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Biostratigraphie des niveaux
solutréens de Laugerie-Haute (Les
Eyzies, Dordogne, France).
Implications archéologiques

Françoise Delpech

 

Introduction

1 Pour  percevoir  ce  qu’étaient   les  cultures,   l’organisation  des  sociétés,   la  place  dans

l’environnement  des  hommes  de   la  préhistoire,  on  se  fonde   le  plus  souvent  sur  des
données  matérielles  tirées  du  substrat  terrestre.  Lors  de  l’exhumation  et  bien  avant

l’étude analytique leur position est enregistrée, ceci afin de pouvoir les replacer dans

l’espace mais aussi pour leur affecter un âge relatif. Ainsi, elles peuvent être regroupées
en ensembles propres à un lieu ou (et) à une période. Le regroupement en ensembles

est nécessaire car les particularités présentées par une donnée isolée, quelle qu’en soit
l’importance  ou  l’originalité,  n’ont  de  valeur  qu’anecdotique ;  ce  n’est  qu’en  menant

des recherches sur le groupe que peuvent être mis en évidence les caractères propres à
l’ensemble,  au  groupe  en  question.  La  recherche  de  caractères  d’ordre  évolutif  par
exemple  n’est  possible  que  si  elle  concerne  des  ensembles  de  données  situés  dans  le
temps. 

2 Les  archives  préhistoriques  provenant   souvent  de  gisements   stratifiés,   les  moyens

offerts par la stratigraphie pour le classement de ces archives ne peuvent être ignorés

mais   leur  utilisation  n’est  possible  que   si   les  ensembles   sont   regroupés  par  unité

stratigraphique.  Celle-ci  doit  être  définie  par  des  caractères  bien  précisés :  d’ordre
archéologique   pour   l’unité   archéostratigraphique   en   archéostratigraphie,   d’ordre
biologique  pour   l’unité  biostratigraphique  en  biostratigraphie,  d’ordre   lithologique

pour   l’unité   lithostratigraphique   en   lithostratigraphie,  d’ordre   chronologique  pour
l’unité chronostratigraphique en chronostratigraphie…. (Hedberg 1979) ; il existe donc
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autant  d’unités   stratigraphiques  que  de  branches   stratigraphiques,   chacune  d’elles
devant faire l’objet de travaux indépendants dont les résultats sont ensuite confrontés

pour répondre aux questions spécifiques qui se posent dans les diverses spécialités. En
archéologie  préhistorique,  le  « niveau »  ou  la  « couche »  a  fait  figure,  à  tort,  d’unité

stratigraphique  car  c’est  sur   la  base  de  caractères  d’ordre  divers  que   la  tranche  de
terrain qu’il ou elle représente est différenciée de celle qui est au-dessous comme de
celle qui la surmonte.

3 De   toutes   les  branches  de   la  stratigraphie,  c’est   la  biostratigraphie  qui  apporte   les
meilleures  précisions  de  corrélations  stratigraphiques.  C’est  un  outil  qui  permet  de
situer dans le temps, les unes relativement aux autres, les strates fossilifères. Utilisé de
tous  temps  lors  des  travaux  concernant  le  domaine  marin,  cet  outil  a  été  adapté  au
domaine   continental   il   y   a   seulement   quelques   décennies   par   l’établissement   de
biozonations   fondées   sur   les   mammifères   des   périodes   pliocène,   pléistocène   et
holocène (cf. notamment Mein 1975 ; Guérin 1982 ; Cordy 1982 ; Guérin et Patou-Mathis,

1996) ; sa résolution chronologique est suffisamment fine pour dépasser, dans certains

cas, celle atteinte par les datations radiochronologiques (Delpech 2005, 2007 ; Delpech

et Texier 2007). 

4 De  par   l’ancienneté  des  fouilles  qui  y  ont  été  menées,  bien  des  sites  archéologiques

« classiques » n’ont pas fait l’objet de telles recherches. C’est sur eux, cependant, que
reposent les bases des connaissances des industries préhistoriques. Une révision a été
menée pour quelques uns d’entre eux, notamment dans le cadre d’un PCR dirigé par J.-
Ph.  Rigaud  puis  par   J.-P.  Texier   (Texier   et  al. 1999 ;  Texier   et  al.  2004) ;   le   site  de
Laugerie-Haute, quant à lui, a bénéficié pour ses niveaux solutréens d’une campagne de
datations,   avec   croisement   des   méthodes   (Roque   et  al.   2001),   et   de   recherches

géologiques   sur   leur   stratogénèse   (Texier  2009).  A   l’occasion  d’un   colloque   sur   le
Solutréen  qui   s’est   tenu   à  Preuilly   sur  Claise   en  20071,   j’ai   revu   les  questions  de
biostratigraphie de ce même gisement, m’intéressant, en particulier aux niveaux où ont

été définies plusieurs étapes évolutives du technocomplexe solutréen. 
 
