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Le Paléolithique moyen des sites  
de Brive-Laroche-Aérodrome (Corrèze, France) 

Choix techno-économiques entre Périgord et Massif central

Cyrielle Mathias, Cyril Viallet, Vincent Delvigne, Paul Fernandes, Eugénie Gauvrit Roux, 
Christelle Lahaye, Brice Lebrun, Jean-Paul Raynal, Mathieu Rué, Pascal Tallet

Résumé : Des occupations de la première partie du Pléistocène supérieur ont été identifiées sur le site archéologique 
de Brive-Laroche-Aérodrome (Corrèze, France) dans le cadre d’une fouille préventive. Les données livrées par cette 
opération permettent de s’interroger sur les comportements techno-économiques des groupes néandertaliens entre le 
Périgord et les contreforts du Massif central, dans un environnement géologique particulier où dominent les roches 
détritiques gréseuses. Deux emprises de fouille ont été explorées en contexte de plaine alluviale (nommées Nord et 
Sud) et les différentes nappes de vestiges indiquent une présence humaine du SIM 5 à la première moitié du SIM 4. 
Les données géoarchéologiques et chronologiques montrent une plus grande dispersion des indices de présence – dans 
le temps comme dans l’espace – pour le secteur Sud. Les corpus lithiques témoignent de l’utilisation de roches dispo-
nibles dans l’environnement local (< 10 km du site), principalement des galets de quartz. Toutefois, entre 20 % et 30 % 
du matériel est confectionné en silicites importées de zones plus lointaines, situées à une trentaine de kilomètres. Les 
chaînes opératoires mises en œuvre sur ces matériaux sont segmentées, à l’inverse de celles concernant le quartz dont 
l’exploitation a eu lieu sur le site. L’économie des matières premières diffère d’un secteur à l’autre, avec une dichoto-
mie de choix technologiques pour le traitement des quartz et silicites. Elle est le témoin de stratégies de production et 
de transformation influencées par la gestion des ressources et la mobilité des groupes humains dans le Sud-Ouest au 
Paléolithique moyen récent.

Mots-clés : Paléolithique moyen, bassin de Brive, techno-économie, quartz, silicites, Sud-Ouest de la France.

Abstract: Southwestern France, with its numerous sites including eponymous sites, constitutes one of the richest 
archaeological records for the Middle Palaeolithic in Western Europe. However, data availability varies widely in this 
region. Techno-economic and subsistence behaviors are especially well documented in the Charente and Dordogne 
areas. Conversely, few data are available for the Middle Palaeolithic occupations on the fringes of the Massif central, 
such as in Corrèze. In this area, the mineral environment is mainly dominated by quartz, unlike the rest of the Aquitaine 
basin, which is rich in silicites exploited by prehistoric populations.
In the Corrèze area, the Middle Palaeolithic is essentially known through surface lithic material and the past excava-
tions of two major sites: La Chapelle-aux-Saints and Chez-Pourré Chez-Comte. Recently, preventive archaeology has 
allowed the discovery and excavation of open-air sites associated with the Late Middle Paleolithic (Combemenue, 
Brive-Laroche or les Hauts de Lestrade), offering information on the temporal framework, techno-economic behaviors 
of these populations, and the strategies developed in relation to the quartz pebbles and cobbles between the Périgord 
and the Massif central.
The occupations dated to the Late Middle Palaeolithic were uncovered at the Brive-Laroche-Aerodrome site, located 
between the municipalities of Brive-la-Gaillarde and Saint-Pantaléon-de-Larche. Two excavation areas were explored 
in the alluvial plain (named North and South), which may correspond to two different sites.
The geomorphological and taphonomic analysis reveals polyphase occupations, particularly in the South sector where 
fewer refits were identified. Only a concentration of small quartz material, which prompted manual excavation, remains 
unexplained in this sector. The lithic material underwent minimal mechanical alterations prior to excavation, but three 
levels of patina show evidence of post-depositional water circulation, and significant damage occurred during the recent 
mechanical excavation operation. Flood and channel deposits are present based on the stratigraphic sequence (between 
MIS 8 and MIS 6?). These deposits were gradually covered by poorly sorted silty deposits where the sedimentary filling 
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of the North sector (Lb) and the base of the South sector (Lb2) are inserted. Several episodes of intense cold climate 
may have been responsible for the formation of a channel that truncates the archaeological horizon and the erosion of 
the top of Lb in the South sector. Following this cold period, colluvial formation continued in the South sector (Lsc), 
until the establishment of new periglacial conditions (polygonal soil, MIS 3 or 2?). The dates obtained for the archae-
ological levels from the infrared stimulated luminescence (IRSL) signal of the potassium feldspars in the sediment 
indicate an age between MIS 5 and the first half of MIS 4. It is possible to refine the chronology for the North sector 
between MIS 5c and 5a (94 ± 10 ka, 92 ± 10 ka, 93 ± 9 ka).
The lithic assemblages demonstrate the preferential use of raw materials available in the local environment (within 
approximately 10 km of the site), mainly quartz pebbles and cobbles. All stages of the chaîne opératoire are represented 
for these raw materials, reflecting on-site knapping operations. Percussion tools (hammerstones, anvils) are also present 
in the lithic assemblage. In the South sector, various techniques such as Discoid (mainly unifacial), bipolar on anvil, 
and algorithmic debitage (SSDA.) are employed on these raw materials depending on their morphologies. The Discoid 
flaking concept is comparatively less common in the North sector on quartz. The reduction processes on these materials 
are not highly indicative of any particular techno-complex since they are found in the Lower and Middle Paleolithic 
without distinction in southwestern France.
A significant portion of the production is derived from silicites imported from more distant areas, approximately 30 
kilometers away (constituting between 20% and 30% depending on the sector). Twenty types of silicites have been 
identified, originating from at least six distinct geotopes. The most commonly used are the Upper Cretaceous flints 
(mainly Santonian) from the middle Vézère Valley, particularly the Coniacian flints found on the Montignac plateaux. 
The second exploited area is the Vézère-Dordogne interfluve, where blond Santonian flints are found, notably on the 
Tamniès plateau. The third exploited biotope is the Tourmente Valley, located to the south of the site, with Bajocian-Ba-
thonian flints. The other geotopes are less prominent. All silicite knapping sequences are segmented, unlike those of 
quartz. In both sectors, a ramification (branching strategy) of the reduction processes was observed, likely in response 
to economic contingencies. Not only tools were transported, but also some large cortical or semi-cortical flakes to be 
further flaked (reserved as raw material). The modes of production are more indicative of the Middle Paleolithic, char-
acterized by the use of Levallois and bifacial Discoid concepts of production. The identified tools on flakes predomi-
nantly consist of side and transversal scrapers, including Mousterian points.
The raw material economy differs between sectors, particularly regarding tools on flakes, which are exclusively made 
of silicite in the North sector, while being made of both quartz and silicite in the South sector. Shaping of pebble/cobble 
tools and peaks is only evident in the South sector. However, in both sectors, there is a dichotomy in the technological 
choices between quartz and silicite, with each material reflecting specific technical preferences. In the environments 
of southwestern France where quartz and quartzite are most abundant, different strategies for managing raw materials 
were employed: identical, differentiated, or mixed. The Brive-Laroche sites exemplify differentiated quartz and silicite 
management, comparable to sites such as Coudoulous I, La Borde, Mas-Viel in the Lot or Bois-de-l'Hopital at Saint-
Sulpice in the Tarn.
This differentiated economy reflects production strategies and adapted transformations, linked to resource management 
and the mobility of human groups in southwestern France during the Late Middle Paleolithic.

Keywords: Middle Palaeolithic, Brive basin, techno-economy, quartz, silicites, Southwestern France.

Le Paléolithique moyen du Nord de l’Aquitaine est 
bien connu grâce aux nombreux sites et gisements 
préhistoriques mis au jour depuis le xixe siècle, 

principalement en Dordogne et en Charente. Néanmoins, 
dès cette époque et jusqu’à aujourd’hui, des travaux signi-
ficatifs ont concerné le Paléolithique ancien et moyen des 
contreforts cristallins du Massif central et de leurs bas-
sins tertiaires, notamment dans le Cantal (Boule, 1889 ; 
Aymar, 1901 ; Girod et Aymar, 1903 ; Delporte, 1976 a et 
b ; Fernandes, 1981) et la Lozère (Delaunay, 1866 ; Boule, 
1887) ; en revanche, le Haut-Limousin n’avait livré que 
de très rares indices jusqu’aux travaux récents menés en 
Haute-Vienne (Mazière et Raynal, 1976 ; Colonge et al., 
2008).

Les recherches en Basse-Corrèze, tout aussi anciennes 
que celles conduites sur ces autres marges de la « région 
classique », ont montré l’existence de vestiges du Paléo-
lithique ancien et surtout moyen en contexte alluvial 
(vallées de la Loëre, de la Corrèze, du Maumont, de la 
Vézère et de la Couze), ou dispersés en surface, parfois 
plus concentrés (Puy d’Aly), ou encore sporadiques en 

grotte (Champs, le Loup) et enfin dans les sites stratifiés 
majeurs que sont La Chapelle-aux Saints et Chez Pourré-
Chez Comte (Bouyssonie et Bardon, 1908 ; Bouyssonie, 
1944 a et b ; Bouyssonie et al., 1959 ; Andrieu, 1973 ; 
Mazière et Raynal, 1976 ; Raynal, 1977 ; Demars, 2011 ; 
dans lequel figure une bibliographie plus exhaustive). 
Si les recherches plus récentes se sont concentrées sur 
la Chapelle-aux-Saints (Raynal et Pautrat, 1990 ; Pau-
trat, 1994 ; Beauval et al., 2005 ; Rendu et al., 2014) et 
Chez-Pourré Chez-Comte (Lhomme et Normand, 1993 ; 
Lhomme et Freneix, 1993 ; Lhomme, 2000), elles ont 
aussi concerné de nouvelles cavités karstiques de la bor-
dure du Causse de Martel, tel le réseau du Coustal de 
Coste à Noailles (Philippe et al., 1986 ; Fonton et al., 
1991 ; Lhomme, 1991). Enfin, au cours de la dernière 
décennie, ce sont des opérations d’archéologie préven-
tive d’envergure qui ont permis la reconnaissance et la 
fouille de sites stratifiés de plein-air, tel celui de Brive-
Laroche-Aérodrome, dans le bassin de Brive, en bordure 
orientale du bassin d’Aquitaine (fig. 1a).



Le Paléolithique moyen des sites de Brive-Laroche-Aérodrome (Corrèze, France) 

Tome 120, numéro 4, octobre-décembre 2023, p. 571-602. 573

Fig. 1 – A, localisation du site de Brive-Laroche-Aérodrome (communes de Brive-la-Gaillarde et Saint-Pantaléon-
de-Larche, Corrèze). Le dégradé de couleurs correspond, du plus foncé au plus clair, au département de la Corrèze, 
au Limousin et à la région Nouvelle-Aquitaine (DAO : C. Mathias) ; B, localisation des secteurs Nord et Sud par 
rapport aux différentes phases de diagnostic (DAO : M. Rué d’après les plans de Connet et al., 2018, coordonnées 
RFG93) ; C, photographie du secteur Sud en cours de fouille (à gauche) et détail de la concentration de mobilier en 
quartz FM1, secteur Sud (clichés : Paléotime)

Fig. 1 – A, location of the Brive-Laroche-Aérodrome site (Brive-la-Gaillarde and Saint-Pantaléon-de-Larche, Cor-
rèze). The gradation of colours corresponds, from darkest to lightest, to the Corrèze département, the Limousin 
and the Nouvelle-Aquitaine region (CAD: C. Mathias); B, location of the North and South sectors in relation to the 
different phases of the survey (CAD: M. Rué based on plans by Connet et al., 2018, RFG93 coordinates); C, photo-
graph of the South sector being excavated (left) and detail of the concentration of FM1 quartz material, South sector 
(photos: Paléotime).
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Les vestiges du Paléolithique moyen de Brive-
Laroche-Aérodrome (BLA) ont été mis au jour lors d’opé-
rations de diagnostic dirigées par S. Defaye et N. Connet 
(Inrap), entre 2015 et 2018 (Defaye et al., 2015, 2017 ; 
Connet et al., 2018 ; fig. 1b). Le gisement se situe sur les 
communes de Brive-la-Gaillarde et de Saint-Pantaléon-
de-Larche, sur l’emprise de l’ancien aérodrome, au sud de 
la confluence entre la Corrèze et la Vézère. Les nappes de 
vestiges paléolithiques sont interstratifiées dans un ancien 
cône de déjection, construit par le paléo-système alluvial 
Courolle-Planchetorte, qui est aujourd’hui recoupé par 
la Courolle (Raynal, 1974, 1975 ; Boissonnais et al., 
1976). Ce cône recoupe la basse terrasse alluviale de la 
rive gauche de la Corrèze (Fya), dont le plancher est situé 
autour de l’altitude 106 m (+ 6 m de la plaine actuelle).

