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Eugen COMIA

ORGANISATION INTERNE DU SITE NECLITHIQUE
DE RADOVANU (RCUMANIE)

Fig. | : Radovanu. Esguisse du complexe nAolithique : A. agglomdration "ouverte"; B. agglomdration fortifi6e;
C. atelier; D. nCcropole.

Pour mieux saisir certains aspects de I'organisation
sociale des communaut6s n6oli thiques, i l  convient
d'6tudier exhauslivement, dans une r6gion donn6e,
une ou plusieurs stations appartenant d la m6me cul-
ture, sinon d la mdme phase de cette culture. C'est dans
cette perspective que, au cours de l '6t6 1960, nous
avons entam6 les recherches sur le site n6olithique de
Radovanu (d6partement de CSlIraEi), dans le sud-ouest
de la plaine roumaine, d environ 10 km au nord du Da-
nube .

Le site est localis6 sur un 6peron de la terrasse qui
s'6tend i l'extr6mit6 occidentale d'une vall6e secon-
daire. l l  s 'agit d'une plate-forme A peu prds ovale
d'environ 50 m de long pour 40 m de large, d6fendue
de trois c6t6s par des escarpements arides (Fig. 1).

Le premier sondage permit d'embl6e de pr6ciser la
stratigraphie du site : un d6pdt arch6ologique d'une
puissance de '1,60 m comportait quatre occupations
superpos6es, donc quatre horizons i la base desquels
se trouvaient des vestiges d'habitations. L'int6r6t ma-
jeur de cet ensemble tenait i ce que les quatre stations
d6gag6es sont l ' i l lustration ethnique et culturel le d'une
seule et m6me population appartenant i la phase de
transition qui s6pare la culture de Boian de celle de Gu-
melni la. l l  semble que, pendant une longue p6riode,
les m6mbres d'une m6me communaut6 humaine, ou au
moins de communaut6s apparent6es de cette r6gion,
aient choisi i quatre reprises le m6me emplacement
pour y 6tablir leurs stal ions qui furent chaque fois
an6anties par un incendie.
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Fig. 2 : Radovanu : agglomdration du niveau 3.

Plusieurs campagnes de fouille nous amendrent d la
conclusion que cet habitat 6tait plus complexe qu'une
simple station. Celles-ci r6v6ldrent en effet la prdsence
d'un habitat ouvert sur la pente douce du promontoire,
doublant ainsi la station fortifi6e de l'6peron. ll s'y ajou-
tail encore un atelier et une n6cropole. Nous pensons
qu'une telle complexite caracterise bon nombre des sta-
tions de Gumelnita de ce type, dans le sud-est de la
Roumanie. )

Seules quelques maisons ont 6t6 mises au jour dans
la station ouverte, a I'occasion de fouilles visant a d6ga-
ger des vestiges beaucoup plus tardifs. En revanche, la
station fortifi6e, avec ses quatre horizons, a 6t6 pres-
que entidrement exploree au cours de vingt-neuf an-
n6es de recherches. La {ort i j ication consiste en un
foss6 que certaines caractdrist iques dist inguent des
autres ouvrages du mdme genre. De dimensions 16-
duites, celui-ci poss6dait un trac6 i peu prds ovale. L'un
de ses trongons 6tait creus6 a mdme la terrasse pour
s6parer la station du reste de la platejorme, tandis que
l 'autre descendait en pente douce jusqu'au pied de
celle-ci. Les conslructeurs n6olithiques ont am6nag6 le
trongon sup6rieur du loss6 de manidre A en surhausser
le bord du cdt6 de la station, afin que celui-ci domine le
bord ext6rieur et rende plus difficile I'accds de la place.
Le talus du bord int6rieur atteint ainsi une hauteur de
4m, pour 1,40 m du cot6 oppos6. Ce foss6 d section en
"U" mesurait plus de 3,60 m de large en son trongon su-
p6rieur; sa conslruction est contemporaine du d6but de
I 'occupation.