« Stratigraphies » à Laugerie-Haute

5 Situé   sur   la   commune  des  Eyzies-de-Tayac  en  Dordogne   (fig.  1),   le  grand  abri  de
Laugerie-Haute  s’ouvre  en  rive  droite  de   la  Vézère  à  deux  kilomètres  en  amont  du
village. « Il s’étend sur une longueur de 180 mètres environ, sur une largeur de 35 mètres, et

l’épaisseur des dépôts varie de 4,50 mètres à 6 mètres suivant les endroits. Une zone non fouillée

et qui supporte une maison d’habitation divise le gisement en deux loci : Laugerie-Haute-Est et

Laugerie-Haute-Ouest » (Laville 1975 - p. 310).

6 Reconnu  comme  gisement  préhistorique  depuis   la  deuxième  moitié  du  19ème  siècle
(Lartet et Christy 1864, 1865-1875 ; Girod et Massénat 1893 ; Capitan 1895 ; Capitan et
Breuil 1902 apud Laville 1975), Laugerie-Haute a vu se succéder plusieurs générations de
fouilleurs.  En  1938  D.  et  E.  Peyrony  publient  une  monographie  du  site   livrant  des
informations détaillées sur sa stratigraphie. Celle-ci fut reprise et précisée par F. Bordes

et par Ph. Smith lors des travaux qu’ils ont menés, à leur tour, il y a une cinquantaine

d’années (Bordes 1958 ; Smith 1966). A peu près au même moment, H. Laville, par une

étude sédimentologique, établit une « climato-stratigraphie » du site (1964, 1973, 1975).

7 La mise en regard des propositions stratigraphiques retenues par D. et E. Peyrony et
ceux qui leur ont succédé montre non seulement le « souci d’un découpage stratigraphique

Biostratigraphie des niveaux solutréens de Laugerie-Haute (Les Eyzies, Dordog...

PALEO, 23 | 2012

2



toujours plus fin » (Texier 2007 - p. 49) entraînant la reconnaissance de subdivisions au
développement tout à fait local mais aussi des difficultés à synchroniser les relevés de
l’est du gisement avec ceux de l’ouest. A l’est du gisement notamment, les 13 ensembles

des   fouilles  Peyrony   (couches  A  à  K)   correspondent  aux  42 ensembles  des   fouilles
Bordes. En outre, selon la zone fouillée, le nombre des couches « non stériles » varie :
les  cinq  couches  magdaléniennes  1,  2,  4,  6  et  8  de  l’est  du  site  correspondent  sur  la
coupe   II   à   8   ensembles   (tabl.   1).   Quant   à   la   confrontation   des   successions

stratigraphiques  de  l’est  et  de  l’ouest  du  gisement,  plusieurs  remarques  et  questions

ont   été   soulevées.   Sans   être   exhaustive,   rappelons   que   le   niveau  Aurignacien  V
surmonterait  le  niveau  Protomagdalénien  (Bordes  1964)  et  non  l’inverse  (Peyrony  et
Peyrony 1938). Les limites entre les ensembles solutréens (Solutréen inférieur, moyen

ou supérieur) comme les correspondances entre les ensembles de l’ouest et de l’est ont

souvent   été  difficiles   à   établir   (Bordes   1958 ;   Smith   1966).  On  peut,   en   outre,   se
demander si le matériel issu de l’ensemble H’’’ des Peyrony (Solutréen à pointes à cran)

n’était pas, en partie, associé au Magdalénien 02, technocomplexe qui, selon H. Laville
(1973, 1975), serait contemporain de la période de formation de la couche 0 (côté ouest)
(tabl. 1).
 
Figure 1 - Localisation du grand abri de Laugerie-Haute.
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Tableau 1 -Laugerie-Haute-Est et Laugerie-Haute-Ouest (fouilles Peyrony, fouilles Bordes, fouilles
Bordes et Smith). Correspondances entre subdivisions stratigraphiques et technocomplexes.

 

La faune des niveaux solutréens3 et « l’Interstade de
Laugerie » 

8 Dans   les  niveaux  solutréens  H’,  H’’  et  H’’’   (fouilles  Peyrony),   le  Renne  est   le   taxon
dominant   suivi  par   le  Cheval   (beaucoup  moins  de   restes  mais   toujours   signalé  en
deuxième position) et de quelques ongulés : Cerf, Bouquetin, Bovinés, Mammouth, plus
rares que les deux premiers et d’abondance variable selon le niveau concerné. Loup et
Renard commun avaient laissé des canines en H’’’ et l’Ovibos y était représenté par une

molaire (déterminations de H.G. Stehlin in Peyrony et Peyrony 1938) ; depuis, ce Bovidé

a été identifié en H’’ (Castel et Madelaine 2006) et l’Antilope saïga a été reconnue en H’’’

à partir de six vestiges (Madelaine 1989). 

