espère également que ce travail pourra constituer une base importante pour la
comparaison de l’évolution des itinéraires d’alpinisme dans les massifs du Mont-Blanc, des
Écrins et des Alpes valaisannes et être utile pour la création d’un outil d’aide à la décision
en lien avec l’alpinisme et le changement climatique. 
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DOSSIER PHOTOS

Figure 15 : Vue sur la Barre des Ecrins lors de l'ascension du Pic du Glacier
par sa voie normale. Mathis Arnaud (28/05/2023).

Figure 16: Ascension du Pelvoux par le couloir Coolidge. Mathis Arnaud
(02/07/2023)
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Figure 17: Redsescente de l'Aiguille Dibona.
Mathis Arnaud (9/07/2023)

Figure 18: Brèche Zsigmondy lors de la traversée de la Meije.
Mathis Arnaud (11/07/2023)
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Figure 19 :
Ascension de l'arête ouest de la
Tête des Fétoules.                
Mathis Arnaud (13/07/2023)

Figure 20: Une autre approche, en
vélo-train depuis Chambéry jusqu'au
sommet des Rouies.                   
Mathis Arnaud (19/07/2023)
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Figure 21: Ascension de la voie de la Mafia aux
Rouies. Mathis Arnaud (20/07/2023)

Figure 22: Arrivée au col de la Temple lors de l'ascension du Pic Coolidge.
Mathis Arnaud(23/07/2023)
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Figure 23: Levé de soleil lors de l'ascension de Roche Faurio.                 
Mathis Arnaud (28/07/2023)
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