L’opération de fouille archéologique s’est dérou-
lée entre septembre et novembre 2019 (dir. G. Monin, 
Paléotime) ; essentiellement mécanisée vu le type 
d’épandage de mobilier, elle s’est étendue sur 3600 m² 
sur deux secteurs de fouilles (Nord et Sud) et a permis 
de mettre au jour 1850 éléments lithiques taillés et non 
taillés, principalement en quartz (fig. 1c). A contrario 
de la Dordogne ou de la Charente, les silicites sont rares 
dans le Bas-Limousin sédimentaire où dominent princi-
palement différentes variétés de quartz, disponibles dans 
des contextes détritiques variés : cette particularité a pu 
masquer les spécificités ayant trait à la composition des 
assemblages lithiques, les rendant moins diagnostiques 
de techno-complexes classiques du Paléolithique moyen 
définis d’après des ensembles en silicites.

C’est dans ce contexte que nous proposons une pre-
mière caractérisation technologique des assemblages 
lithiques mis au jour sur les sites de Brive-Laroche et, in 
fine, discutons économie des matières premières et ges-
tion de territoire.

LE CONTEXTE LITHOSTRATIGRAPHIQUE, 
CHRONOLOGIQUE ET TAPHONOMIQUE

Stratigraphie et position du mobilier

D’après le contexte géomorphologique, les secteurs 
de fouille sont à la fois sous l’influence (1) des apports 
depuis le versant qui se développe 500 m au sud sur les 
formations gréseuses permiennes et triasiques du bas-
sin de Brive, (2) des talwegs de la Courolle, de la Plan-
chetorte et du Rieux Tort qui entaillent ce versant et (3) 
des crues de la Corrèze, au moins pour le secteur Nord. 
La crue de référence atteint en effet environ 107 m au 
niveau du site (fig. 2). Entre les secteurs Nord et Sud, 
éloignés d’environ 350 m, le terrain présente une pente 
relativement régulière d’un peu moins de 2 % en direc-
tion du nord. Deux dépressions rectilignes peu profondes 
et parallèles se développent en direction du nord-ouest 
(fig. 1b). Elles sont vraisemblablement dues aux aména-
gements de l’aérodrome. 

Le séquençage stratigraphique réalisé par G. Dan-
durand lors de la phase 4 du diagnostic (Connet et al., 
2018) a servi de base à la nomenclature des Unités 

Fig. 2 – Transect stratigraphique simplifié nord-sud (DAO M. Rué). Sélection du mobilier topographié situé 5 m de part et d’autre de l’axe 
de projection (sauf pour CP3.4, SP3.1 et SP7.3). Localisation de l’ensemble des datations par luminescence obtenues par le laboratoire 
Archéosciences Bordeaux. Données géotechniques d’après l’étude préalable du bureau GEOTEC datant de 2014. Le chenal sr du sec-
teur Sud n’est pas représenté. 

Fig. 2 – Simplified north-south stratigraphic transect (CAD M. Rué). Selection of topographed material located 5 m either side of the 
projection axis (except for CP3.4, SP3.1 and SP7.3). Location of all luminescence dates obtained by the Archéosciences Bordeaux labo-
ratory. Geotechnical data based on the 2014 preliminary study by GEOTEC. The sr channel in the southern sector is not shown. 
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Stratigraphiques (US), les principales étant référencées 
avec des initiales débutant par une majuscule (Lb, Nr, 
etc.), celles de rang inférieur en minuscule (ag, gr, etc.). 
Sept transects stratigraphiques permettant de préciser l’in-
sertion du mobilier ont été restitués, seul le grand transect 
nord-sud (TNS) reliant les deux secteurs de fouille est 
présenté dans cet article (fig. 2). Il intègre également les 
résultats des précédents diagnostics, des études géotech-
niques et des datations par la méthode de la luminescence 
stimulée optiquement. Ce transect permet de présenter les 
principales US, de bas en haut (fig. 2).

La nappe alluviale grossière (Ng) s’étage en deux 
paliers séparés de 5 m environ (Ng1 au sud, Ng2 au 
nord). Le nappe Ng1 se raccorde vraisemblablement avec 
la basse terrasse Fya. L’espace entre ces deux paliers est 
occupé par une épaisse séquence limono-argileuse rou-
geâtre (Nr) interprétée comme des apports d’inondation. 
Le secteur Sud est localisé sur le rebord de la nappe supé-
rieure Ng1, à l’amorce du talus avec la nappe Ng2. À cet 
endroit se développe une dépression peu profonde, large 
d’une cinquantaine de mètres ; elle explique la dilatation 
de la séquence stratigraphique. Plusieurs unités singu-
lières sont préservées à la base de cette dépression, dont 
une petite nappe sableuse (Ns) qui a livré l’ensemble 
lithique le plus bas stratigraphiquement (représenté par 
quelques géofacts et artefacts), exception faite de l’unique 
pièce provenant clairement de Nr (CP3.4). Au sommet 
de Ns, on trouve localement une couche argilo-sableuse 
grise à matière organique évoluée (ag), sans mobilier. 
Enfin, toujours dans la dépression, la moitié inférieure de 
la séquence est affectée par des cryoturbations et montre 
des dépressions circulaires comblées par des sables limo-
neux blancs (sb).

Dans les deux secteurs, l’industrie lithique est prin-
cipalement contenue dans les dépôts colluviaux de cou-
verture qui masquent les ensembles Ng1, Ng2 et Nr. Ces 
colluvions limono-sableuses ont supporté deux longues 
phases de pédogénèse de rang interglaciaire, aboutissant 
chacune à la formation d’un horizon argilique de sol les-
sivé : au sommet, un horizon argilique jaunâtre à fentes 
blanchies (Lsc) et à la base, un horizon argilique brun vif 
(Lb) tronqué à son sommet. Au sud, le sommet de ce der-
nier horizon est localement enrichi en concrétions ferro-
manganiques, ce qui a motivé la subdivision de l’horizon 
Lb en deux (Lb1 au sommet, Lb2 à la base, fig. 3).

Le secteur Nord présente la particularité de ne recou-
per que l’horizon argilique Lb, l’unité Lsc ayant été tron-
quée par l’érosion récente ou les travaux d’aménagement 
de l’aérodrome. L’unité Lb est plus argileuse et plus 
rougeâtre que dans le secteur Sud, sans doute en raison 
de sa position distale par rapport à l’unité Nr. Un chenal 
peu profond a été reconnu dans la partie basse du sec-
teur Nord, longeant sa bordure nord et évoluant en direc-
tion du nord-ouest (chenal Lb). Il s’est progressivement 
comblé au cours de la formation de l’unité Lb. Dans ce 
secteur, la nappe de mobilier appartient à la partie infé-
rieure de Lb, avec un pendage global d’environ 3 % vers 
le nord, qui augmente à proximité du chenal Lb jusqu’à 
atteindre 8 à 9 %. 

Dans le secteur Sud, la nappe de mobilier se répartit 
au sein des unités Lsc et Lb, avec une densité légèrement 
plus forte au sommet de Lb, à l’amorce de la dépression, 
là où apparaissent les concrétions ferromanganiques. La 
nappe se dilate progressivement vers le nord, en direction 
de la dépression, pour atteindre près de 1 m d’épaisseur. 
Son pendage global est identique au pendage des US, il 
évolue entre environ 7 % à la base et 2 % au sommet.

Ainsi, dans les deux secteurs, la répartition du mobi-
lier est en partie contrainte par les processus colluviaux et 
l’existence de deux dépressions (chenal Lb et dépression 
sud) vers l’extrémité des nappes de vestiges. En dehors 
de ces dépressions, la séquence de dépôts est condensée 
et représente un bilan cumulé sur une longue durée.

Enfin, dans les deux secteurs, plusieurs chenaux 
comblés par des matériaux sableux bruns à rouges (sr) 
incisent l’unité Lb. Dans le secteur Sud, l’un d’eux, glo-
balement orienté vers le nord-ouest et profond d’au moins 
2 m, marque la limite sud de l’extension de la nappe de 
mobilier.

Datations

Onze prélèvements pour datation ont été réalisés dans 
les secteurs Sud (n = 6) et Nord (n = 5), avec mesure du 
débit de dose gamma de l’environnement par spectro-
métrie in situ. Les premières mesures réalisées sur les 
grains de quartz du sédiment ont révélé qu’ils présentaient 
des signaux de luminescence saturés et donc impropres 
à la datation. La stratégie a donc consisté à analyser les 
feldspaths potassiques, en mode IRSL (stimulation infra-
rouge) multi-grain sur la fraction sableuse 100-140 μm. 
Pour chaque échantillon, un minimum de dix aliquotes 
a été mesuré et les âges ont été calculés selon le modèle 
statistique average dose model (détails du protocole ana-
lytique in Viallet et al., 2022). Seuls les âges obtenus dans 

Fig. 3 – Coupe CP12 datée illustrant la séquence de dépôt et 
l’insertion du mobilier en bordure de la dépression du secteur 
Sud (DAO : M. Rué).

Fig. 3 – Dated CP12 section illustrating the depositional sequence 
and the insertion of the furniture at the edge of the depression in 
the southern sector (CAD: M. Rué).
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ou à proximité immédiate des nappes de mobilier sont pré-
sentés dans cet article. Ils permettent de caler la période 
de formation de ces nappes entre 110 ± 10 ka et 71 ± 7 ka 
(si l’on fait exception de la date à 132 ± 19 ka du sec-
teur Sud qui présente une plus forte dispersion des doses 
équivalentes), soit sur une fourchette maximale d’environ 
56 ka couvrant une grande partie du SIM 5 et la première 
moitié du SIM 4 (fig. 2). Cette fourchette peut toutefois 
être resserrée si l’on prend en compte uniquement les âges 
obtenus au cœur des nappes d’objets. Ainsi dans le sec-
teur Nord, les deux prélèvements réalisés sous les blocs 
de gneiss et celui extrait de la coupe CP9 ont fourni des 
âges proches qui tombent dans les sous-stades SIM 5c à 
SIM 5a (94 ± 10 ka, 92 ± 10 ka, 83 ± 9 ka). Le prélèvement 
effectué dans la partie inférieure de la nappe d’objets, dans 
le chenal Lb, donne un âge de 110 ± 10 ka, en cohérence 
avec les précédents. Dans le secteur Sud, si l’on considère 
que le centre de la nappe d’objets est approximativement 
situé autour de l’interface entre les unités Lsc et Lb (ou 
autour de Lb1), ce centre a fourni un âge proche des dates 
du secteur Nord : 94 ± 9 ka (Lb1 en CP12, fig. 3).

Ces résultats suggèrent donc que les périodes d’en-
fouissement des niveaux archéologiques des secteurs 
Sud et Nord sont contemporaines, au moins en partie. 
L’absence de corrélation stratigraphique directe entre les 
deux secteurs ne permet toutefois pas de conforter cette 
synchronie car les unités Lb1 et Lb2 ne se distinguent 
pas dans le secteur Nord. Autre différence, la dispersion 
verticale du mobilier dans le secteur Sud est localement 
importante car la séquence sédimentaire est dilatée. Il faut 
donc considérer les âges obtenus aux limites hautes et 
basses de la nappe d’objets. La date sommitale, provenant 
de l’unité Lsc en CP12 (fig. 3), suggère que les dernières 
pièces sont déposées vers 71 ± 7 ka, soit à la transition 
entre le SIM 5 et le SIM 4. La base de la nappe d’objets 
est plus difficile à caler dans le temps : si elle est caracté-
risée par les pièces découvertes dans l’unité sableuse Ns, 
qui tapisse localement le fond de la dépression sud, la 
formation du site débuterait vers 85 ± 8 ka, soit vers la 
fin du SIM 5. Un âge plus ancien était toutefois attendu 
pour Ns (début SIM 5 ?) car cette unité remonte sur les 
bordures de la dépression et s’insère sous l’unité Lb qui 
a fourni des dates plus anciennes (même si la date de 132 
± 19 ka doit être utilisée avec prudence). L’hydromorphie 
marquée de Ns et la présence de matériaux grossiers dans 
cette unité expliquent peut-être ce résultat récent.