9 Les  restes  fauniques  issus  des  fouilles  Bordes et  des fouilles Bordes et  Smith menées

tant à l’est qu’à l’ouest ont fait l’objet d’un premier examen par F. Prat (in Laville 1964 -
p. 48 ; Prat 1968) puis d’une étude que j’ai menée dans le cadre de ma thèse (Delpech,

1975,  1983).  François  Bordes  m’avait  alors   indiqué   les   correspondances  qu’il  avait
établies,  à  Laugerie-Haute-Est,  entre  les  couches  de  la  coupe  II  et  celles  de  la  coupe
principale (tabl 1). Pour l’anecdote, je précise que c’est sur la base de ces informations

que j’ai constitué les trois lots d’ossements qui ont été datés par le radiocarbone à Lyon
(Ly 972 pour l’ensemble Magdalénien 0, Ly 973 pour l’ensemble Magdalénien II, Ly 974
pour l’ensemble Magdalénien III). Si les datations du Magdalénien 0 et du Magdalénien

III  ont  été  admises  sans  discussion,  celle  du  Magdalénien  II  a  été  rejetée  parce  que
« trop  ancienne ».  Elle  a  aussi  conduit  à  suspecter  un  mauvais  travail  de  collecte  de
données et à nier l’existence d’un Magdalénien II.
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Tableau 2 - Laugerie-Haute-Est (fouilles Bordes, fouilles Bordes et Smith). Répartition taxinomique
par archéostrate du nombre de restes paléontologiques déterminés.

 
Tableau 3 - Laugerie-Haute-Ouest (fouilles Bordes, fouilles Bordes et Smith). Répartition
taxinomique par archéostrate du nombre de restes paléontologiques déterminés.

10 Ainsi que D. et E. Peyrony l’avaient indiqué suite aux renseignements fournis par H.G.

Stehlin, dans tous les niveaux solutréens le Renne domine fortement suivi par le Cheval

beaucoup  plus   rare.  Tous   les  autres   taxons  ne   sont   représentés  que  par  de   rares
vestiges  et  de  façon  épisodique  (tabl.  2  et  3).  Dans  les  niveaux  22  à  28  de  Laugerie-
Haute-Est avec Solutréen supérieur et final, F. Prat avait noté une moindre abondance

du  Renne  que  dans   les  niveaux  sous-jacents.  Cette  baisse  en  pourcentage  du  Renne

corroborait, selon H Laville (1973, 1975), l’interprétation climatique qu’il donnait pour
ces mêmes niveaux 22 à 28 à savoir une amélioration assimilée à « l’Interstade Würm

III-Würm IV » ou « Interstade de Laugerie » (voir aussi Paquereau 1978). Cette baisse du
taux de représentation du Renne ne peut, cependant, être interprétée ainsi. En effet,
quand le climat devient plus humide et plus doux, la diminution du Renne va de pair
avec une augmentation des ongulés de prairies humides et de forêts. On ne note rien de
tel  à  Laugerie-Haute  où  c’est   le  Cheval  qui  prend  de   l’importance.  Or,  cet  ongulé

s’adapte encore mieux que le Renne à certaines conditions froides et sèches de l’Europe
périglaciaire   (cf.   infra).   En   outre,   la   molaire   d’Ovibos   qui   proviendrait   aussi   de
l’ensemble   solutréen   supérieur  H’’’   (Stehlin   in Peyrony  et  Peyrony  1938 ;  Castel  et
Madelaine 2006) confère à cet ensemble une note glaciale : l’Ovibos occupe aujourd’hui

les zones les plus nordiques de l’hémisphère boréal. Notons aussi que F. Prat puis moi-

même   avions   identifié   l’Antilope   saïga   dans   les   niveaux   sus-jacents   aux   niveaux

solutréens,  ceux  ayant   livré  à  F.  Bordes  du  Magdalénien  0,  du  Magdalénien  II  et  du
Magdalénien III (respectivement niveaux 20 et 18, 8 à 4, 2 et 1 de Laugerie-Haute-Est),