A la base de l'horizon le plus ancien (n"4)de la phase
de transit ion, d'une 6paisseur d'environ 20 cm, les
fouil les ont d6gag6 jusqu'ir pr6sent un foyer et les
ruines part iel les d'une seule habitation en surface du
sol. Localis6e dans la zone nord de la fortification, celle-
ci poss6dait un plan rectangulaire et des murs en
clayonnage enduit d'argi le, reposanl sur des pieux.
L'orientation i  peu prds nord-sud de son grand axe
montre le souci de pr6server la maison des rigueurs de
I'hiver, en n'opposant qu'un petit c6t6 au vent du nord.

Bien que cette habitation n'ait pas encore 6t6 explor6e
ni 6tudi6e en d6tai l ,  son am6nagement int6rieur
semble dill6rer quelque peu de celui des maisons ap-
partenant aux horizons sup6rieurs.

A la base de l'horizon 3, les fouilles ont mis au jour
quatre bitiments, deux maisons et deux annexes, im-
plant6es 6galement dans le secteur nord de la fortifica-
tion (Fig. 2). Vu la pente trds douce de la surface, du
sud-ouest vers le nord-est, les bAtisseurs n6olithiques
se sont efforc6s d'y am6nager de petites terrasses hori-
zontales, d6nivel6es les unes par rapport aux autres;
cette observation concerne toutes les constructions de
I'horizon 3. Celles-ci 6taient de plan rectangulaire ( envi-
ronT x 3,5 m), et d nouveau faites de clayonnage en-
duit d'argile et support6 par des pieux, avec un toit de
roseaux i double pente. Parfois, comme dans le cas de
la maison 2, le clayonnage des murs 6tait consolid6 par
des cordes en fibres v6g6tales. Ces maisons 6taient al-
long6es nord-sud, al ign6es transversalement en une
seule rang6e, et s6par6es les unes des autres par des
distances d'environ '1,50 m. Ce ph6nomdne traduit
I'observance de certaines normes dans I'organisation
de l'espace int6rieur des stations, normes respectdes
par tous les membres de la communaul6 en question.
D'autre part, l 'orientation nord-sud indique, comme
dans le cas de I'horizon 4. la volont6 de diminuer la sur-
face oppos6e aux vents dominants.

Dans chacune de ses maisonnettes. on a retrouv6
les vestiges d'un foyer-four instal ld sur le plancher
plate-forme, au pied du long mur est. Ce foyer est con-
stitu6 d'un socle massif en argile, mesuranl approximati-
vement 1,20 x 0,80 m, pour une hauteur d'environ
45cm. C'est sur ce socle, raval6 avec soin de chaque
c6t6, que se dressait le four proprement dit, fait d'une
carcasse d'osier recouverte d'argile. Ce four en forme
de hutte munie d'un toit i deux pentes comportait deux
bouches, I'une face au centre de la pidce, I'autre du
cdt6 sud. Chaque maison 6tait dot6e d'un banquette
d'environ 40 cm de large et haute d'environ 15 cm, dis-
pos6e le long du mur septentrional. On peut en d6-
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Fig. 3 : Radovanu : agglomeration du niveau 2.

duire que I 'entr6e de ces maisons se trouvait dans le
mur sud. Une bordure d'argile, am6nag6e entre le socle
du four et la banquette, d6l imitait I 'emplacement de la
meule. Les bAtiments annexes se dressaient aux deux
extr6mit6s de la rang6e. l ls 6taient construits de la
meme maniere, mais depourvus de plancher plate-
forme et des am6nagements int6rieurs caract6ristiques
des habitations. Ces derniers ont 6t6 observ6s surtout
dans le cas de la premidre maison (four A I 'est, ban-
quette au nord). La face interne des parois 6tait entidre-
ment peinte, un rouge fonc6 servant de fond A des mo-
ti fs peints en blanc et constituOs de traits paral ldles
assez 6troits formant tantot des angles, tantot des spi-
rales. Ces d6cors sont document6s par des morceaux
de cr6pi, parfois assez gros, retrouv6s dans les d6-
combres qui jonchaient le plancher plate{orme. Si I 'on
en juge par son am6nagement int6rieur, ce bAtiment
devait 6tre destin6 au logement et non d des pratiques
d'ordre magico-religieux.