La date obtenue dans le cône à comblement sableux 
blanc (sb) qui s’ouvre autour de l’interface Lsc/Lb dans 
la dépression sud (79 ± 8 ka) est cohérente avec celle à 
71 ± 7 ka obtenue à la base de l’unité Lsc en CP12. Ces 
figures à remplissage sableux auraient alors enregistré le 
refroidissement climatique de la fin du SIM 5.

Une dernière date provient de la séquence conden-
sée du secteur Sud, en proche surface du sol actuel, dans 
un contexte a priori moins favorable à la datation mais 
représentatif des enregistrements sédimentaires d’une 
grande partie de ce secteur. La date obtenue (104 ± 11 ka) 
couvre les sous-stades SIM 5d et c. Elle est plus ancienne 
que la date obtenue en même position sur la séquence 

dilatée en CP12 (71 ± 7 ka). Ce décalage peut s’expli-
quer par le contexte stratigraphique condensé, ou par des 
variations latérales de faciès non perçues en raison des 
enregistrements stratigraphiques discontinus, ou encore 
par un enfoncement progressif de la limite Lsc/Lb par 
le lessivage, phénomène pédologique toutefois difficile 
à identifier en l’absence de repère sédimentaire évident. 
Ce résultat implique qu’une grande partie du mobilier du 
secteur Sud appartienne initialement à l’unité Lb, comme 
dans le secteur Nord : en raison du contexte condensé, 
l’altération pédologique aurait progressivement trans-
formé le sommet de Lb en Lsc.

Ces différents âges sont néanmoins globalement 
cohérents et permettent de proposer une période de for-
mation des niveaux contenant les vestiges archéologiques 
au cours du SIM 5, poursuivie jusqu’au SIM 4 dans le 
secteur Sud. Un âge SIM 4 n’est toutefois pas exclu dans 
le secteur Nord car aucune datation n’a été réalisée dans 
la partie supérieure de la nappe d’objets. Un croisement 
des datations obtenues avec celles (non publiées) issues 
de la phase 2 du diagnostic (Defaye et al., 2015) à une 
douzaine de mètres au nord-est du secteur Sud, permet-
trait de compléter ces premiers résultats.

Répartition spatiale du mobilier  
et taphonomie lithique

Différents processus post-dépositionnels peuvent être 
déduits de l’observation des états de surface du matériel 
lithique, soient respectivement 29 et 46 pièces en silicites 
pour les secteurs Nord et Sud. Les patines (trois types) 
sont les altérations les plus représentées, avec 69 % et 
74 % du matériel affecté par la patine dominante oxydante, 
associée à la migration d’oxydes de fer dans la porosité 
matricielle des silicites (porosité favorisée par un premier 
stade d’altération par la patine blanche). Les processus 
mécaniques anciens (compaction par piétinement ou mou-
vements des sédiments) ont exercé une influence relative-
ment réduite sur le matériel. En revanche, le matériel est 
très affecté par les altérations mécaniques récentes liées à 
la fouille mécanique dans un matériau compacté (75 %). 

Dans le secteur Nord, la nappe de mobilier est relati-
vement lâche (0,5 pièces/m²), mais il est possible d’iden-
tifier une concentration dans son tiers nord-est (fig. 4). La 
discrimination du mobilier par matière première ou par 
grandes catégories techno-typologiques ne montre pas 
d’organisation interne particulière. Douze remontages et 
trois raccords de fractures ont été identifiés, pour un total 
de vingt liaisons. Dans le détail, quarante-cinq artefacts 
sont concernés pour un taux global de 13,2 % de l’assem-
blage. La quasi-absence de liaisons éloignées de moins 
de 0,5 m (n = 1) et la prédominance de liaisons distantes 
de plus de 2 m (n = 11, dont 6 de plus de 4 m) indiquent 
des déplacements conséquents du mobilier (fig. 4). La 
distribution des orientations est unimodale et montre au 
nord-nord-est une direction préférentielle marquée vers 
le chenal Lb. 

À l’instar du secteur Nord, la nappe de mobilier du sec-
teur Sud n’indique pas de concentration particulière, mal-
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Fig. 4 – Cartes de répartition spatiale des remontages et du mobilier taillé  
et non taillé des secteurs Nord (en haut) et Sud (en bas) de Brive-Laroche (DAO : P. Tallet).

Fig. 4 – Maps showing the spatial distribution of lithic assemblages of knapped  
and raw materials in the sector North (top) and South (bottom) of Brive-Laroche (CAD: P. Tallet).



Cyrielle Mathias et al. 

578 Bulletin de la Société préhistorique française

gré une densité au mètre carré supérieure à celle du sec-
teur Nord (1,24 pièces/m²). La distribution du mobilier par 
matière première et par catégories techno-typologiques ne 
permet pas d’observer de répartition préférentielle. Vingt-
cinq remontages et sept raccords de fractures ont été iden-
tifiés pour un total de cinquante-quatre liaisons et quatre-
vingt-huit artefacts (soit un taux de remontage de 9 %). Il 
n’y a pas de distance de remontage inférieure à 0,5 m et les 
remontages de distances comprises entre 0,5 m et 2 m sont 
relativement nombreux (n = 25), ce qui indique des dépla-
cements limités dans un petit tiers nord-est de l’emprise 
(fig. 4). En revanche, les distances de remontages supé-
rieures à 4 m sont également importantes (n = 13, dont 7 
qui atteignent la dizaine de mètres voire bien plus : deux 
liaisons autour de 30 m). L’orientation de ces liaisons à 
grande distance s’explique en grande partie par l’allonge-
ment prononcé du secteur Sud (biais de représentativité ; 
fig. 4). Les liaisons plus courtes sont en revanche fréquem-
ment orientées en direction de la dépression située au nord-
ouest, témoignant là encore d’une influence du relief allu-
vial dans la formation de l’assemblage recueilli.

Bilan sur la formation  
et l’état de conservation du site

Les données stratigraphiques et taphonomiques 
montrent que les processus non anthropiques ont très 
probablement déformé les organisations initiales, ce que 
confirment l’absence d’organisation évidente dans la 
distribution des éléments topographiés, l’orientation des 
axes de remontage et le tri granulométrique. L’intégrité 
spatiale et matérielle du site n’est donc pas assurée. Seule 
la petite concentration de quartz découverte dans le sec-
teur Sud, fouillée manuellement, nuance cette conclusion 
(fig. 1c), mais son origine reste en l’état inexpliquée.

La forte dilatation verticale des nappes de mobilier, 
atteignant près d’un mètre en bas de pente, suggère un 
polyphasage dans la formation du site au cours de la pre-
mière moitié du Pléistocène supérieur et un impact notable 
des processus provoquant la migration verticale des élé-
ments (gel/dégel, argiliturbation, bioturbation). Des 
mélanges sont donc hautement probables et questionnent 
la notion même de site (Boissinot, 2015 ; Delvigne et 
al., 2021). Ces nappes peu denses en mobilier pourraient 
résulter d’une dispersion progressive des vestiges par les 
processus post-dépositionnels à partir de concentrations 
initiales spatialement restreintes, ou bien pourraient cor-
respondre à des activités spécialisées ne produisant pas de 
concentrations très denses mais répétées sur une longue 
période (voire une combinaison de ces phénomènes).

LES MATIÈRES PREMIÈRES LITHIQUES 
DES SECTEURS NORD ET SUD

Le corpus lithique dans les deux secteurs étudiés est 
largement dominé par une composante de quartz 

(65 % pour le secteur Nord et 80 % pour le Sud), pouvant 

provenir de plusieurs formations sédimentaires du bassin 
de Brive (grès), dans lesquelles ils sont déjà disponibles 
à l’état de galets, ou de différentes formations superfi-
cielles dans lesquelles les galets se trouvent en position 
secondaire.

Une composante plus réduite du corpus est formée de 
silicites (n = 292), dont l’analyse permet d’esquisser les 
limites du litho-espace exploité. L’analyse pétrologique 
multiscalaire, intégrant les aspects génétiques et gîtolo-
giques (la chaîne évolutive, sensu Fernandes et Raynal, 
2006), a permis d’en caractériser 126. Le litho-espace est 
ainsi défini par vingt groupes de silicites, provenant d’au 
moins six géotopes distincts (cf. tableau 1, données sup-
plémentaires). 

Le premier espace exploité est caractérisé par les 
silex des formations crayo-marneuses coniaciennes à 
campaniennes de la moyenne vallée de la Vézère (55 % 
du corpus), présentes à l’ouest du bassin de Brive (à 
partir des communes de Montignac et d’Auriac-du-Péri-
gord – fig. 5). Il s’agit de silex marins à matrice noire, 
qui ont été acquis majoritairement à la surface de for-
mations résiduelles colluviées (plus ou moins évoluées). 
Dans cet ensemble, seules 5 pièces (sur 162) portent les 
stigmates évidents d’un transit dans le réseau hydro-
graphique. Les silex du Coniacien et du Campanien 
présents en rive gauche de la Vézère dominent et les 
silex du Santonien de la rive droite sont moins fréquents 
(fig. 6).

Le second espace exploité (23,3 %) est l’interfluve 
Vézère-Dordogne et plus particulièrement le secteur de 
Jayac et le plateau de Tamniès : cette zone est représen-
tée par les silex coniaciens et santoniens blonds ; l’essen-
tiel des silex a été collecté dans les altérites jalonnant les 
plateaux.

Le troisième géotope le mieux représenté est la val-
lée de la Tourmente (15,1 %), affluente de la Dordogne 
au sud du site. Les silex du Bajocien-Bathonien, dits du 
Dogger, en sont les principaux témoins. Ils illustrent, là 
encore, une collecte dans les altérites préservées sur les 
plateaux qui bordent la vallée.

Les trois autres géotopes sont bien plus discrets et se 
trouvent dans le sud du bassin de Brive. Ce sont les jas-
péroïdes hettangiens (à peine 1 %) qui ont été collectés 
en position secondaire dans les alluvions des vallées de 
la Tourmente ou de la Dordogne. On trouve également 
des silex jurassiques de la rive gauche de la Dordogne 
et quelques silicites tertiaires de la marge occidentale 
du Massif central sont présentes et ont pu être collectées 
dans les anciennes terrasses de la Dordogne, à partir de 
Beaulieu-sur-Dordogne (1,7 %). Enfin, plusieurs pièces 
en silex du Santonien (groupe 6) indiquent la fréquenta-
tion des plateaux du Haut Agenais.

Si ces résultats s’insèrent pleinement dans un schéma 
bien identifié pour le bassin de Brive (Demars, 1990, 
2011 ; Defaye et al., 2017), au carrefour de différents 
espaces naturels, ils relativisent toutefois le caractère 
préférentiel des vallées dans l’accès au bassin de Brive. 
L’approche gîtologique démontre l’exploitation des gîtes 
en altérites disséminés sur les plateaux.  Pour autant, si les 
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terrains affleurant à l’ouest du site fournissent l’essentiel 
de l’approvisionnement – matériaux dits « de bonne qua-
lité » les plus proches –, des silex présents en quelques 
exemplaires témoignent de la circulation de matériaux 

sur de plus grandes distances, parfois au-delà de deux 
interfluves (entre 70 et 80 km), tel le silex du Santonien 
des plateaux du Haut-Agenais (cf. type F306, non figuré 
sur la carte).