S. Madelaine   l’a   identifiée   dans   l’ensemble   solutréen   de   Laugerie-Haute-Ouest   des
fouilles Peyrony. Bien qu’elle y ait tout à fait sa place, on ne peut rejeter la possibilité
d’une association de ces vestiges au Magdalénien 0 (qui n’avait pas été reconnu par les
Peyrony)  mais,  si   l’on  admet   leur  « contemporanéité »  avec   le  Solutréen,  ce  qui  est
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envisageable car une telle association a été rencontrée dans d’autres gisements (Castel
et Madelaine 2006), on est alors en possession d’un élément supplémentaire permettant

de rejeter l’hypothèse d’un environnement climatique relativement humide : l’Antilope

saïga  occupe,  de  nos   jours,   les  zones  de  steppes  arides  et   les  semi-déserts.  D’autres

éléments encore contribuent à jeter l’hypothèse de « l’Interstade de Laugerie », l’étude
biométrique  du  Renne  notamment.  Elle  a  été  menée  en  1970  dans   le  but  de  tester
l’hypothèse de J. Bouchud (1975) selon laquelle, au cours du Paléolithique supérieur, la
présence en proportion plus ou moins forte de rennes de toundra et de rennes de forêt
aurait expliqué les variations de taille présentées par ce taxon. Il a été montré que ces
variations  de   taille  se  sont  produites  au  sein  d’une  même   lignée  en  réponse  à  des
changements   environnementaux   et   que   la   taille  modeste   du  Renne   solutréen   de
Laugerie comme celle du Renne magdalénien du même site dénotait un environnement

particulièrement  contraignant   (Delpech  1975,  1983,  1986 ;  Delpech   et  al.  2000).  Les
travaux sur l’ostéométrie du Renne menés par Delphine Kuntz (2011) confortent cette
hypothèse.  Ces  contraintes  sont  celles  du  Dernier  Maximum  Glaciaire  avec,  en  zone

boréale,  des  déserts   froids  qui   s’étendent,  un   espace  habitable  qui  diminue   et   se
cloisonne et, de façon générale, des conditions climatiques sévères (Delpech 1999). Il
faut   aussi   rappeler   que   l’existence   d’un   « Interstade   de   Laugerie »   (comme   d’un
« Interstade  de  Lascaux »  postérieur  mais  très  proche  dans  le  temps)  (Leroi-Gourhan

1980) a été réfutée par des palynologues dès les années quatre-vingts (Beaulieu et Reille

1984) et plus récemment (Elanga et al. 2000 ; Sanchez Goni 1991, 1994). Il est regrettable
que les associations d’ongulés, si caractéristiques du point de vue des environnements,

aient servi de caution à l’hypothèse de l’existence d’un interstade, hypothèse qui va à
l’opposé de ce que ces associations sont censées argumenter.

 
Quels changements environnementaux au cours de l’époque

solutréenne4 ? 

11 Outre   l’établissement   de   conditions   climatiques   sévères,   peut-on   percevoir   des
évolutions,  des  changements  durant   la   formation  de   l’ensemble  solutréen ?  Pour  ce
faire,   j’utiliserai   les  données   issues  des  fouilles  François  Bordes  et  Philip  Smith :   les
subdivisions  stratigraphiques  sont  nombreuses  et  les  échantillons  fauniques  associés
ont   été  déterminés  d’un  point  de   vue   taxinomique   ((et  non  pas   « taxonomique »
(Tardieu 2011)). On dispose, en outre, de deux groupes de données, celui de l’est et celui
de  l’ouest  du  gisement.  D’un  côté  comme  de  l’autre,  ce  sont  les  mêmes  phénomènes

environnementaux qui ont présidé à la formation des niveaux archéologiques. Essayons

donc de percevoir d’éventuels changements, si changements il y eut, via la recherche de
marqueurs tant du côté est que du côté ouest. 

12 Du   côté   ouest,   14   niveaux   livrent   suffisamment   de   matériel   pour   être   pris   en
considération ; du côté est on compte sept niveaux qui ne forment que cinq ensembles

car les restes découverts dans les niveaux 22 et 23 d’une part et 25 à 28 d’autre part ont

été regroupés avant que nous menions le travail d’identification. Celui-ci (Delpech 1975,
1983) a mis en évidence une majorité de restes d’ongulés (tabl. 2 et 3). Dans les deux
locus, c’est le Renne qui domine ; nous l’avons déjà signalé et n’y reviendrons pas ; les
différences, si différences il y a, sont donc à chercher ailleurs. 

