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La naissance de l'age du Bronze 

en Languedoc Oriental 

A la fin du 3eme millénaire avant notre é.re, 
trois oiviHsations bien individuaHsées occupent 
le Languedoc Ori'ental. F.err.ières, Fontbouisse et 
CampanHorme. Cette région, que limitent les 
Cévennes, l1a côurs infénieur du Rhône et la 
côte •est essenHel-lement médit·e·rranéenne, mais 
a la privi.lège de se trouver au débouché de 
cette grande voie de circulation que constitue 
le couloir Rhôdan:ien. 

Sur l,e plan .culturel, oes groupes appartien
nent au néo.Uthique mai·s utilisent le cuivre que 
produit une métalil:ur-Q�ie d',amp·leur très restreinte 
four.niss·ant de petits objets en métaL 

Malg.ré l'importance matéri·eUe, modeste de 
cette industrie la présence constante d'objets 
en cuivre dans les sites de cette époque, 
prinaipa1lement les gis·ements Fontbouisse, a 
pe.rmi.s d'indivi.du:al.i.ser un âge du cuivre lague
docien, étape chronologique et technolog•ique 
dans l·aqueHe p!lusieurs groupes cultureJ1s pren
nent place. Cette phase doit être mis,e en pa
raleille avec .I.e B.ronze 1 des chronologles conti
nentales (Bronze A de Reinek·e). 

L'éoonomie de oes group�s .reste strictement 
ne011.ithi·que, fondée sm un élevage dominant, 
mouton chèvre, boeuf, une .agriculture céréalière 
modeste et l,es ressources complémentaires de 
la chasse et de la pêche selon les conditions 
locales. 

La documentation matér.ieHe que nous ont 
laissé ces civitHsations 'est abondante et très 
variée. Le groupe Ferrière qui s'est constitué 
le premie.r s1emble t'i,l (vers 2500 BC.) est ca
ractéri,sé par une céramique aux formes sphé
roidales simples ornée de motifs N1aités en can
nelures, en inc'isées à ·cru, et qui comportent 

des indsions ho.rizonta·les, des chevrons, le 
décor de pasti.Uage repoussé est aussi bien re
présenté, ,l,es p.astill.les étant disposées en li.gnes 
horizontales sous le bord des récipients, les 
moyens de préhension souvent volumineux sont 
des boutonrs perforés ou non, des languettes et 
des ans·es en ruban. Les objert:s en cuivre sont 
ranes: cependant la hache plate semble avoir 
été utiBsée (gr-otte de Maurous). Le1s F'e.rri:ères 
ont abondamment ocoupé les grottes et 1l.aissé 
de nombr·eux habitats de plein air sans trace 
nette d'archirtectu.ne. 

Le groupe Fontbou.iss·e représ·ente la c·ivili
sation typique de l'âge du cuivre dont ;i.l subsiste 
d'innombrables vestiges en Languedoc. Sa céra
mique comprend des sér.ies de très beille qual·ité 
par l·a minceur et l,e lustré, dont la technique 
évoque les me'i,!Jieur.es productions chas:séennes. 
Un fort pourcentag'e de formes comporte une 
oarène plus ou moins accentuée, ,les décors le 
plus souv·ent traités en cannelur.es comprennent 
des métopes, des guirl1andes, ces mêmes motifs 
étant également r, alisés en pastitHage r·epoussé. 

La métallurg.ie Fontbouïsse puisant son mi
nerai dans les Cévennes produisait de menus 
objets: a.lènes btipointes, perles coulée·s, ma·is 
aussi des pièces plus volumineues: po,ignard à 
soie et haches plates. 

Cette ci·vUis1ation a laissé de nombr·eux vi-1-
l•ages à l'architecture très soi·g.née qui groupent 
dix ou quinze cabanes à pl.an rectangul•ake av.ec 
les extrémités arrondies. Ces viH1ages instaiiJ.és 
sur des planteaux n'ont aucun caractère défensif. 

Les industrles lithiques Ferrières et Font
bouisse ne sont pas indivi,dua.l,isables dans l'état 
actue:l des recherches et il est oentJain qu'un 

43 



; 
' .::,' 

9 

� 
10 

� ;o.·.-.�. . 
' 

4 :,;· 5 

n 
� 

8 

� 
13 

G 
, 

, 
' . . . 