Fig. 5 – Principaux groupes de silicites identifiées à Brive-Laroche : A, objet BLA-N142-groupe 1 - type F832, riche en allochèmes de 
petites tailles (entre 10 et 50 µm) et composante organique variée (foraminifères benthiques dont Rotalia et débris d’échinidés) ; B, objet 
BLA-S397-groupe 1- type F832 – riche en allochèmes de petites tailles et composante organique variée dont Nummofallotia cretacea 
(Schlumberger, 1900) ; C, objet BLA-S421-groupe 2 – type F833 – la composante détritique est importante, elle comprend des quartz 
anguleux de 50 à 100 µm. D, objet BLA-N186-groupe 2 – type F833 – riche en allochèmes de grandes tailles (entre 200 et 400 µm) et 
composante organique variée dont fragments de bryozoaires et débris divers ; E, objetBLA-N144 – groupe 5.1 – type F834 – grand fora-
minifère benthique (famille Miliodae, genre Quinqueloculina probable) ; F, objet BLA-N261- groupe 5.1 – type F834 – radiole d’échinide 
(photographies et DAO : P. Fernandes).

Fig. 5 – Main groups of silicites identified at Brive-Laroche: A, object BLA-N142-group 1 - type F832, rich in small allochaemes (between 
10 and 50 µm) and varied organic component (benthic foraminifera including Rotalia and echinid debris); B, object BLA-S397-group 
1- type F832 - rich in small-sized allochaemes and varied organic component including Nummofallotia cretacea (Schlumberger, 1900); 
C, object BLA-S421-group 2 - type F833 - the detrital component is important, it includes angular quartz of 50 to 100 µm; D, object BLA-
N186-group 2 - type F833 - rich in large allochaemes (between 200 and 400 µm) and varied organic component including fragments of 
bryozoans and various debris; E, object BLA-N144 - group 5. 1 - type F834 - large benthic foraminifer (family Miliodae, probable genus 
Quinqueloculina); F, object BLA-N261- group 5.1 - type F834 - echinoid radiolus (photographs and CAD: P. Fernandes).
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Si vingt groupes de silicites ont été identifiés dans 
les séries lithiques du site de Brive-Laroche, seuls sept 
groupes sont communs aux deux secteurs fouillés. Parmi 
les treize autres groupes, sept sont propres au secteur 
Nord et six sont propres au secteur Sud. Dans le sec-
teur Sud, deux groupes caractérisent la fréquentation de 
deux géotopes : le groupe 6 (silex santoniens du Haut 
Agenais) et le groupe 17 (silex bajociens du secteur de 
Vayrac, dans le Lot). Dans le secteur Nord, les silex du 
groupe 12 (silex du Dogger) sont beaucoup plus repré-
sentés.

LES DONNÉES TECHNOLOGIQUES  
DES SECTEURS NORD ET SUD

Chaînes opératoires identifiées  
dans le secteur Nord

Le secteur Nord a livré 333 objets lithiques (tabl. 1). 
Les produits de débitage et les déchets de production 
dominent (n = 296) suivis par les nucléus (n = 35). Le 
façonnage est presque absent (n = 2) et le matériel de 
percussion est bien représenté (n = 7). La zone d’appro-
visionnement local est la plus exploitée illustrée par l’em-
ploi majoritaire des quartz et de quelques gneiss pour un 
total de 67,4 %. Les silicites représentent toutefois un peu 
plus d’un tiers de la série, alors qu’elles sont absentes de 
l’environnement immédiat du site.

L’exploitation des quartz

Les modes de production d’éclats employés sur les 
quartz sont diversifiés. Aucun concept de production 
ne prend le pas sur les autres : ils semblent au contraire 
employés indifféremment pour produire des éclats mor-
phologiquement diversifiés, s’adaptant aux différents 
modules de matières premières (tabl. 1). Les modes d’ou-
verture des galets et l’initialisation du débitage peuvent 
être réalisés par percussion à main levée ou percussion 
bipolaire sur enclume. La répartition des éclats selon 
les types d’A. Tavoso (1978) montre des séquences de 
taille longues et récurrentes, avec la présence majoritaire 
d’éclats de seconde génération (57,7 %), pour 28,5 % 
d’amorces et 13,8 % d’éclats issus d’un débitage latéral 
d’une surface. 

Plusieurs concepts de débitage ont été identifiés 
(fig. 7) : exploitation d’une surface préférentielle, hié-
rarchisée ou non (n = 8), Système par Surface de Débi-
tage Alternée (SSDA ; Forestier, 1993 ; n = 4) ou encore 
bipolaire sur enclume (n = 4). Dans le cas des débitages 
à une surface préférentielle, les plans de frappe peuvent 
être préparés ou non. Les négatifs d’enlèvements sont 
envahissants sur la surface de débitage et montrent des 
séquences assez longues unipolaires ou bipolaires qui 
tendent vers le centripète. Certains nucléus pourraient se 
rapprocher du concept Levallois (plan de frappe préparé, 
orientation des négatifs et plan de détachement des éclats 
parallèle ou subparallèle ; fig. 7d). Ils pourraient ainsi 

Fig. 6 – Localisation des différents géotopes exploités pour l’approvisionnement en silicites.Le silex du Haut-Agenais,  
provenant d’une zone encore mal définie située entre 70 et 80 km au sud-ouest du site, n’est pas figuré (CAO : V. Delvigne).

Fig. 6 – Location of the different geotopes exploited for the supply of silicites.  
Haut-Agenais flint, from an as yet ill-defined area 70-80 km south-west of the site, is not shown (CAD: V. Delvigne).
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Catégorie techno-typologique Quartz Silicites Gneiss Total

Éclat indifférencié, débris < 2 cm 27 12 - 39

Éclat indifférencié, débris > 2 cm 120 33 1 154

Galet testé, faiblement débité 4 - 2 6

Nucléus algorithmique, S.S.D.A. 4 - - 4

Nucléus unifacial 5 - - 5

Éclat allongé - 3 - 3

Lamelle - 1 - 1

Éclat à dos cortical 13 11 - 24

Éclat à dos lisse 7 4 - 11

Éclat à dos semi-cortical - 3 3

Éclat à talon-dos 5 2 1 8

Éclat Kombewa - 2 - 2

Éclat débitage face sup. éclat - 1 - 1

Nucléus sur éclat 2 3 - 5

Éclat débordant s.l. 9 2 - 11

Éclat Levallois préférentiel - 2 - 2

Éclat Levallois récurrent - 11 - 11

Nucléus Levallois - 3 - 3

Nucléus typo-Levallois, hiérarchisé 3 - - 3

Crête de nucléus 2 - - 2

Pointe pseudo-Levallois, typique et atypique - 3 - 3

Autres éclats débitage Discoïde - 1 - 1

Nucléus Discoïde bifacial 1 2 - 3

Nucléus Discoïde unifacial ou partiel 2 - - 2

Éclat débité sur enclume 4 - - 4

Nucléus bipolaire sur enclume 4 - - 4

Éclat de retouche 3 6 - 9

(Eclat retouchés) - -23 - -23

Pièce façonnée (chopper) 2 - - 2

Percuteur 5 - 2 7

Total 217 105 4 333

% Matières premières 65,20% 31,50% 1,20% 100,00%

Tabl. 1 – Décompte général du matériel lithique du secteur Nord de Brive-Laroche. Principales catégories techno-
typologiques en fonction des grands groupes de matières premières. * en italique entre parenthèses, les proportions 
de pièces retouchées issues des produits de débitage.

Table 1 – General breakdown of lithic material from sector North of Brive-Laroche. Main techno-typological catego-
ries according to the main groups of raw materials. * in italics between brackets, the proportions of retouched pieces 
from debitage products.
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Fig. 7 – Industrie en quartz du secteur Nord de Brive-Laroche-Aérodrome, débitage et produits : A, nucléus Discoïde ; 
B, remontage d’éclats illustrant une séquence de débitage récurrente (probablement centripète) ; C, remontage de deux 
éclats sur un nucléus unifacial ; D, remontage d’un éclat sur un nucléus hiérarchisé, enlèvement parallèle ; E, éclat à bords 
distal cortical montrant une exploitation récurrente unipolaire (clichés et DAO : C. Mathias).

Fig. 7 – Quartz industry from sector North of Brive-Laroche-Aerodrome, debitage and products: A, Discoid core; B, flakes 
refitting illustrating a recurrent (probably centripetal) debitage sequence; C, refitting of two flakes on a unifacial core;  
D, refitting of a flake on a hierarchical core, parallel removal; E, flake with cortical distal edge showing recurrent unipolar 
exploitation (photos and CAD: C. Mathias).
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être qualifiés de débitage Levallois lato sensu : ils ne 
présentant pas tous les critères définis par E. Boëda sur 
silex, notamment en termes de préparation des conve-
xités ; malgré la conception volumétrique similaire et 
la préparation du ou des plans de frappes. Dans le sec-
teur Nord de Brive-Laroche, la présence d’un concept 
Levallois sur quartz reste à considérer avec précaution 
puisque peu de nucléus sont concernés, sans éclats carac-
téristiques associés. À noter dans le secteur Nord l’uti-
lisation faible du débitage Discoïde lato sensu (n = 3 ; 
fig. 7a), ainsi que deux nucléus sur éclat. Ces éclats ont 
été exploités dans un cas sur la face inférieure par enlè-
vement de type encoche, et dans l’autre dans l’épaisseur 
du support. 

Aucun éclat en quartz n’a été retouché dans le sec-
teur Nord. L’outillage (au sens typologique du terme) est 
représenté par deux pièces façonnées en quartz. Il s’agit 
de deux choppers aménagés par façonnage unifacial uni-
latéral de la partie la plus étroite du galet.

L’exploitation des silicites

Les chaînes opératoires sur silicites, bien que segmen-
tées, présentent les marqueurs habituels du Paléolithique 
moyen (fig. 8). Le débitage Levallois est majoritaire 
(méthodes linéales et récurrentes ; fig. 8a, b et d), avec 
la présence de plusieurs nucléus et d’éclats caractéris-
tiques (éclats débordants, de plein débitage). Les éclats 
témoignent de méthodes récurrentes (unipolaires, bipo-
laires ou centripètes) tandis que les nucléus témoignent 
de méthodes linéales. Le débitage Discoïde est égale-
ment représenté, avec deux nucléus et plusieurs pointes 
pseudo-Levallois (fig. 8c, e et f). Des méthodes sur éclat 
ont également été utilisées (Kombewa, exploitation des 
deux faces de l’éclat-matrice). Sur les huit nucléus, six 
(probablement sept) sont sur éclat. Cette ramification des 
chaînes opératoires (Bourguignon et al., 2004) peut être 
liée à des contingences spatiales : ici la distance des gîtes 
de matières premières.

Peu de produits de plein débitage intacts ont été mis 
au jour, il s’agit presque exclusivement des fractures 
anciennes, conduisant à l’abandon des produits (fig. 8b 
et d). La majorité des éclats sont ainsi des fragments, des 
éclats indifférenciés ou d’entretien. Les produits issus 
de débitage sur éclat sont également sous représentés 
(n = 2).

Les supports transformés en outils représentent 6,8 % 
de l’assemblage avec vingt-trois outils sur éclats (princi-
palement des racloirs, plus rarement des outils à encoches 
et un bec). Les zones retouchées sont la plupart du temps 
longitudinales, plus rarement convergentes ou transver-
sales et présentent une retouche continue non denticulée. 
Tous les éclats transformés sont en silex, soulignant un 
peu plus l’économie différentielle des matières premières, 
les éclats en quartz demeurant bruts.

Les silicites du Santonien supérieur sont les plus 
utilisées, suivies par celles du Campanien inférieur et 
du Coniacien. Différentes conceptions de taille leur 
sont associées (Levallois, Kombewa, etc.). Les chaînes 

opératoires identifiées témoignent de séquences discon-
tinues dans le temps et dans l’espace (apport, emport 
de produits à débiter ou de produits finis). Les silex du 
Dogger (groupe 12) constituent également un ensemble 
relativement important dans ce secteur (n = 38). Ce sont 
essentiellement des déchets qui sont présents, associés à 
une conception de taille Levallois ou Kombewa (éclats 
de préparation, fragments), suggérant un export des pro-
duits. Un nucléus, dont la conception volumétrique est 
Levallois, correspond à un module poussé à exhaustion. 
Le seul éclat de plein débitage identifié a été fracturé à 
la taille (fig. 8b ; raccord). Certains groupes de silicites 
ne sont représentés que par une seule pièce. C’est le cas 
du jaspéroïde de la périphérie du bassin de Brive (groupe 
16), représenté par un nucléus Discoïde, ou des silex ter-
tiaires d’origine indéterminée, représentés uniquement 
par quelques éclats (groupes 9, 10, 11).