13 À  Laugerie-Haute-Est   (ou  LHE),  de   la  base  au   sommet,   l’évolution  des  associations

d’ongulés apparaît bien ordonnée : on note une augmentation quasi régulière du Cheval
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aux dépens du Renne (tabl. 2, fig. 2a) ce qui, d’un point de vue paléoenvironnemental,

était ce que l’on était en droit d’attendre à l’approche du Dernier Maximum Glaciaire :
le  Cheval  est  un  ongulé  très  ubiquiste,  pouvant  s’adapter  plus  rapidement  que  tout
autre aux conditions les plus diverses, donc les plus sévères. Au Pléistocène supérieur,
en Aquitaine qui est une région d’habitat pérenne, il a été présent en permanence tant

au cours des périodes les plus froides et sèches qu’aux moments les moins rigoureux.
Seul, parmi les ongulés d’Europe, le Cerf aurait pu lui ravir son titre du « plus apte à
s’adapter »  mais  au  cours  des  périodes   les  plus  sévères,   le  Cheval  a  toujours  mieux

réussi que le Cerf : l’effectif de l’espèce caballine a été apparemment toujours plus élevé
que  celui  de  ce  cervidé  (  Delpech  et al.  1983 ;  Delpech  1999).  Au  sein  de  la  séquence

stratigraphique   de   LHE,   l’ensemble   solutréen   s’individualise   assez   nettement   de
l’ensemble  protomagdalénien  sous-jacent  dans   lequel,  aux  côtés  du  Renne   toujours
dominant, le Cheval est très rare tandis que le Cerf et les ongulés de montagne sont

relativement bien représentés (fig. 3a) ; au contraire, l’ensemble solutréen ne diffère du
premier ensemble magdalénien (niveaux avec Magdalénien 0) qui le surmonte que par
la présence de quelques ongulés de montagne et par celle de l’Ovibos représenté par
une  molaire  récoltée   lors  des   fouilles  Peyrony.  Cette  molaire,  cependant,  comme   la
sculpture de la tête d’ovibos des déblais Hauser (Peyrony et Peyrony, 1938 - pl. III, fig.
2),   pourrait   provenir   de   l’ensemble   magdalénien   0).   Les   plus   fortes   différences

apparaissent entre l’ensemble magdalénien 0 et les niveaux magdaléniens sus-jacents

où l’on note la rareté du Cheval. Ainsi, à LHE, le développement du Cheval se manifeste

comme  un  processus  qui  débute  dans   les  niveaux   inférieurs   avec   le  Solutréen   et
s’achève avec le niveau magdalénien 0.

14 A  Laugerie-Haute-Ouest   (ou  LHO),   le  Mammouth  est  assez  bien  représenté  dans   les
niveaux 11A, 10 et 9 ainsi que dans le niveau 2 au contraire de LHE où il n’a pas été
reconnu5 (tabl.  3 ;  fig.  2b).  Ce  sont  essentiellement  des  fragments  d’incisives 6 qui  lui
sont attribuables, ces vestiges pourraient être liés à un travail de l’ivoire qui aurait été
mené du côté ouest du site. D’un point de vue environnemental, leur présence indique

l’établissement   d’un   climat   froid   permettant   cependant   le   développement   d’une

biomasse   végétale   suffisamment   forte   pour   nourrir   le   plus   grand   des   ongulés

pléistocènes. Toujours du côté ouest, on note une augmentation relativement forte de
la représentation du Cheval dans les niveaux 11A et 10 c’est- à- dire dans les niveaux

ayant   livré   du   Solutréen   inférieur   et   du   Solutréen   moyen.   On   ne   retrouve   pas
l’augmentation graduelle constatée à l’est du site qui s’y présente comme un processus
évolutif débutant  à  la  base  de  la  séquence  solutréenne  et  se  poursuivant  jusqu’à son
sommet. Comment alors établir des liens entre la séquence solutréenne de l’est et celle
de l’ouest du site ? Traitons cette question avec le point de vue du biostratigraphe.
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Figure 2 - Distribution des ongulés dans les niveaux solutréens.
2a, à Laugerie-Haute-Est ;
2b à Laugerie-Haute-Ouest (fouilles Bordes, fouilles Bordes et Smith).

 

Unités biostratigraphiques des ensembles solutréens
et chronologie

15 Pour   définir   ces   unités,   nous   avons   considéré   l’ensemble   des   séquences

stratigraphiques   du   gisement   qui,   à   LHO,   concernent   le   Solutréen   et,   à   LHE,   le
Périgordien VI, le Protomagdalénien, le Solutréen et le Magdalénien. Ces unités ont été
établies   suivant   les   principes   développés   dans   les   travaux   de   divers   auteurs   (cf.
notamment   Guérin   1982 ;   Cordy   1982),   à   savoir   en   considérant   les   taxons

caractéristiques   des   lignées   guides,   les   associations   d’ongulés   et   les   espèces
caractéristiques.   S’agissant   d’une   séquence   formée   lors   d’un   court   moment   du
Pléistocène, on peut s’attendre à ce que les taxons caractéristiques de lignées-guides

soient  de  peu  d’utilité   ici  (Delpech  2007).  En  effet,  ces  taxons,  Equus caballus gallicus

(Prat 1968) pour le Cheval et pour le Renne une forme de petite taille (Delpech 1975,
1986 ; Delpech et al. 2000 ; Kuntz 2011), sont présents tout au long de la séquence ; ils
n’apportent donc aucun élément de discrimination des niveaux en question. 