" . 
15 

0 5 

Fig. 1 -Chalcolithique du Languedoc. Industrie du métal. 
N. 1: canine. perforée; N. 2-3: pendeloques en forme de 
griffe taillées dans de l'os; N. 4-5: pendeloques à pointe 
en calcaire; N. 6: perle à gorge en calcaire; N. 7: plaquette 
à coches en os; N. 8: pE)ndeloque bilobée en calcaire " per
le à ailettes ••; N. 9: alène à setion carrée en cuivre; 
N. 11-12-13: perles biconiques en cuivre; N. 14: bouton à 
perforation en V en calcaire " bouton de Durfort ••; N. 15: 
anneau en calcaire; N. 16: poignard en cuivre à soie plate 
crantée. Echelle en cm. 

nombr.e important de types d'objets �eur est 
commune. Cette industrie comporte surtout des 
flèches et des pointes de javelot de forme fo
Ji.acée, des poignards sur silex en plaquette, 
des grr.attoirrs sur édat, les lames et lame.Ures 
sont faiblement représrentées. 

En chronologi-e Ire Fontbouiss,e se S·itue entre 
2100 et 1900 BC et dans les gisremenrts stlïatifiés, 
irl succède régulièrement au Frer-rière. La civili
s•artion cam:pani.f.o11me est très bien individualisée 
et que.lques g1is·ements homogèners (Embusco -
St Come et Maruejol) montr-ent que ce g.roupe 
languedocien contemporain dru Fontbouisse aVJait 
une autonomie véritable. La céramique à décor 
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incisé à cru et au peigne compr.end des gobe
lets classi•ques mais égrarlement de·s coupes à 

fond ombil.ique à décor rayonnant ert des .coupes 
à profil en s, ainsi que 'quelques •rédpients à 

anse �en ruban décorée. Un poignard à soie 
c11anrtée .en cuivre provient d'une tombe sous 
tumulus (Soyons) et atteste de l'utilisation du 
métal. 

Contrairement à la civiHsation campaniforme 
J,es groupes Fe11rières et Fontbouissre ne connu
rent qu'une e�tension looale ,limitée au Lan
guedoc Oriental, i.ls ont au plus exrerrcé des in
Nuenrces de vorisinage sur ·les civHisations des 
régions proches: Bouches du Rhône, Aveyron, 
Massif CenTral . 

A p:artirr de 1800 BC ces civilisations connu
rent un déclin rapide, tandis que des influences 
cultm·e.lles très denses parvi.ennent .en Lan
guedoc, en provenance 'du Bass.in supérieur du 
R:hône. Ainsi se constitue la civi.lisation du 
Bronze Anden qui est un faciès méridional de 
la civilisation du Rhône. Peu d'éléments culturels 
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Fig. 2. - Chalcolithique du Languedoc. Formes et décors 
de la céramique. N. 1-9: Fontbouïsse, décors incisés à cru 
ou cannelés; N. 6: pastillage repoussé, on doit souligner 
l'importance numérique des formes carénées; N. 10-15: 
Ferrières. Décors traités en incisions profondes ou en can
nelures; N. 14-15: pastillage repoussé. Echelles diverses. 



des groupes locaux subsistent, à l'·excepll:.ion des 
rites f.uné·ra�i·res et des types d'habitats, et la 
civiHsation matér-ielle est largement ·renouvelée, 
marquée par les apports continentaux. 

Le commerce du bronz.e est probahl·ement 

à l'origine de ce cou�ant, ce.tte matière étant en 
eff.et inconnue des groupes Languedociens. On 
assiste ains'i au r.emplaoement à peu près total 
des civi11.isations maténi.el·les looa•l,es p-ar un en

semble d'éléments di·sparat.es provenant en ma
jorité de Suisse, mai's égaJement d'Italie du 
Nord. 

La documentation maténi·e.Ue du Bmnz.e An

cien est variée: l·a céramique présente des 
g.randes jarres à fond pl,at muni•es de languettes 

ou d'anse·s ren ruban et ornées de cordons en 

r·eHef ·impness1ionnés au doigt desc:en:dant en 
rési,Me ve.rs Ires moyens de préhen:s,ion. Ces ty
p.es ont leur origine dans !.es palafittes suisses. 

L'arutr.e forme caractéristique est la tasse carè
née récipi,ent de petite taille è ans·e unique 
d'origine unéUcienne probable. 