Fonctionnement de l’outillage

Dans le secteur Nord, outre deux choppers en quartz 
(dont un présente des macro-traces indiquant une utili-
sation en percussion lancée directe), les outils sur éclat 
sont uniquement en silicites (n = 18). Les supports sont 
presque exclusivement transformés en racloirs (fig. 9).

À la suite de l’analyse taphonomique, dix pièces du 
secteur Nord ont été sélectionnées pour l’analyse tra-
céologique dans l’objectif de déterminer le potentiel de 
la série pour de futures analyses fonctionnelles. L’obser-
vation macro- et microscopique a été réalisée à l’œil nu, 
à la binoculaire (Leica EZ4 × 0,8-× 3,5) et au micros-
copique optique (Leitz Laborlux 12MES × 50-× 200). 
L’échantillon du secteur Nord comprend quatre éclats 
et éclats laminaires bruts, trois racloirs latéraux doubles 
convergents, un racloir transversal et un racloir déjeté. 
Cinq des six racloirs présentent des traces d’utilisation 
(traces bien développées et peu d’altération post-dépo-
sitionnelle) et un racloir double convergent semble avoir 
été utilisé (le manque de fiabilité est lié au faible déve-
loppement des traces et à l’altération post-déposition-
nelle). Seul un des quatre éclats bruts présente des traces 
fonctionnelles potentielles. Les éclats retouchés ont le 
plus souvent servi à racler avec leurs bords retouchés 
(4 zones d’utilisation, ZU), à percuter à l’aide d’une 
extrémité convergente (3 ZU) et ponctuellement à scier/
découper avec un bord latéral retouché (1 ZU). Deux 
racloirs ont servi à gratter des peaux (fig. 9), un outil 
a servi à racler une matière semi-dure peu abrasive et 
un outil a servi à racler un matériau dur. Deux racloirs 
doubles convergents ont percuté un matériau dur avec 
leur extrémité distale convergente, voire aussi avec 
l’extrémité opposée. Le bord mésio-distal gauche d’une 
pièce a servi à scier un matériau semi-dur. Sur deux 
outils (fig. 9c et d), les traces d’utilisation sont limitées à 
une petite portion du tranchant et sont interrompues par 
une nouvelle génération de retouche écailleuse (ravi-
vage ?) (fig. 9).
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Fig. 8 – Industrie en silicite du secteur Nord de Brive-Laroche : A, remontage d’un éclat préférentiel sur un nucléus 
Levallois. L’éclat a été abandonné à cause d’une fracture de la partie distale lors du débitage ; B, éclat Levallois 
laminaire fracturé (raccord), silex du Dogger ; C, nucléus Discoïde, Jaspéroïde du sud du bassin de Brive ; D, éclat 
Levallois fracturé en partie distale ; E, pointe Pseudo-Levallois ; F, éclat remontant sur un nucléus Discoïde (clichés 
et DAO : C. Mathias).

Fig. 8 – Silicite industry from sector North of Brive-Laroche: A, refitting of a preferential flake on a Levallois core. 
The flake was abandoned because of a fracture of the distal part during knapping; B, fractured laminar Levallois 
flake (connection of the two broken parts), Dogger flint; C, Discoid core, jasperoid from the south of the Brive basin;  
D, Levallois flake broken in the distal part; E, Pseudo-Levallois point; F, flake refitting on a Discoid core (photos and 
CAD: C. Mathias).
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Fig. 9 – Industrie en quartz du secteur Nord de Brive-Laroche-Aérodrome, débitage et produits : A, nucléus Discoïde ; B, remontage 
d’éclats illustrant une séquence de débitage récurrente (probablement centripète) ; C, remontage de deux éclats sur un nucléus unifacial ; 
D, remontage d’un éclat sur un nucléus hiérarchisé, enlèvement parallèle ; E, éclat à bords distal cortical montrant une exploitation récur-
rente unipolaire (clichés et DAO : C. Mathias).

Fig. 9 – Quartz industry from sector North of Brive-Laroche-Aerodrome, debitage and products: A, Discoid core; B, flakes 
refitting illustrating a recurrent (probably centripetal) debitage sequence; C, refitting of two flakes on a unifacial core;  
D, refitting of a flake on a hierarchical core, parallel removal; E, flake with cortical distal edge showing recurrent unipolar exploitation 
(photos and CAD: C. Mathias).
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Catégorie techno-typologique Quartz N
Silicites Gneiss Granite Roche métamorph.

Total
N N N N

Débris, casson 75 9 - - - 84

Éclat/Split 8 - - - - 8

Éclat indifférencié < 2 cm 23 24 - - - 47

Éclat indifférencié > 2 cm 291 87 - 2 1 381

Galet testé, faiblement débité 22 - 2 - 1 25

Nucléus algorithmique, S.S.D.A. 51 2 - - - 53

Nucléus unifacial 21 1 - - - 22

Nucléus indéterminé (fracture) 5 1 - - - 6

Éclat allongé 2 6 - - - 8

Lamelle - 1 - - - 1

Éclat à dos cortical 72 - 2 - - 74

Éclat à dos lisse 8 - - - - 8

Éclat à dos semi-cortical 4 - - - 1 5

Éclat à talon-dos 28 - - - - 28

Éclat Kombewa - 5 - - - 5

Nucléus sur éclat 4 9 - - - 13

Éclat débordant s.l. 10 1 - - - 11

Éclat Levallois préférentiel - 1 - - - 1

Éclat Levallois récurrent - 15 - - - 15

Éclat prédéterminant Levallois - 1 - - - 1

Nucléus Levallois - 7 - - - 7

Nucléus typo-Levallois, hiérarchisé 3 - - - - 3

Crête de nucléus 7 1 - - - 8

Pointe pseudo-Levallois, typique et 
atypique 4 6 - - - 10

Autres éclats débitage Discoïde 6 3 - - - 9

Nucléus Discoïde bifacial 10 - - - - 10

Nucléus Discoïde unifacial, partiel 15 - - - - 15

Éclat débité sur enclume 36 - - - - 36

Nucléus bipolaire sur enclume 20 - - - - 20

Éclat de retouche 7 3 - - - 10

Éclat de façonnage galet aménagé 1 - - - - 1

Chute de burin - 1 - - - 1

(Éclat retouché) -27 -26 - - - -53

Outil façonné 11 - - - - 11

Percuteur 30 - 1 1 - 32

Enclume 3 - - - - 3

Total 777 184 5 3 3 972

% Matières premières 79,94% 18,93% 0,51% 0,31% 0,31% 100%

Tabl. 2 – Décompte général du matériel lithique du secteur Sud de Brive-Laroche. Principales catégories techno-typologiques 
en fonction des grands groupes de matières premières. * en italique entre parenthèses, les proportions de pièces retouchées 
issues des produits de débitage.

Table 2 – General breakdown of lithic material from sector South of Brive-Laroche. Main techno-typological categories  
according to the main groups of raw materials. * in italics between brackets, the proportions of retouched pieces from debitage 
products.
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Chaînes opératoires  
identifiées dans le secteur Sud

Le secteur Sud a livré 972 pièces lithiques (tabl. 2). 
Ce corpus est probablement le fruit d’occupations mous-
tériennes répétées ou de la dispersion post-déposition-
nelle du matériel, comme en témoignent la variabilité des 
états de surface des silicites et la dispersion verticale et 
horizontale des vestiges. Il n’a pas été possible de subdi-
viser la nappe de mobilier.

Les proportions des différents matériaux diffèrent 
légèrement de celles du secteur Nord, avec une plus 
grande représentation des quartz, qui constituent près 
de 80 % du matériel récolté. Les sicilites représentent 
près de 19 % du mobilier, suivies par quelques pièces en 
gneiss, en granite et en roches métamorphiques. 

La série est essentiellement composée de produits 
de débitage et de déchets de fabrication (éclats, débris : 
77,4 %, n = 752). Les nucléus sont nombreux et repré-
sentent 17,9 % du total (n = 174). Le façonnage est 
attesté par onze pièces en quartz, correspondant à 1,1 % 
des artefacts. Le matériel de percussion est représenté par 
32 percuteurs et 3 enclumes. Si l’on ajoute le matériel 
taillé utilisé comme percuteur (n = 41 ; 4,2 %), les outils 
reliés à des activités de percussion lancée sont nombreux 
(n = 76 ; 7,8 %).

L’exploitation des quartz

La présence de galets testés ou peu exploités, ratta-
chés à la sphère du débitage en raison de leur configura-
tion volumétrique et des types d’enlèvements, révèle que 
l’initialisation des galets de quartz est souvent réalisée 
par une percussion bipolaire sur enclume. À l’inverse 
du secteur Nord, les productions en quartz sont bien 
caractérisées. Elles sont dominées par les méthodes de 
productions algorithmiques (SSDA), principalement sur 
deux surfaces de débitage, plus rarement sur trois ou 
quatre surfaces. Certains nucléus montrent une combinai-
son de débitage à main levée et de débitage bipolaire sur 
enclume (n = 5).

Le second groupe de nucléus, en termes d’effec-
tif, comporte les nucléus unifaciaux (fig. 10, A et B) et 
ceux de conception Discoïde. Dix nucléus attestent de 
l’exploitation des deux faces (Discoïde bifacial, par-
fois partiel) et quinze sont exploités sur une seule face 
(Discoïde unifacial, parfois partiel). Plusieurs nucléus 
unifaciaux sont hiérarchisés par l’aménagement du plan 
de frappe, même partiellement. Les éclats issus de ces 
modes de production présentent la plupart du temps un 
talon-dos cortical opposé à un tranchant périphérique 
(fig. 10d).

Le débitage bipolaire sur enclume est bien attesté (n = 
20). Une à trois surfaces sont exploitées. La fin du débi-
tage est probablement liée au volume de matière première 
restant et à l’absence de gestion des convexités induite 
par ces méthodes. 

Le débitage unifacial conduit parfois à des formes 
hiérarchisées typo-Levallois, en faible quantité (n = 3). 

Quatre nucléus sur éclat sont également présents : deux 
nucléus Kombewa récurrents unipolaires et deux nucléus 
Kombewa récurrents dont l’exploitation correspond plu-
tôt à l’épaisseur de l’éclat (enlèvements abrupts sur un 
éclat-support épais).

À l’inverse de la zone Nord, la série en quartz com-
prend des pièces retouchées (n = 27). Typologiquement, 
les pièces correspondent majoritairement à des encoches, 
becs et des denticulés (n = 15), même si quelques racloirs 
et autres outils atypiques sont présents. Des pièces façon-
nées, exclusivement en quartz, ont également été iden-
tifiées. L’analyse révèle l’absence de concepts de pro-
duction bifaciaux ou trifaciaux. Le façonnage unifacial 
(fig. 11) est utilisé pour l’obtention de galets à enlève-
ments sensu M. Jarry (Jarry, 2010) (n = 1), de choppers 
(n = 8) et de pics (n = 3).

L’exploitation des silicites

Les chaînes opératoires pour ces matériaux sont seg-
mentées. Les silicites n’ont semble-t-il pas été introduites 
sous la forme de blocs bruts, mais plutôt sous forme de 
produits déjà transformés ou à débiter (éclat matrice), à 
l’instar du secteur Nord. En témoignent les treize nucléus 
sur éclat (et deux probables) sur les vingt que compte la 
série (fig. 12a).

En plus de ces nucléus, cent-soixante-quatre produits 
de débitage principalement indifférenciés ont été mis au 
jour. À l’instar du secteur Nord, les produits témoignent 
de nombreux accidents de taille (fractures transversales 
liées au débitage, rebroussés). Les nucléus sont presque 
pour moitié exploités selon des méthodes sur éclat 
(n = 9) : Kombewa récurrentes et sur face supérieure 
d’éclat. En revanche, peu d’éclats caractéristiques de ces 
productions sont présents (n = 5). Considérant l’ensemble 
des produits, les débitages Levallois sont les plus repré-
sentés (présence de nucléus et d’éclats prédéterminants 
et prédéterminés ; fig. 12a à d). Les méthodes identifiées 
sont principalement récurrentes (unipolaires, bipolaires 
et plus rarement centripètes). D’autres modes de produc-
tion minoritaires ont été identifiés sur les objets en sili-
cites : deux nucléus ont été exploités sur plusieurs sur-
faces (SSDA ; deux et trois surfaces), ou encore suivant 
un débitage unifacial simple. Quelques pointes pseudo-
Levallois atypiques sont présentes dans l’assemblage, 
bien qu’aucun nucléus Discoïde en silicite n’ait été iden-
tifié. Bien que des pointes pseudo-Levallois puissent être 
produites dans le cadre d’un débitage Levallois récurrent 
centripète, celles présentes ici attestent d’une gestion 
alternante plus spécifique au débitage Discoïde.