16 À LHE, nous avons identifié 5 unités biostratigraphiques (fig. 3a) ; l’une d’elles regroupe
trois   niveaux   qui   contiennent   des   associations   peu   différentes   (cas   de   l’unité  A
correspondant aux niveaux avec Magdalénien III, II et I) ; trois autres correspondent,

chacune, à un seul niveau qui livre une association particulière (cas de l’unité B, D et E
avec respectivement du Magdalénien 0, du Protomagdalénien et du Périgordien VI) ; la
dernière unité (unité C) regroupe tous les niveaux avec Solutréen ; chacun d’eux livre
une association un peu différente de l’autre mais, d’un niveau à l’autre, l’augmentation
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du Cheval est progressive et assez régulière, le tout allant de pair avec une diminution

de la diversité : le Cerf et les Bovinés disparaissent en premier, suivis par le Bouquetin.

De la base au sommet, les unités biostratigraphiques de LHE permettent de retracer une

évolution  environnementale   logique  (cf.  §  précédent).  Dans  cette  séquence  s’intègre

l’unité   solutréenne   formée   de   cinq   ensembles   superposés   pour   lesquels   aucun
argument   d’ordre   biostratigraphique   ne   vient   remettre   en   cause   la   succession
chronologique.

17 À LHO, tous les niveaux livrent du Solutréen. Du point de vue de la composition des
associations fauniques, ces niveaux se différencient de ceux de l’est, notamment, par la
présence du Mammouth. Ce fait ne pourra, cependant, pas être utilisé pour établir des
corrélations entre LHE et LHO puisqu’il s’agit d’une originalité propre à LHO. D’un point

de vue biostratigraphique, cinq unités, dénommées C, peuvent être retenues (fig. 3b).
L’unité C3 se caractérise par la présence du Mammouth. Dans deux autres unités, C5 et
C2,   le  Renne   laisse   très   peu   de   place   aux   autres   ongulés. ;   ceux-ci   sont   surtout
représentés  par   le  Cheval ;   les  variations  de   leur   taux  de  représentation,  bien  que
faibles,  y  apparaissent  tout  à  fait  aléatoires.  On  remarque  toutefois  la  présence  dans

l’unité C5 du Cerf (niveau 12b) et des Bovinés (niveau 12c) ce qui permet de tracer un
lien entre les deux locus : à LHO, comme à LHE, ces deux taxons sont représentés à la
base de l’ensemble stratigraphique livrant du Solutréen. L’unité C1, qui correspond au
seul niveau 2 sommital, se caractérise aussi par une assez forte richesse taxinomique

(nombre d’ongulés = 5) et par la présence du Cheval, de Bovinés et du Cerf comme dans

l’unité de base C5 (niveau 12b) de LHO et comme à la base de l’unité C de LHE. On est
donc conduit à tisser un lien entre les unités C1 et C5 de LHO d’une part, et la base de
l’unité C de LHE d’autre part. Enfin, l’unité C4 se caractérise par une augmentation, pas
très  forte  mais  nette,  du  Cheval  (puis  du  Mammouth).  Rappelons  que,  à  LHE  dans  le
Solutréen,  c’est  la  montée  en  puissance  du  Cheval  qui  justifie  l’ordonnancement  des
niveaux   archéologiques ;   à   LHO,   c’est   dans   l’unité   C4   que   s’élève   le   taux   de
représentation du Cheval (cf. fig. 2b et fig. 3b). 

18 Les corrélations établies entre LHE et LHO montrent clairement que les unités de LHO

ne sont pas disposées selon un ordre chronologique normal. En effet, à la formation de

l’unité C de l’est (niveaux 31 à 22) correspondent successivement à l’ouest les unités C5
(niveau 12) et C1 (niveau 2), puis l’unité C2 (niveaux 8 à 3) et enfin l’unité C4 (niveaux

10 et 11A) qui serait la plus récente. Le rapprochement dans le temps des périodes de
formation des niveaux 12 et 2 serait presque suggéré par les datations : à LHO, les dates
les plus anciennes des niveaux livrant du Solutréen supérieur et final sont celles de la
couche 2 (fig. 4b). Toutefois, face à de tels bouleversements justifiés par des variations

de taux de représentation somme toute relativement faibles, il paraît plus raisonnable,

de   regrouper   l’ensemble   des   niveaux   solutréens   de   LHO   dans   une   même   unité

biostratigraphique. 
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Figure 3 - Unités biostratigraphiques. 3a, à Laugerie-Haute-Est ; 3b, à Laugerie-Haute-Ouest
(fouilles Bordes, fouilles Bordes et Smith). 