Malgr6 la pr6sence d'un plancher plateJorme et d'un
four reposant sur un socle massif, quelques d6tails dis-
t inguent la seconde maison de la premidre. On y ob-
serve une espAce de niche, large d'environ 1,50 m, s6-
par6e du reste de la pidce par une sorte de paroi. De
plus, un foyer massif se dressait dans le secteur ouest
du bAtiment; il avait un diamdtre de plus d'un mdtre et
6tait recouvert de plusieurs ravalements superposds.
Entre les deux dernidres couches, une couche calci-
n6e a livr6 quelques centaines de petites perles d'argile

cuite au rouge. Nous estimons qu'il laut y voir I'indice
qu'une sorte d'atelier affect6 i la fabrication des perles
d'argile 6tait 6tabli dans cette maison.

L'habitat de I'horizon 3 a 6galement 6t6 d6truit par le
feu. Bien que le plancher plate-forme de la premidre
maison ait livr6 in situ. un lot imponant de r6cipients bri-
s6s aux formes et aux d6cors vari6s et caract6ristiques
de la phase de transition, ce sont surtoul les deux hori-
zons suivants qui ont fourni les donn6es les plus int6-
ressantes et les plus significatives du point de vue his-
torique.

L'habitat de I'horizon 2 comportait en effet douze
maisons (Fig. 3), ce qui revient d dire qu' i ldevait abriter
environ soixante Ames (adultes et enfants). Ces habita-
tions orient6es nord-sud 6taient align6es transversale-
menl en deux rang6es de six dispos6es face i face.
Les maisons de chaque rang6e 6taient s6par6es les
unes des autres par des distances d'environ 1 m et flan-
quaient une rue large d'environ 7 m, orient6e est-
ouest, et conduisant vers le centre de la zone qui ratta-
chait ce secteur au reste de la terrasse. Comme dans le
cas des horizons infdrieurs, toutes les constructions
6taient orientdes nord-sud et am6nag6es en surface
du sol selon l'appareild6crit plus haut. On y observe le
mOme plan rectangulaire et les mdmes am6nagements
int6rieurs (four, banquette et emplacement de la
meule). L'agencement de la station prouve donc la con-
tinuit6 des normes impos6es i tous les membres de la
communaut6 en ce qui concerne le plan et la disposi-
tion des habitations.
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D'autre part, dans les maisons de la rang6e septen-
trionale de I'horizon 2, les banquettes longeaient le mur
nord. ll est donc 6vident que I'entr6e s'ouvrait du c6t6
oppos6, c'est-a-dire dans le mur sud, du cdt6 de la rue.
Selon notre logique, il aurait 6t6 normal que les portes
d'accds de la rangde m6ridionale aient 6t6 dgalement
am6nag6es c6t6 rue. La solution adopt6e i l'6poque
6tait difl6rente : en effet, dans les maisons de la rang6e
sud, les banquettes occupent 6galement la paroi nord;
les pories devaient donc s'ouvrir li encore du c6t6 sud,
i I'abri du vent du nord.

Si I'agencement intdrieur de I'habitat de I'horizon 2
t6moigne d'une continuit6 des normes de conslruction,
il laisse 6galement supposer l'existence d'un certain
nombre de rrlgles communes portant sur les activit6s
6conomiques de la communaut6, telles que l'agriculture
et l'6levage. Si, en effet, I'habitat n'a livr6 aucun vestige
d6notant l'habitude de conserver le grain en commun,
nous avons trouv6 A I'int6rieur de chaque maison des
grains de bl6 6parpill6s ou dispos6s en tas; chaque fa-
mille devait donc faire ses propres r6serves de c6r6ales.