Vingt-six pièces retouchées en silicites ont été mises 
au jour (soit 14,1 % de ces matériaux). Elles correspondent 
majoritairement à des racloirs (incluant une pointe mous-
térienne ; n = 16), quelques encoches et d’autres types 
plus rares (perçoir, grattoir, retouche mal caractérisée). 
Une de ces pièces a d’ailleurs fait l’objet d’un recyclage 
en nucléus de type Kombewa récurrent. La ramification 
des chaînes opératoires (forme de recyclage) ne concerne 
donc pas que les éclats bruts dans ce secteur.
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Fig. 10 – Nucléus en quartz du secteur Sud de Brive-Laroche : A, nucléus Discoïde unifacial ; B, nucléus Discoïde bifacial ; C, remon-
tage de trois éclats à talons corticaux, séquence unipolaire récurrente ; D, éclat à talon seul en cortex (clichés et DAO : C. Mathias).

Fig. 10 – Quartz cores from sector South of Brive-Laroche. A: unifacial Discoid core; B: bifacial Discoid core; C, refitting of three cortical 
striking platform flakes, recurrent unipolar sequence; D, flakes with cortical striking platform only flake (photos and CAD: C. Mathias).
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Fig. 11 – Outils façonnés en quartz du secteur Sud de Brive-Laroche : A, galet aménagé unifacial (« chopper ») présentant 
des traces d’utilisation en tant que percuteur au niveau de la base et d’une des surfaces planes ; B, galet aménagé unifa-
cial (pic) présentant des macro-traces d’utilisation en partie apicale probablement liées à un usage en percussion lancée 
(clichés : C. Viallet ; DAO : C. Viallet et C. Mathias).

Fig. 11 – Shaped quartz tools from sector South of Brive-Laroche: A, unifacial chopper showing traces of use as a striker at 
the base and on one of the flat surfaces; B, unifacial chopper showing macro-traces of use in the apical part, probably related 
to use as a thrown percussion (photos: C. Viallet; CAD: C. Viallet and C. Mathias).
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Fig. 12 – Matériel lithique en silicite du secteur Sud de Brive-Laroche : A, nucléus Levallois récurrent centripète sur face supérieure 
d’éclat ; B, nucléus Levallois récurrent centripète fracturé à la taille (raccord ; fracture récente en partie distale due à la pelle méca-
nique) ; C, éclat convergent Levallois, phase de plein débitage (méthode récurrente bipolaire) ; D, éclat préférentiel Levallois fracturé 
en partie distale (clichés et DAO : C. Mathias).

Fig. 12 – Silicite lithic material from sector South of Brive-Laroche: A, Levallois centripetal recurrent core on the dorsal surface of a 
flake; B, Levallois centripetal recurrent core broken during knapping (connection; recent fracture in distal part due to mechanical shovel);  
C, Levallois convergent flake, plein débitage phase (bipolar recurrent method); D, Levallois preferential flake broken in distal part (photos 
and CAD: C. Mathias).
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Les silicites du Campanien inférieur et du Coniacien 
sont les plus utilisées, suivies par celles du Santonien 
supérieur. Différentes étapes des chaînes opératoires 
de production et de transformation sont représentées, 
témoignant d’apports et d’emports de différents produits. 
Deux géotopes exploités sont propres au secteur Sud : 
le Haut Agenais et la moyenne vallée de la Dordogne 
aux environs de Vayrac (Lot). Les silicites du Santonien 
du Haut Agenais (groupe 6) ne sont représentés que par 
deux pièces : un nucléus Levallois sur face supérieure 
d’éclat, ainsi qu’un éclat Levallois d’entretien des 
convexités (fig. 12a). Les silicites du Bajocien des envi-
rons de Vayrac ne sont quant à elles représentées que par 
une seule pièce : un nucléus sur face supérieure d’éclat. 
Les jaspéroïdes du bassin de Brive (groupe 13) ne sont 
également représentés que par un nucléus à surface de 
débitage préférentielle.

L’outillage et son fonctionnement

Des pièces en quartz (n = 25) comme en silicite 
(n = 26) ont été transformées en outils dans le secteur 
Sud. Les racloirs sont les plus représentés (fig. 13), suivis 
par les encoches et les denticulés. Trois pièces présentent 
plusieurs bords retouchés atypiques (outils multiples). Le 
façonnage est également présent (n = 12) et ne concerne 
que des galets de quartz. Les outils aménagés sont unifa-
ciaux (choppers majoritaires et pics : fig. 11). Trois de ces 
outils présentent des macrotraces d’utilisation caractéris-
tiques d’un emploi en percussion lancée (esquillements 
courts, réfléchis, discontinus, alternants et initiés en 
flexion : fig. 11b). Une autre pièce témoigne d’un emploi 
en matériel de percussion au niveau de la base corticale 
(fig. 11a).

Parmi les outils sur éclats, dix pièces en silicite du 
secteur Sud ont été sélectionnées pour l’analyse tracéo-
logique. Parmi ces dix pièces, trois éclats laminaires 
bruts et un racloir sont considérés comme non étu-
diables (dans ces cas les tranchants sont très endomma-
gés par les esquillements post-dépositionnels anciens 
ou récents), deux éclats bruts et un racloir double 
convergent ne présentent pas de trace fonctionnelle, un 
racloir et un grattoir présentent une ZU chacun, et un 
racloir double convergent présente potentiellement deux 
ZU. Le grattoir sur éclat laminaire a servi à racler de 
la peau probablement sèche et a été ravivé au cours de 
l’utilisation. Un racloir latéral a servi à scier un matériau 
abrasif relativement dur (fig. 13) et un racloir convergent 
a servi à scier une matière semi-dure abrasive avec son 
bord droit, et probablement à racler un matériau dur 
abrasif avec son bord gauche. Tous les bords présentant 
des traces d’utilisation sont retouchés. Le raclage et le 
sciage ont été effectués avec des tranchants convexes 
ou rectilignes et les tranchants utilisés pour racler sont 
toutefois plus ouverts (65° à 80°) que ceux utilisés pour 
scier (40° et 50°).

SYNTHÈSE ET DISCUSSIONS

Systèmes de mobilité et de gestion des 
matières premières identifiés à Brive-Laroche

Si dans les grandes lignes les assemblages lithiques 
des deux secteurs présentent des similarités, ils se dif-
férencient par certains choix technologiques et éco-
nomiques. Parmi les similarités, on peut noter que les 
deux assemblages ont été majoritairement produits sur 
place, aux dépens de matériaux récoltés à proximité du 
site (voire dans certains cas sur place) dans diverses 
alluvions, ou dans les grès du bassin de Brive. Il s’agit 
essentiellement de quartz, pour lesquels toutes les étapes 
des chaînes opératoires sont représentées. Le matériel 
de percussion utilisé à Brive-Laroche (percuteurs et 
enclumes) est aussi essentiellement composé de galets de 
quartz (et ponctuellement de gneiss ou de granite). Les 
chaînes opératoires visent à la production d’éclats, selon 
des méthodes adaptées aux différentes morphologies de 
galets (algorithmique, unifacial, bipolaire sur enclume 
ou Discoïde) notamment dans le secteur Nord. Les sili-
cites, dont les chaînes opératoires sont tronquées, ont à 
l’inverse pu circuler sous la forme de produits bruts, en 
cours d’exploitation ou transformés. Sur place, une partie 
du matériel a été débitée selon des modes de productions 
caractéristiques du Paléolithique moyen (Levallois, Dis-
coïde, Kombewa) ou redébité, comme en témoigne l’im-
portance des nucléus sur éclats. L’examen tracéologique 
montre que dans les deux secteurs une partie des pièces 
retouchées en silicite a fait l’objet d’au moins un cycle 
d’affûtage ; l’objectif étant alors de prolonger la durée 
d’utilisation d’un tranchant en maintenant son efficacité.

Dans le détail, les proportions de silicite sont plus 
importantes dans le secteur Nord que dans le secteur 
Sud : 30 % dans un cas, 19 % dans l’autre. L’outillage 
sur éclat est exclusivement en silicite au Nord et aucune 
pièce retouchée ne semble avoir été recyclée en nucléus, 
contrairement au secteur Sud. Une autre différence est 
l’emploi du débitage Discoïde sur quartz plus important 
dans le secteur Sud.

Il est difficile de déterminer la fonction et le fonction-
nement des sites de Brive-Laroche-Aérodrome, en raison 
des processus mis en jeu pour leur formation, de leur 
évolution post-dépositionnelle et de l’absence de restes 
organiques. Si les opérations de taille sont essentielle-
ment orientées autour des quartz, les secteurs Nord et Sud 
ne correspondent pas exclusivement à des sites de pro-
duction. Des outils ont également été produits, ravivés et 
abandonnés sur le site qui se trouve pourtant à proximité 
de massifs de grès et d’alluvions riches en quartz. L’intro-
duction de silicites depuis des zones éloignées d’une tren-
taine de kilomètres montre un territoire parcouru au-delà 
du bassin de Brive, depuis le proche Périgord à l’ouest ; 
elles sont introduites sous la forme d’éclats et d’outils 
prêts à être débités. La ramification des chaînes opéra-
toires présente un intérêt double : de petits modules sont 
transportés et des produits aux caractéristiques morpho-
techniques précises peuvent être obtenus (cf. Kombewa).
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Fig. 13 – Exemples d’outils en silicite du secteur Sud de Brive-Laroche : A, racloir simple latéral convexe sur éclat à dos cortical (des-
sin : J. Robbe), 1 et 2 détails des usures fonctionnelles identifiées (photographies et DAO E. Gauvrit-Roux) ; B, racloir (initialement 
double convergent ?) recyclé en nucléus, débitage sur face inférieure (dessin : J. Robbe ; cliché : C. Mathias).

Fig. 13 – Examples of silicite retouched flakes from sector South of Brive-Laroche: A, convex lateral single scraper on cortical-backed 
flake (drawing by J. Robbe), 1 and 2 details of identified functional traces (photographs and CAD by E. Gauvrit-Roux); B, scraper (initially 
double convergent?) recycled as a core, flaking on the ventral surface (drawing by J. Robbe, photo by C. Mathias).
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Le Paléolithique moyen en Limousin

Comparé aux régions plus occidentales du Bassin 
aquitain, le Limousin livre peu de traces d’occupations 
préhistoriques. En dehors de quelques sites récem-
ment fouillés dans le Limousin cristallin (Mazière et 
Raynal, 1976 ; Raynal, 1977 ; Colonge et al., 2008), la 
majorité des occupations du Paléolithique moyen régio-
nal se trouve en Bas-Limousin dans le département de 
la Corrèze. Deux gisements importants y sont connus : 
la grotte de La Chapelle-aux-Saints (Raynal et Pautrat, 
1990 ; Pautrat, 1994 ; Rendu et al., 2014 ; Beauval et 
al., 2005) et Chez-Pourré-Chez-Comte (Bouyssonie et 
al., 1959 ; Lhomme, 2000). Le premier est localisé au 
sud du bassin de Brive et correspond à plusieurs petites 
cavités (ou « bouffias »). C’est dans l’abri de la bouffia 
Bonneval que la sépulture néandertalienne a été mise au 
jour (Bouyssonie et Bardon, 1908 ; Rendu et al., 2014). 
La Chapelle-aux-Saints livre des niveaux attribués au 
« Levalloisien » (bouffia Bonneval et bouffia 102), au 
Moustérien de type Quina (bouffia-Bonneval et bouffia 
118) et au Moustérien de Tradition Acheuléenne (bouffia 
118 - Rendu et al. 2014). Les occupations s’échelonnent 
entre 60 ka et 40 ka BP. Les matériaux employés semblent 
majoritairement locaux : jaspéroïdes, silicites du Batho-
nien, quartz et basalte d’alluvions. Le second gisement, 
Chez-Pourré-Chez-Comte, est particulièrement intéres-
sant étant donnée sa proximité géographique avec les 
sites de Brive-Laroche-Aérodrome ; il se situe au nord de 
l’agglomération de Brive-la-Gaillarde, au pied d’un front 
rocheux. Connu dès la fin du xixe siècle, trois couches du 
Paléolithique moyen y ont été mises au jour (Bouysso-
nie et al., 1959). Les principaux matériaux utilisés sont 
les silicites parmi lesquelles les jaspéroïdes et le quartz 
(dont le cristal de roche). La couche inférieure a été inter-
prétée comme un Moustérien de type « Charentien d’as-
pect évolué », à débitage Levallois récurrent centripète 
dominant (Lhomme 2000). Les racloirs sont diversifiés 
et nombreux, les pièces sont fréquemment fracturées puis 
reprises et des racloirs à amincissement de type Kostienki 
sont présents (Raynal, 1977 ; Lhomme 2000). Les sili-
cites exploitées proviendraient en majorité de la vallée de 
la Dordogne, avec une utilisation de silex du Bergeracois 
et des meulières à proximité de Domme. D’autres silicites 
et jasperoïdes localisés au sud du bassin de Brive sont 
aussi présents (silex du Dogger). Peu d’informations sont 
disponibles sur la gestion des quartz de ce gisement.