 
Figure 4 - Chronologie 14C à Laugerie-Haute (années cal BP). 4a, chronologie de l’ensemble de la
séquence archéologique ; 4b, chronologie des stades culturels du Solutréen.
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Chronologie et datations 

19 Ainsi,   la   biostratigraphie   conduit   à   valider   l’ordre   chronologique   des   niveaux

solutréens 31 à 22 de LHE et à ne pas retenir celui des niveaux 12 à 2 de LHO. Ceux-ci
devraient donc être considérés globalement pour tous travaux nécessitant de s’appuyer
sur des données classées dans un ordre chronologique. 

20 D’autres travaux menés sur les niveaux solutréens de l’ouest du gisement ont conduit à
des conclusions qui soutiennent ces points de vue. Ainsi, la mise en place des dépôts
solutréens  apparaît   clairement  dominée  par   la   solifluxion  qui  peut  occasionner   la
formation de « pseudo-niveaux stratifiés » à partir d’un même niveau archéologique « et

provoquer d’importantes perturbations de l’ordre originel des nappes de vestiges » (Texier 2009
- p. 140). Par ailleurs, dans le cadre d’une expérience de croisement de datations TL/

14C, « le recouvrement des résultats relatifs aux différents niveaux stratigraphiques montre que

le découpage ancien de la séquence de Laugerie-Haute » (côté ouest) « réalisé sur la base de

l’outillage  n’est  pas  associé  à  des  écarts  chronologiques  significatifs....  Dans  l’utilisation  des

dates, les préhistoriens doivent désormais prendre en compte le « flou » résultant de l’ensemble

des incertitudes physiques de la datation » (Roque et al. 2001 - p. 231, fig. 6). La figure 4 qui
réunit  toutes   les  datations  radiocarbones  obtenues  à   l’est  et  à   l’ouest  du  gisement,

comme les dates TL de l’ouest, éclaire en ce sens. Dans l’ensemble, les datations sont

cohérentes : de la base au sommet de la séquence on monte dans la chronologie (fig. 4a)
mais, côté ouest, pour le Solutréen seul, il est impossible de donner un âge propre à
chaque « étape » du technocomplexe (fig. 4b). Notons que, relativement aux périodes
de  grandes  débacles  d’icebergs,   la  séquence  solutréenne de  Laugerie-Haute  se  serait
formée  postérieurement  à   l’événement  Heinrich  2  qui  aurait  duré  de   l’ordre  de  2,2
millénaires et aurait débuté il y a près de 26 400 ans (Sanchez-Goni M.F. et Harrison S.P.
2010).

 

Conclusion

21 A  Laugerie-Haute,   la   faune  associée  au  Solutréen  caractérise  un  climat  globalement

froid et sec. C’est une interprétation déjà formulée en 1975 (Delpech 1975 - p. 296, 1983
- p. 279) qui, alors, était tout à fait opposée à celle d’un radoucissement ayant valeur
d’interstade soutenue par des palynologues et sédimentologue (Paquereau 1978 ; Leroi-
Gourhan  1980 ;  Laville  1964,  1973  et  1975).  En  cela,  ces  auteurs   suivaient  D.  et  E.
Peyrony  qui  pensaient  qu’un  radoucissement  s’était  produit  au  cours  du  Solutréen
(Peyrony et Peyrony 1938 - p. 77). Aujourd’hui, le Solutréen est devenu définitivement

« froid ». Ce travail en réunit quelques arguments paléontologiques. En outre, quand on
monte   dans   la   séquence   stratigraphique   de   Laugerie-Haute-Est,   tout   indique   une

gradation  de   la  sévérité  du  climat  comme  on  pouvait  s’y  attendre  à   l’approche  du
Dernier  Maximum  Glaciaire,   le  maximum  de  sévérité  ayant  été  atteint  alors  que  se
formait   l’ensemble   avec   Magdalénien   0.   Cette   progression   graduelle   soutient

l’hypothèse selon laquelle, à Laugerie-Haute-Est, les niveaux solutréens fossilifères sont

des  entités  stratigraphiques  ordonnées  dans   le   temps.  Mais  cette  progression  n’est

visible  qu’à   l’est  du  site ;  à   l’ouest  on  ne  trouve  pas  trace  d’évolution  graduelle.  La
biostratigraphie montre qu’il y a, de plus, désorganisation chronologique des niveaux