Le mét·atl totalement importé 'est r.eprésenté 
par des haohes à rebords, copi.e·s diminutiv·es 

des types des Roseaux en Suisse (Morg.es) et 
du type de N·eyruz, de nombreus·es alènes Josan
giques, dont l'abondance pourMit s'.expUquer par 

une peUt.e production locale à parti:r dre matièrr.e 
pr.emiène impo.mée. Les épingrl·es à tête perforée 
sonrt par oontre à l'extrémirté méridiona,l·e d'une 

voire commeroia,l•e que jalonnent de nombr.eux 
ex.emplaires depuis le centre de création en 
Tchekoslovaqruie (Unétioe) jusqu'en Languedoc à 

travers les Alpes; ·la Suisse et l·e bass:in moyen 
du Rhône. Les rar,es poignands typiques sont à 

manche massif, 'lame ornée, tandis qu' on con
naît de nombr.euses copires économiques à lame 
semblahle ·et manche .en matière périssable. Des 
documents plus rares, mais non moins signifi
catifs, atte1stent un ,comme.roe à .longue distan

ce dont la source continental·e ·est constante: 

épingles tréflées comparable à oeH·es du JuPa, 

pende,loque annUIIaliPe d'ori·gine v.alaisane proba
bl·e (grotte du Hasard). 

Sur 1lre pl,an oul•turel plus général .I.e débuil: de 
1 ·.ag'e du bronze marque un tournant ca,pitaJ dans 

1 'évolution des civ.iHsations Lan:guedo:ciennes. 
Cette région prov.in:oe mar:itime .et méditena

né·enne par 'exoellenoe n'av.ait connu au néOIIi
thi·que et à l'âg·e du cuiv.re que .des civ:iUsat!ions 

d'af,finités méri.dional,es, I.e Cardial, d'éss.ence 
madtime certaine, 1lre Chasséen d'·ori.gine sud

Italique probabl.e. Les culture chakoJirbhiques à 

extention 1looallre. Ua.r.11iè.r.e pays oontinental re-
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_ Fig. 3. - Age du Bronze Ancien du Languedoc Oriental. 
Ele�ents typiques. N. 1: tasse à carène; N. 2: pichet à 
carene et fond plat; N. 3: jarre • rhodanienne " à fond plat 
étroit et cordons .en relief à impressions au doigt; N. 4: 
petite hach� à bords de type • Rousson n; N. 5: épingl·e à 
tête globuleuse perforée transversalement; N. 6: alène lo
sangique; N. 7: lame de poignard à rivets; N. 8: épingle 
à cabochons; N. 9: poignard à manche massif et lame 
décorée; N. 4-9: objets en bronze, Echelles diverses. 

s.ta:it t.erre inoonnue pourr les groupes mé.rridio
naux, 1le retard des civHis.ations d'Europe Cen

trale et nord occ�dental·e étant de plus très im
portant. La mét.aiMurgi.e du .cuiwe n'avaiil: pas 

bouleversé cette situation où l1a Médirte.r:ranée 

jouait l,e .rôle de lien et de tuteur. 
Avec l'avènement de 4a p.r.oduction du bronze 

l·es foye,rs d'Europe GentMle connurent une ex
pansion considérable, une poussée démogra
phi.que probable, Ira r;eoherche de débouchés 

comme.noi.a.ux conduisit rapidement ·l,es métallur
gistes du Danube vers l'ouest de l'Arc Arlpin, 

en S.ui•ss·e et vers l•a Médité.rranée dans l·e bassin 
du Pô et du Rhône. Ainsi à pa.r.ti1r du B:ronze 
Ancien l·e Languedoc subi.M une dépendance 

technique .et matérielle, étroite, ·recevant J'éssen-
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Hel de son équipement des groupes technique

ment p�lus évolués d:u bas,s1in du Danube. L'inten
sité de ce trafic ne faibHna pas au contraire, 

ensuite. 

Au Bronze Moyen l,es mêmes voi1es commer

ciales conduiront en Languedoc l'Ambre de la 

Baltique ·en quantité considérabl�e. (�groue du 

Hazard), et seliOn't .empruntées plus tard par la 
colon1isation des peuples ,incinénateurs du Bron

ze Final. Ainsi du 17eme au 7,eme siède le 

Languedoc dev;ient une provinroe Européenne 

échappant en majeur.e partie aux influences mé
ditérl"lanéenne, ce n'·est qu'avec ,l'anr:ivée massive 
des colonisations Grècques que l'a ·région rélpen

dra sa P'llac,e, pour un temps, dans la commu
nauté des cultures nourr,i,es par la grande mer 

civiHsatrice. 

RIASSUNTO 

Il sorgere dell'età del Bronzo nella regione 
del Languedoc orientale. 

Tre civiltà sono diffuse nella regione del Languedoc 
orientale alla fine del Neol itico: Ferrières, Fontbouïsse e 
campaniforme. Ouesti gruppi hanna una cultura neolitica, 
ma utilizzano normalmente il rame per la fabbricazione di 
piccoli oggetti: perle, lesine, pugnal i con codolo e as ce 
piatte . .Per questo motiva, la fine del 111° millennio è spes
so chiamata "periodo calcolitico ». 