Plusieurs sites de Corrèze récemment fouillés ont 
également livré des occupations du Paléolithique moyen, 
avec toutefois très peu de matériel mis au jour : c’est le 
cas de Combemenue à Brignac-la-Plaine (Brenet et al. 
2004 ; Brenet et Cretin 2008) et de la grotte du Coustal à 
Noailles (Fonton et al. 1991). À Combemenue, l’essen-
tiel de la production est en silicite (97,2 % de la série), 
l’exploitation des quartzites est anecdotique (2,8 %). Le 
concept de débitage principal est le Discoïde, les concepts 
Levallois et Kombewa sont présents en plus faibles pro-
portions (Brenet et al., 2004 ; Brenet et Cretin, 2008). 
L’objectif principal semble être l’obtention de produits 

pseudo-Levallois quelle que soit la méthode de débitage 
employée. La grotte du Coustal a pour sa part livré une 
petite série lithique au sein de quatre niveaux pléisto-
cènes mis au jour par M. Fonton (Fonton et al., 1991). 
Peu d’informations sont disponibles pour ce site, à l’ex-
ception de la publication du remontage d’un racloir en 
jaspéroïde débité dans le niveau 4 (Fonton et al., 1991). 
Ce cas très particulier souligne un processus de recyclage 
pour ce matériau dont l’origine est localisée au niveau du 
Puy d’Arnac, au sud-est du bassin de Brive. La série est 
composée de quartz et de silicite du Bathonien. L’effec-
tif lithique étant faible, peu de traits technologiques res-
sortent : le débitage Levallois est attesté par un nucléus, 
et les outils sur éclat semblent diversifiés (Fonton et al., 
1991).

Au nord du Limousin, en Haute-Vienne, le site de 
Périché à Verneuil-sur-Vienne présente de nombreuses 
similitudes avec les séries de Brive-Laroche. Il a livré 
un assemblage du Paléolithique moyen dans un environ-
nement où dominent les quartz (Colonge et al. 2008). 
Les matériaux principalement employés sont les quartz 
et quartzites (filoniens et en galets), débités selon des 
méthodes peu élaborées ou des méthodes Discoïde lato 
sensu. Les silicites, qui représentent 1,3 % de la série 
lithique, sont acquises dans des zones plus éloignées à 
l’ouest (75-80 km) et témoignent de concepts caractéris-
tiques du Moustérien (Levallois). Cette association de 
débitages peu caractéristiques sur quartz majoritaires et 
de débitages diagnostiques du Moustérien sur silex est 
similaire à celle de Brive-Laroche-Aérodrome.

La dichotome quartz/silicites dans le Paléo-
lithique moyen du Sud-Ouest de la France

Plusieurs sites du Paléolithique moyen ont livré des 
industries en quartz dans le Sud-Ouest de la France 
(fig. 14). Les occupations sont datées des stades isoto-
piques 9 et 6 pour les plus anciennes, à savoir les Bosses 
et Coudoulous I dans le Lot (Jaubert et al., 2005 ; Jarry et 
al., 2007). La majorité des sites est toutefois à rattacher 
au Paléolithique moyen récent, après le SIM 5. Plusieurs 
éléments varient dans ces industries, comme la propor-
tion des quartz par rapport aux silicites, la distance d’ap-
provisionnement en matériaux ou encore l’économie des 
matières premières (tabl. 3). Trois modes de gestion des 
matériaux se distinguent :

Les sites à gestion différenciée quartz et silicite

Il s’agit du cas de figure le plus représenté dans les 
assemblages lithiques des industries à quartz dominants. 
On retrouve dans cette catégorie le site de Périché men-
tionné plus haut (Colonge et al., 2008). Des débitages 
sur quartz locaux de type SSDA. et Discoïde y ont été 
identifiés, tandis que les silicites allochtones traduisent 
l’emploi du concept Levallois. Le site de Coudoulous I 
a également livré une séquence importante à la transition 
entre le Pléistocène moyen et supérieur (Jaubert et Farizy, 
1995 ; Jaubert et al., 2005). La couche la plus anthropisée 
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est la couche 4, datée du SIM 6 (entre 130 et 160 ka). 
Les quartz représentent 95,5 % de la série et les silicites 
tertiaires locales 3,5 %, disponibles dans les alluvions 
(Mourre, 1994). Ces matériaux n’ont pas été exploités de 
la même façon : débitage Discoïde et sur enclume pour 
les quartz, débitage Levallois linéal et récurrent centripète 
pour les silicites. Cette même dichotomie a pu être mise 
en évidence dans de nombreux sites du Lot, comme à La 
Borde (Jaubert et al., 1990) ou Les Planes (Collina-Girard 
et Turq, 1991 ; Turq, 2000). Certains assemblages livrent 
également des schémas différenciés sur silicites en plus 
du quartz, comme c’est le cas de la couche Ks des Fieux, 
où des éclats de façonnage de bifaces sont associés aux 
formations de silicites du Coniacien situées à une trentaine 
de kilomètres à l’ouest (Faivre, 2006 ; Faivre et al., 2013). 

D’autres sites montrent également l’utilisation ponc-
tuelle de quartz (et de quartzites) avec des objectifs 
fonctionnels clairement différenciés. Ce schéma appa-
rait lorsque les silicites dominent dans l’environnement 
proche du site. Elles sont alors utilisées presque exclusi-
vement pour le débitage, tandis que les autres matériaux 
sont employés pour le macro-outillage (galets aménagés 
uni- ou bifaciaux, pics notamment). C’est le cas du site 
de Fonseigner à Bourdeilles, en Dordogne, daté autour 
de 50 ka (Geneste, 1985), où le quartz est employé pour 
le façonnage de galets aménagés unifaciaux et bifaciaux. 
Le même cas de figure a été identifié dans la couche 7 du 
Pech-de-l’Azé II à Carsac-Aillac, toujours en Dordogne, 
entre le SIM 7 et 6 (Mathias, 2018). Des objectifs diffé-
renciés peuvent également concerner le débitage : c’est le 

cas des sites des Canalettes dans l’Aveyron et de la Rou-
quette dans le Tarn (Faivre et al., 2013 ; Meignen, 1996 ; 
Bourguignon et al., 2001 ; Lebègue, 2012).

Les sites à gestion identique quartz et silicite

Quelques exceptions existent au modèle que nous 
venons de présenter. C’est le cas du site du Rescoundu-
dou, localisé dans l’Aveyron (Mourre, 1994). La couche 
1 a livré un assemblage lithique composé à 80 % de silex 
et à 20 % de quartz. Si 85 % des matériaux confondus 
sont acquis dans l’espace proche (< 20 km), certaines 
silicites proviennent de zones distantes de plus de 40 km 
(Vaissié, 2021). La particularité ici est que les modes et 
les objectifs de production sont identiques quel que soit 
le matériau considéré : le débitage Levallois récurrent 
centripète constitue le schéma de production privilégié. 
Le site du Roc de Combe, à Payrignac dans le Lot, a éga-
lement livré un assemblage lithique du SIM 3 attribué au 
Moustérien Discoïde à denticulés (Lorenzo Martinez et 
al., 2014). Situé entre Périgord et Quercy, il livre un débi-
tage Discoïde à la fois sur silex et sur quartzites. Cette 
même configuration se retrouve dans la couche K du site 
des Fieux, également dans le Lot (Thiébaut et al., 2009). 
Le site de Mauran plus au sud, en Haute-Garonne, daté 
du SIM 3, bien qu’utilisant principalement des quartzites 
et non des quartz, est à rapprocher de ce type de gestion 
avec un débitage Discoïde quel que soit le matériau (Jau-
bert et Mourre, 1996 ; Farizy et al., 1994).

Fig. 14 – Carte des principaux sites archéologiques du Paléolithique moyen  
à utilisation de quartz/quartzites et silicites mentionnés dans le texte (CAO : C. Mathias).

Fig. 14 – Map of the main Middle Palaeolithic archaeological sites  
using quartz/quartzite and silicite mentioned in the text (CAD: C. Mathias).
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Tabl. 3 – Récapitulatif des caractéristiques principales des sites du Sud-Ouest de la France cités dans le texte.  
*Zone locale : < 5 km ; zone proche : 5-20 km ; zone éloignée : > 20 km, d'après Geneste, 1985.

Table 3 – Summary of the main characteristics of the sites in south-west France cited in the text.  
*Local area, < 5 km, nearby area 5-20 km, distant area > 20 km, according to Geneste, 1985.

Nom du site Localisation MIS % Quartz, 
quartzites

Modes de  
productions

%  
Silicites

Acquisition 
silicites*

Modes de  
production

Références  
bibliographiques Gestion

Les Bosses Lamadgelaine, 
Lot MIS 9/8 83

Discoïde s.l., bipo-
laire sur enclume, 

faconnage
15,5 Locales majori-

taires, éloignées

Discoïde,  
Levallois récurrent 

centripète
 (Jarry et al., 2007) Différenciée

Coudoulous 
I, c. 4

La-Tour-de-
Faure, Lot MIS 6 95,5 Discoïde s.l., bipo-

laire sur enclume 3,5 Locales majori-
taires, éloignées

Levallois linéal, 
récurrent centripète

(Mourre, 1994 ; Jaubert 
et al., 2005) Différenciée

Les Planes (ou 
Las Planes)

Montayral, Lot-
et-Garonne Indét. 78,5 Galets aménagés, 

Discoïde s.l., 21,5 Locales, proches Centripète, 
Levallois

(Collina-Girard et Turq, 
1991 ; Turq, 2000) Différenciée

La Borde Livernon, Lot MIS 
7-5 ? 96 Discoïde s.l., bipo-

laire sur enclume 3,5 Locales majori-
taires, éloignées

Levallois  
récurrent centri-

pète

(Jaubert et al., 1990 ; 
Mourre, 2004) Différenciée

Les Fieux, c. K Miers, Lot MIS 3 ? 67,6 Discoïde s.l. 29,7 Locaux majori-
taires, éloignées

Discoïde, rares
Levallois et 
Kombewa

(Thiébaut et al., 2009) Identique

Les Fieux, 
c. Ks Miers, Lot MIS 3 ? 48,3 Discoïde s.l. 46,4 Eloignées majori-

taires, locales

Nucléus réduits, 
façonnage bifacial 
(éclats), Levallois

(Faivre, 2006) Différenciée

Le Mas-Viel Saint-Simon, 
Lot MIS 4/3 70 Discoïde s.l. 30 Locales majori-

taires, éloignées
Quina, Levallois, 

Discoïde
(Turq et al., 1999 ;  

Turq, 1990) Différenciée

Pradayrol, c. I Caniac-du-
Causse, Lot MIS 3 78 Discoïde s.l., bipo-

laire sur enclume 17,8 Proches majori-
taires, éloignées

Discoïde,  
Levallois récurrent 

centripète, sur 
éclat

(Villeneuve et al., 2019) Mixte

Pradayrol, c. I/II Caniac-du-
Causse, Lot MIS 3 77,9 Discoïde s.l., bipo-

laire sur enclume 20,5 Proches majori-
taires, éloignées

Discoïde, Levallois 
récurrent centri-
pète, sur éclat

(Villeneuve et al., 2019) Mixte

Pradayrol, c. III Caniac-du-
Causse, Lot MIS 3 77,8 Discoïde s.l., bipo-

laire sur enclume 21,9 Proches majori-
taires, éloignées

Discoïde, Levallois 
récurrent centri-
pète, sur éclat

(Villeneuve et al., 2019) Mixte

Roc de Combe Payrignac, Lot MIS 3 8 Discoïde s.l. 89
Locales et proches 

majoritaires, 
éloignées

Discoïde (Lorenzo Martinez et al., 
2014) Identique

Pailhès, c. 2
Espagnac- 

Sainte-Eulalie, 
Lot

MIS 4/3 84,5 Centripète, 
S.S.D.A. 15,1 Locales, proches, 

éloignées Indéterminable (Jaubert et al., 2001 ; 
Mourre et al., 2001) Indét.