rendant  leur  regroupement  indispensable  pour  tous  travaux  fondés  sur  des  données

classées dans le temps. D’autres auteurs, dans d’autres domaines de recherche, incitent
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à prendre ces mêmes précautions (Roque et al. 2001 ; Texier et al. 1999 ; Texier et al.,
2004 ;   Texier   2009).   Une   révision   archéostratigraphique   serait,   nous   semble-t-il,

maintenant   nécessaire.   C’est   à   Laugerie-Haute   que   l’industrie   solutréenne   a   été
caractérisée,   que   les   différentes   phases   du   Solutréen   ont   été   définies.   Ph.   Smith

présente   Laugerie-Haute   comme   étant   « le   pilier   central   de   la   reconstitution   du
Solutréen   français »   (Smith  1966   -  p. 57).  Pour  que  ce  pilier  résiste  aux  assauts  du
temps, il serait bien qu’il soit soutenu par un travail d’archéostratigraphie plaçant ses
bases chronologiques plus nettement à l’est qu’à l’ouest du site. Mais c’est là le point de
vue du seul biostratigraphe !
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NOTES

1. « Le Solutréen, 40 ans après Smith 66 », 28-31 octobre 2007, organisateur : association SERAP

Vallée de la Claise.
2. J’ai conservé ici la dénomination « Magdalénien » utilisée à l’époque des fouilles (et après) ;
aujourd’hui, on parle de « Badegoulien ».
3. L’ensemble protosolutréen (couche G des fouilles Peyrony, couche 14 des fouilles Bordes) n’a

livré que très peu de restes de faune ; il n’en sera pas question ici.
4.  Le   Solutréen  n’étant   pas   une   “période”  mais   un   technocomplexe,   l’époque   solutréenne

considérée ici est celle au cours de laquelle se sont formés les “niveaux” solutréens de Laugerie-
Haute.

5. Nous ne l’avons identifié que dans l’ensemble avec Magdalénien III à partir d’un fragment de
molaire.
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6. Tous les restes attribués au Mammouth (n = 91) provenant de l’ouest du site sont des fragments

d’incisives (de l’ivoire) à l’exception de 14 d’entre eux qui sont des fragments de molaires (1 en 5,
1 en 9, 11 en 10 et 1 en 12c).

RÉSUMÉS

En  archéologie  préhistorique,  la  biostratigraphie  sert  à  établir  des  liens  chronologiques  entre

strates   de   gisements   différents   ainsi   qu’à   mettre   en   évidence   l’existence   d’éventuelles

perturbations  dans   l’agencement  des  strates  d’un  même  site.  L’étude  menée   ici  concerne   les
niveaux   solutréens  de  Laugerie-Haute   (Les  Eyzies,  Dordogne).   Il  est  d’abord  question  de   la
stratigraphie globale du site puis de la signification environnementale des associations fauniques

et  du   rôle  qu’elles   ont   joué  dans   le   soutien  du   « légendaire   Interstade  de   Laugerie ».   Les
recherches  d’ordre  biostratigraphique  conduisent  ensuite  à  valider   l’ordre  chronologique des

niveaux solutréens 31 à 22 qui se développent à Laugerie-Haute-Est et à réfuter celui des niveaux

12  à  2  de  Laugerie-Haute-Ouest.  Dorénavant,  ces  derniers  devraient  être  considérés  dans  leur
ensemble  lors  de  toutes  recherches  nécessitant  de  s’appuyer  sur  des  données  classées  dans  le
temps.  Ce  travail  suggère,  en  outre,   l’intérêt  qu’il  y  aurait  à  réviser   l’archéostratigraphie  du
Solutréen   de   Laugerie-Haute,   en   s’appuyant   sur   les   données   les   mieux   classées

chronologiquement : celles de Laugerie-Haute-Est.

Biostratigraphic   analysis   applied   to   prehistoric   archaeological   contexts   can   establish

chronological ties between strata at different sites and document stratigraphic difficulties within

a  given  site.  Here,  I  provide  such  an  analysis  for  the  Solutrean   levels  of  Laugerie-Haute  (Les
Eyzies,   Dordogne).   I   first   address   the   stratigraphy   of   the   site   as   a   whole   and   then   the

environmental significance of the faunal associations found here, including the role that these

associations have played in supporting the reality of the famous Laugerie Interstade. The results
of this work support the chronological order of Solutrean levels 31 to 22 at Laugerie-Haute-Est

but reject that of levels 12 to 2 at Laugerie-Haute-Ouest. These latter levels should be considered

as a single unit in all future chronological analyses. As a result, archaeostratigraphic analyses of
the Solutrean should be based only on the sequence provided by Laugerie-Haute-Est.
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