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lose MORAIS ARNAU,-

LE SUBSTRAT MESOLITHIQUE ET LE PROCESSUS
DE NEOLITHISATION DANS LE SUD DU PCRTUGAL

I . Etot des recherches
ou debut de lo d6cennie

Lorsque j'ai pr6sent6 au colloque de Montpellier (Ar-
naud 1982) mon premier essai sur le N6olithique ancien
et le processus de n6olithisation au Portugal, l'6tat des
recherches ne permettait que des sp6culations plus ou
moins fonddes. Les donn6es disponibles 6tant diss6-
min6es, je m'6tais limit6 i des analyses qui s'efforqaient
de ddpasser quelque peu I'approche strictement des-
criptive et typologique qui avait pr6valu iusqu'alors, et d
discuter la validit6 relative des deux moddles propos6s,
sans pouvoir ni vouloir, A ce slade, opter pour I'un ou
pour l'autre.

Ces moddles alternatifs se basaient I 'un sur
I'hypothdse d'une migration A petite 6chelle, par voie
maritime, qui aurait introduit simultan6ment toules les
caract6ristiques du N6olithique (mod6le A), et l'autre sur
I'hypoth0se de I'adoption progressive des divers 616-
ments qui caract6risent le mode de vie agro-pastoral
(moddle B).

Au d6but de la ddcennie actuelle, on ne savait pas
grano-chose du substrat m6solithique au sud du Portu-
gal, ce qui a rendu malais6 la mod6lisation d6taill6e du
processus de ndoli thisation. Mdme les donndes con-
cernant les premidres communaut6s agro-pastorales se
limitaient i quelques aspects de la culture mat6rielle,
sans contexte chronologique bien d6lini et sans impli-
cation 6conomique imm6diate.

Notre connaissance des communautes m6solithi-
ques et ndoli thiques anciennes pr6sentait encore
beaucoup de lacunes qui r6sultaient en grande partie
de I'absence de programmes de recherche dol6s d'une
orientation bien d6finie et d6passant le niveau pure-
ment stratigraphique et typologique.

Ainsi par exemple, ne connaissions-nous du peuple-
ment mesolithique du Portugal que les c6lBbres amas
coquilliers de Muge, dans la vallde du Tage. Toutefois,
aprds un sidcle et demi de recherches presque conti-
nues, malgr6 les potentialitds de ces gisements et les
contributions majeures de Jean Roche (1960, 1972) e
leur 6tude, bien des questions restaient ouvertes :
mode d'occupation, activit6s 6conomiques, chronolo-
gie absolue et relative.

La situation n'6tait gudre plus brillante en ce quicon-
cerne les premidres communaut6s d'agriculteurs-

6leveurs. En effet, la plupart des mat6riaux attribuables
typologiquement au N6olithique ancien provenaient de
fouilles anciennes en grotte, et on n'en connaissait ni le
contexte, ni la date (Guilaine et Ferreira 1970).

Les gisements de plein air de la rdgion de Sines qui
ont livr6 les premidres structures d'habitat connues au
Portugal pour cette p6riode constituent la seule excep-
tion. Ceux-ci n'ont malheureusement pas 6t6 datds par
le radiocarbone et n'ont fourni aucun t6moignage direct
sur I'alimentation et le mode de vie de leurs occupants
(Soares et Silva 1979;Silva et Soares 1982, 1987)'

2. Progres r6cents
Au cours des dernidres anndes, suite au d6velop-

pement de deux programmes de recherche paralldles,
quelques pas ont 6t6 faits vers une meilleure connais-
sance du substrat m6solithique.

D'un c6td en effet, le rdexamen du mat6riel anthro-
pologique des gisements de Muge (l'ensemble euro-
p6en de loin le plus important pour cette periode), ac-
compagn6 d'une nouvelle s6rie de datations par le
radiocarbone et de I'analyse des isotopes stables, a
fourni une contribution importante i la connaissance de
la population quiallait subir la n6olithisation.

D'un autre c6t6, l'6tude syst6matique du mat6riel
des anciennes fouil les, effectuees dans une s6rie
d'amas coquilliers de la vall6e du Sado, i quelque 100
km au sud-est de Lisbonne, et la reprise des fouilles par
une 6quipe pluridisciplinaire sous notre direction, a d6jit
permis une connaissance plus solide des adaptations
humaines aux transformations dcologiques postgla-
ciaires quiont pr6cdd6 imm6diatement la n6olithisation.