Le Rescoundu-
dou c. 1

Sébazac- 
Concovrès, 

Aveyron
MIS 5 ? 20 Levallois récurrent 

centripète 80
Locales et proches 

majoritaires, 
éloignées

Levallois récurrent 
centripète

(Jaubert et Mourre, 
1996 ; Mourre, 1994 ; 

Vaissié, 2021)
Identique

Les Canalettes, 
c. 2 Nant, Aveyron MIS 

4/3 ? 15 « peu structurée » 85 Locales majori-
taires, éloignées

Levallois récurrent 
centripète,  

uni-bipolaire

(Meignen, 1996 ; 
Meignen et al., 2001 ; 

Lebègue, 2012)
Différenciée

La Rouquette, 
niv. 1 Puycelsi, Tarn MIS 4 ≈ 50 Discoïde s.l. ≈ 50 Origine  

indéterminée

Levallois récurrent 
unipolaire, 
centripète

(Faivre et al., 2013 ; 
Bourguignon et al., 2001) Différenciée

Bois de  
l’Hôpital UA 2

Saint-Sulpice-
la-Pointe, Tarn MIS 5 91,5

S.S.D.A et 
bipolaire sur 

enclume ; Discoïde 
s.l., Levallois + 

Façonnage

6,3 Locales, proches Levallois, Discoïde
(Bernard-Guelle et al., 

2019, 2016 ; Viallet Minet 
et al., 2022)

Mixte

Bois de  
l’Hôpital UA 3

Saint-Sulpice-
la-Pointe, Tarn MIS 4/3 88

Discoïde s.l., 
S.S.D.A et 

bipolaire sur 
enclume ; Levallois 

+ Façonnage

8,9
Locales et proches 

majoritaires, 
éloignées

Levallois, Discoïde
(Bernard-Guelle et al., 
2019, 2016 ; Viallet et 

al., 2022)
Mixte

Mauran Mauran, 
Haute-Garonne MIS 3

Quartzites, 
≈ 39, quartz  
minoritaires

Discoïde ≈ 37 Proches Discoïde
(Jaubert et Mourre, 
1996 ; Farizy et al., 

1994 ; Jaubert, 1993)
Identique

Baume Vallée, 
unité 4

Solignac- 
sur-Loire, 

Haute-Loire
MIS 5 6,73

Discoïde s.l.,  
assimilable 
Levallois

91,36
Proches et 

 éloignées majori-
taires, locales

Levallois

(Raynal et Hux-
table,1989 ; Raynal et 
al., 2013 ; Banks et al., 
2021 ; Vaissié, 2021 ; 
Vaissié et al., 2017)

Mixte/ 
identique

Fonseigner, 
couche Dsup

Bourdeilles, 
Dordogne MIS 3 Minoritaire Choppers,  

chopping-tools Dominant
Locales domi-

nantes, proches, 
éloignées

Levallois (Geneste, 1985) Différenciée

Pech-de-l’Azé 
II c. 7

Carsac-Aillac, 
Dordogne MIS 7 11,2

Choppers, 
chopping-tools ; 

Discoïde s.l.
90,8 Locales

Levallois récur-
rent, débitage sur 

éclat

(Mathias et al., 2020 ; 
Mathias, 2018) Différenciée

Périché
Verneuil-sur-

Vienne,  
Haute-Vienne

Indét. 98,3 Discoïde s.l., 
S.S.D.A. 1,5 Eloignées Levallois (Colonge et al., 2008) Différenciée

La Chapelle-
aux-Saints

La Chapelle-
aux-Saints, 

Corrèze
Indét. Majori-

taire ? Discoïde Indét.
Locales et proches 

majoritaires, 
éloignées

Divers (Discoïde, 
Levallois, Façon-

nage)

(Bismuth, communication 
personnelle ;  

Rendu et al., 2014)
Différenciée

Chez-Pourré-
Chez-Comte

Brive-la- 
Gaillarde, 
Corrèze

Indét. Indét. Discoïde ? Majori-
taire ?

Eloignées majori-
taires, proches

Levallois récurrent 
centripète

(Lhomme, 2000 ; 
Bismuth, communication 

personnelle)
Différenciée

Combemenue Corrèze Indét. 2,8 Discoïde s.l., 
S.S.D.A. ? 97,2 Proches majori-

taires, locales
Discoïde, Leval-

lois, sur éclat
(Brenet et Cretin, 2008 ; 

Brenet et al., 2004) Différenciée
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Les sites à gestion intermédiaire  
(identique, différenciée) quartz et silicite

Il existe également des assemblages lithiques ayant 
livré un schéma intermédiaire. C’est le cas de celui des 
Bosses, daté autour de 300 ka (Jarry et al., 2007). Un débi-
tage Discoïde y a été mis en œuvre sur quartz, quartzites 
et silicite. Cependant, certains concepts de taille diffèrent 
selon le matériau : le débitage bipolaire sur enclume y est 
exclusivement réalisé sur quartz et quartzites tandis que 
le débitage Levallois est uniquement réalisé sur silicite. 
La même configuration se retrouve dans le Paléolithique 
moyen récent de l’ensemble II du Pradayrol (Villeneuve 
et al., 2019). Une gestion mixte est également représen-
tée dans les deux occupations moustériennes du site du 
Bois-de-l’Hôpital, dans le Tarn (Bernard-Guelle et al., 
2019). Les quartz (et rares quartzites) ont été utilisés pour 
le façonnage et le débitage, tandis que les silicites n’ont 
été utilisées que pour le débitage. En revanche, certains 
concepts de production ont été appliqués aux deux caté-
gories de matériaux (débitages Discoïde et Levallois). 
À l’abri de Baume-Vallée, certes au cœur du Massif 
central cristallin méridional (Solignac-sur-Loire, Haute-
Loire), dans des dépôts datés de la fin du SIM 5 (Raynal 
et Huxtable, 1989), les productions diffèrent d’un point 
de vue morphologique entre silicites (majoritaires) et 
quartz. Malgré ces différences morphologiques les pro-
ductions dans ces différents matériaux ont été interpré-
tées comme « la volonté de concrétiser un schéma opé-
ratoire conceptuellement Levallois » pour les différentes 
unités archéo-stratigraphiques (Vaissié, 2021, p. 333). 
Les méthodes de production sur quartz rapprochées du 
Levallois lato sensu correspondent donc à des nucléus 
bifaciaux présentant une hiérarchisation relative des sur-
faces, un envahissement dans le débitage et un plan de 
détachement parallèle.

Les comportements identifiés à partir des séries des 
sites de Brive-Laroche s’intègrent pleinement dans le pre-
mier type de gestion des matériaux, avec une dichotomie 
claire des modes de production selon la matière première, 
entre quartz et silicites (économie de la matière première, 
gestion de l’outillage). Ils se rapprochent ainsi de bon 
nombre de sites du Quercy, comme le Mas Viel, les Fieux 
couche Ks, ou encore Pradayrol. Une différence subsiste 
toutefois quant à l’acquisition des silicites. Dans les sites 
du Lot, une part importante de silex locaux, parfois de 
qualité médiocre, est utilisée. À Brive-Laroche, les silex 
constituent une ressource presque exclusivement alloch-
tone (les silicites de la périphérie du bassin de Brive étant 
peu représentées), mais ils sont souvent exploités en plus 
grande proportion que dans les sites du Quercy (tabl. 3).

CONCLUSIONS

Les comportements techniques illustrés par les séries 
lithiques des sites de Brive-Laroche-Aérodrome 

s’inscrivent parfaitement dans la gamme de ceux identi-

fiés en périphérie de zones riches en silicites et en occu-
pations préhistoriques au cours du Paléolithique moyen, 
tel le Quercy (Villeneuve et al., 2019 ; Jaubert et Mourre, 
1996 ; Faivre et al., 2013 ; Chalard et al., 2007). Un trait 
commun est l’adaptation aux matériaux locaux (ici, les 
quartz au sens large) par l’emploi de méthodes spéci-
fiques : Discoïde lato sensu (Mourre, 2003), SSDA et 
bipolaire sur enclume. L’exploitation de matériaux locaux 
est couplée à une anticipation des besoins, notamment en 
silicites (introduction d’éclats à débiter), qui ont le plus 
souvent circulé depuis des zones relativement éloignées 
(entre 15 et 30 kilomètres en moyenne). Les concepts 
de débitage caractéristiques du Paléolithique moyen 
s’expriment pleinement sur le mobilier en silicites : Dis-
coïde stricto sensu, Levallois ou encore Kombewa. La 
part importante des débitages sur éclat, conduisant à une 
ramification des chaînes opératoires (Bourguignon et al., 
2004), est ici induite par l’accès limité par la distance aux 
gîtes de silicites ; les objets circulent donc sous la forme 
de produits finis, à savoir d’éclats bruts ou retouchés qui 
seront une nouvelle fois débités ou réaffûtés (Fonton et 
al., 1991). De tels comportements sont particulièrement 
exacerbés dans les contextes pauvres en silicites (Faivre 
et al., 2013 ; Turq et al., 2013, 2017), même s’ils ne sont 
pas exclusifs (Vaissié, 2021). Il semble qu’au Paléoli-
thique moyen, ces comportements économiques diffé-
renciés soient souvent liés aux distances d’acquisition 
des matières premières et pas uniquement à l’opposition 
silicites/autres types de roches (Geneste, 1985, 1991 ; 
Féblot-Augustins, 1999 ; Jaubert et Delagnes, 2007). 
Ainsi par exemple dans les sites du Paléolithique moyen 
charentais, la gestion différentielle des matières pre-
mières en fonction de l’éloignement des gîtes de silicites 
concerne surtout l’outillage ; il demeure toutefois, dans 
ce cas, une différence majeure, puisque les systèmes de 
production employés sont identiques quel que soit le 
matériau (Delagnes et al., 2006).

L’ensemble des caractéristiques des séries lithiques de 
Brive-Laroche-Aérodrome ou partie, ne permet pas une 
association claire à un ou des techno-complexes lithiques. 
La variété des méthodes identifiées pourrait rappeler celle 
d’un techno-complexe moustérien mixte, comme cela a 
été proposé pour les assemblages du Quercy (Faivre et al., 
2017 ; Villeneuve et al., 2019). Finalement, cette notion 
se heurte ici à la réalité archéologique (les techno-com-
plexes étant définis d’après des assemblages en silicites) 
et à la superposition probable de témoins d’occupations 
au cours des SIM 5 et 4. Il est possible de s’interroger de 
manière plus globale sur l’existence et la reconnaissance 
même d’un techno-complexe mixte.

L’accroissement significatif des données concernant 
le Paléolithique moyen de Corrèze, avec notamment 
la fouille préventive intervenue en 2021 sur le site des 
Hauts-de-Lestrade, sur la commune voisine de Saint-Pan-
taléon-de-Larche (Viallet et al., 2023), va permettre une 
meilleure compréhension des occupations préhistoriques 
de ce secteur de la vallée de la Vézère. La Basse Corrèze, 
située en bordure orientale de zones riches en silicites 
de bonne qualité et en installations préhistoriques, est 
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une micro-région privilégiée qui demande à être mieux 
connue pour nourrir les réflexions au sujet des déplace-
ments des groupes néandertaliens et de l’exploitation de 
leurs territoires de subsistance : les sites qui y ont été nou-
vellement identifiés permettent d’approfondir la caracté-
risation des techno-complexes locaux du Paléolithique 
moyen, tout particulièrement lorsque le quartz est majo-
ritairement utilisé.
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