L'horizon 2 et l'horizon 1 sont sdpards par une
couche d'environ 1 m d'6paisseur, sterile pour ce qui
est du mat6riel arch6ologique; on peut donc pr6sumer
que celle-ci repr6sente un intervalle de temps assez
long. L'horizon 1, le plus r6cent, comportait dgalement
douze maisons dont deux 6taient accompagn6es de
petites batisses annexes (Fig. 4). Une fois de plus, on
observe I'utilisation du m6me appareil architectural que
pr6c6demment. L'une des maisons pr6sente cepen-
dant une nouveaut6 : au lieu d'6tre am6nag6e grossid-
remenl par un apport d'argile, la banquette y est laite en
une sorle de "brique" en terre cuite. Par ailleurs, des dif-
f6rences notables par rapport aux niveaux inf6rieurs
sont d relever en ce qui concerne l'agencement g6n6ral
de I'habitat. Au lieu d'une double rangde de maisons,
on ne trouve cette fois que trois maisons de m6me
orientation et alignees lransversalement, s6par6es par
des distances de 1,50 m. Les autres sont group6es par
deux ou trois et une dernidre se trouve isol6e, i proxi-
mit6 de la limite nord de la station. Cette dernidre est
dot6e d'une d6pendance dans sa proximit6 imm6diate.
Cette fois encore, le nombre des maisons suggdre un
peuplement approximatif  de 60 Ames. Toutefois,
I'agencement de l'habitat, diffdrent de celui de l'horizon
pr6c6dent, ref ldte quelques changements notables
dans l'organisation de I'espace des communaut6s de la
phase de transition Boian-Gumelni[a arriv6e i son 6tape
finale. Si les membres des comrhunaut6s correspon-
dant aux trois premiers horizons semblent avoir respec-
t6 des rdgles ayant force de loi en ce qui concerne la
construction et la disposit ion de leurs maisons, les
choses ont d0 changer sensiblement pendant le long
laps de temps s6parant les horizons 2 el1. Ces change-
ments ont eu pour cons6quence d'affaiblir les normes
relalives i l'6dification des maisons et, de ce fait, tandis
que certaines familles continuaienl i suivre la tradition,
d'autres innovdrent et se groupdrent probablement en
fonction de leurs liens de parent6. Certaines maisons
6taient mOmes dotdes d'annexes destin6es i abriter di-
verses activit6s domestiques et i servir de resserre
pour les r6serves alimentaires.

Tout ceci conduit i  penser que les changements
intervenus i la fin de la phase de transition (qui coincide
en fait avec l'6tape initiale de la culture de Gumelnifa)

ont eu des retentissements d'ordre 6conomique. Ces
changements 6conomiques durent engendrer i  leur
tour des modifications de I'organisation sociale, et par-
tant, I'affaiblissement des normes communautaires.

En commenganl, nous avions signal6 la pr6sence
d'un atelier. ll s'agit d'un bAtiment modeste, le seulqui
ait 6t6 rep6r6 sur la terrasse, au-deli du foss6 de d6-
fense. A I'int6rieur de cette construction, au pied du
mur nord, se trouvait une grande jarre contenant de
nombreux poids de m6tier i tisser. L'installation peut
donc 6tre interpr6tee comme un atelier de tisserand.
En extrapolant quelque peu, on pourrait aussi suppo-
ser la pr6sence d'un atelier de potier au voisinage de la
station, parpxemple dans la val16e voisine qui aurait
foumi I'eau d[ la glaise n6cessaires.

Quant A la n6cropole, nous I'avons trouv6e par d6-
duction. En effet, l'ethnologie montre que les commu-
naut6s primitives ont un souci particulier du repos des
d6funts. Parti de li, nous avons suppos6 qu'une n6cro-
pole devait avoir 6t6 am6nag6e i proximitd de la station.
Nous avons donc cherch6 du cot6 de la terrasse. li oir
les morts pouvaient 6tre transport6s facilement, sans
prdjudice pour personne. Et de fait, les sondages y ont
localisd les tombes, i I'ext6rieur du foss6, i I'aplomb de
la route d'accds i la station.

Comme on le voit une fois de plus, i Radovanu, les
documents archdologiques se sont rdv6l6s aussi 6lo-
quents qu'une source 6crite, en nous livrant des don-
n6es du p lus haut  in tdr6t  en ce qui  concerne
I'organisation interne d'un site n6olithique.

Eugen COMFA,
U n ive rsitate a Bucu rdsti,

lnstitutul de Arheologie, Str. l. C. Frimu 11,
BucureSti, Roumanie.

Fig. 4 : Radovanu : agglomdration du niveau 1.
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