Nel XVII0 sec. a.C. circa, la civiltà del Bronza antico 
penetra nella regione proveniente dai bacino superiore del 
Rodano e dalla Svizzera. L'origine di questo movimento è 
probabilmente il commercio del bronza. Gli aspetti cultu
rali in declina scompaiono rapidamente per far pasto alla 
cultura del Rodano che avrà essa stessa breve durata. 
Ouesto mutamento sembra essere il risultato di una colo
nizzazione di modesta entità demografica a prevalente ca
rattere commerciale. 

Da un punta di vista culturale, questa articolazione tra 
il Calcolitico e il Bronza antico è molto· importante. Duran
te tutto il Neolitico le culture locali erano eminentemente 
mediterranee. Dai XVIIo sec. a.C., la regione sfugge per 
più di un millennio agli influssi meridionali per subire una 
vera colonizzazione tecnica e culturale continentale che 
delle ondate successive faranno arrivare fino all'inizio del
l 'età del Ferro, ossia al Vll0 sec. a.C. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zur Entstehung der Bronzezeit im Gebiet 
des ostlichen Languedoc. 

lm ôstlichen Languedoc zeichnen sich gegen Ende des 
Neolithikums 3 Kulturgruppen ab: Ferrières, Fontbouisse 
und Glockenbecher. Diese Gruppen leben noch auf neoli
thischer Basis, verwenden aber bereits Kupfer zur Herstel
lung kleiner Gegenstiinde und Geriite: Perlen, Pfriemen, 
Dolche mit kurzer Griffzunge und Flachbeil·e. Auf Gr-und 
dieser ersten Metallverarbeitung wird das Ende des 3. Jahr
tausends v.Chr. auch hiiufig « chalkolithische Periode » 
genannt. 

Ungefiihr im 17. Jh. v.Chr. dringt aus dem oberen 
Rhonebecken und aus der Schweiz die Kultur der Früh
bronzezeit in unseren

. 
Raum ein. Diese Bewegung ist wohl 

vor allem auf Handel mit Kupfer und Bronze zurückzu
führen. Die spiiten Kulturerscheinungen der lokalen Gruppe 
verschwinden nach und nach, um der Rhone-Kultur Platz 
zu machen, die aber selbst nur von kurzer Lebesdauer ist. 
Diese Ablôse scheint das Ergebnis eines Zustromes von 
Bevôl kerungsel ementen auf weitgehend handelspol ithischem 
Hintergrund zu sein. Vom kulturhistorischen Stahdpunkt her 
ist die klare Trennung zwischen Chalkolithikum und früher 
Bronzezeit sehr wichtig. Wiihrend des ganzen Neolithikums 
waren die lokalen Kulturgruppen gegen Süden hin orien
tiert. Vom 17. Jh. v.Chr. an verlieren sich diese Bezie
hungen zum Süden für mehr ais ein Jahrtausend, womit 
eine regelrechte technische und kulturelle Kolonisierung 
aus dem Binnenraum eingeleitet wird, deren Wellen noch 
in der Früheisenzeit, dem 7. Jh. v.Chr. nachwirken. 

RESUM� 

La naissance de l'âge du Bronze 
en Languedoc Oriental. 

Trois civilisations occupent le Languedoc Oriental à la 
fin du Néolithique: -Ferrières, Fontbouïsse et Campaniforme. 
Ces groupes ont une culture néolithique mais utilisent 
couramment le cuivre pour la fabrication de petits objets: 
perles, alènes, poignards à soie et haches plates. Pour 
cette raison la fin du 3 ème millénair-e est souvent appelé 
période chalcolithique. 

Aux environs du 17 ème siècle avant J.C. la civilisa
tion du Bronze Ancien pénétre la région en provenance du 
bassin supérieur du Rhone et de Suisse. Le commerce 
du Bronze est probablement à' 1 'origine de ce mouvement. 
Les civilisations locales en déclin, disparaissent rapide
ment .pour faire place à la civilisation du Rhone qui aura 
elle même uno courte durée. Cette mutation semble ré
sulter d'une colonisation de faible ampleur démografique, 
à caractère commercial dominant. 

Sur le plan culturel cette articulation entre le Chalco-
1 ithique et le Bronze Ancien est très importante. Pendant 
tout le Néolithique les civilisations locales étaient pure
ment méditerranéennes. A partir du 17 ème siècle avant 
J.C., la région échappe pour plus d'un millénaire aux in
fluences méridionales pour subir une véritable colonisation 
technique et culturelle continentale que des vagues succes
sives apporteront jusqu'à début de 1 'Age du Fer soit au 
7 ème siècle avant J.C. 