2.1. Vallde du Tage
2.1.1. Les analyses radiom6triques d'6chanti l lons

de plusieurs squelettes humains des gisements de
Moiia do Sebastiio et de Cabego de Arruda par la m6-
thode de I'acc6l6rateur, au laboratoire de l'Universitd de
Toronto, ont pr6cis6 considdrablement les anciennes
datations effebtu6es i Saclay dans les ann6es 50. Ces
analyses ont montrd la contemporan6it6 des amas co-
quilli-ers eux-mdmes et des squelettqs humains dqpg-
ses dans leurs divers niveaux, entre 7300 et 6500 B.P.
(Lubell ef a/. 1986).
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Fig. 1: Carte du sud du
Portugal avec Ia localisation des
pilncipaux gisements du
Mdsolithique et du N1olithique
ancien. Les dtoiles indiquent les
amas coquilliers (tous
mdsolithiques sauf le 37); les
points indiquent les habitats
(tous nAolithiques sauf le 03); tes
triangles indiquent les grottes
avec des niveaux n6olithiques.
1. Furninha; 2. Casa da Moura:
3. Alto das Bocas;
4. Forno da Telha;S.Toledo:
6. Vale da Mata:7. Fonte da
MoQa;8. Fonte do Padre Pedro;
9. Cabego da Arruda; 10. Moita
do Sebastiao; 11. Cabego da

O 5okm-

Amoreira; 1?. Cabg7o_dos ossos/Cova da onga; 13. Arneiro do Roquete; 14. Cabego dos Morros; tS. Magos de
9ir?j.16. Magos.de B?i/g; 17. _Cabeqo da Bairagem; 18. Escourat; iS. e'rapouco; 20. CiOego do Rebotad-or;
21. Vdrzea da M6; 22. Vale de Romeiras; 23. Bariada do Grito; 24. Cabego ilo pez; 25. Barrada das Vieiras;
26- Amoreiras; 27. Barranco da Moura; 28. Pogas de S. Bento; 29. Monium de Bai,ixo; 30. Satema; 31. Gaspeia;
32' Vale Pincel;33. Vale Marim; 34. Samouqueira;35. Vate Vistoso;36. Vidigal;37. Medo Tojeiro;38. Fiais;
39. Castelejo ; 40. Cabranosa.
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2.1.2. L'analyse ost6ologique de plus d'une cen-
taine de squelettes effectu6e par Meiklejohn et Jackes
a montre que la population de Muge jouissait d'un bon
niveau g6n6rat de sant6 et de nutrition, et qu'elle avait
une esp6rance de vie relativement longue compar6e A
celle d;autres populations pr6historiques : 30 ans A la
naissance et 26 i I'Age de 15 ans (Lubell el a/. sous
presse : table E). L'analyse de la pathologie et de
i'usure dentaire a aussi donn6 des r6sultats int6res-
sants. Dans une analyse pr6liminaire, Jackes signale la
pr6sence de caries dentaires dans 13 % des dents per-
manentes examindes, soit un pourcentage trds 6lev6
compar6 i celui d'autres populations m6solithiques eu-
rop6ennes (Lubell el a/. sous presse).

Deux ans plus tard, Jackes a obtenu des taux de
carie trds 6lev6s pour les molaires infdrieures des
adultes du gisement m6solithique de Moita do Sebas-
tiao, Muge (19%), pourcentage 6quivalent ou mdme su-
p6rieur it ceux des ossuaires n6olithiques de Melides
(19 %) et de Feteira (16 %) (Lubell et Jackes 1987)- Ces
r6sultats ont 6t6 pleinement confirm6s par une 6tude
ind6pendante effectu6e par Frayer sur le m6me mat6-
riel, mais selon une m6thode dilf6rente. En elfet, avec
une estimalion plus restrictive des caries (7,85 7o pour
Moita do Sebasti6o eI5,7 "h pour Cabego de Arruda),
celui-ci a n6anmoins d6tect6 I'existence de caries dans
40,3o/o des 67 squelettes 6tudi6s, soit un taux presque
quatre fois sup6rieur A la moyenne obtenue pour une
6chanti l lon de 191 squelettes m6soli thiques du reste
de I'Europe (11 o/") (Frayer 1987).

Une telle importance des caries dans une population
m6solithique, surpassant m6me les rdsultats obtenus
pour des populations n6ooli thiques, a 6t6 expliqu6e
comme le r6sultat d'une meilleure survivance au stress
de I'enfance, d'une plus grande long6vit6 (Lubell ef a/.
sous presse) ou de I ' ingestion de quantit6s app16-
ciables de miel ou d'autres aliments riches en sucres,
comme les fruits secs subtropicaux (Frayer 1987 : 19-
21). D'autres explications doivent cependant Ctre prises
en compte, comme par exemple la consommation 6le-
v6e de gramin6es sauvages ou d'autres plantes riches
en hydrates de carbone, ainsi que le d6fendait David
Clarke dans son essai pol6mique sur le M6soli thique
(Clafte 1978).

2.1.3. Les analyses d' isotopes stables (d13 C et
15N), entreprises par Henri Schwarcz, suggdrent une
alimentation partagde d 6gali t6 entre les produits
d'origine marine et terrestre, dans la mesure o0 les va-
leurs obtenues pour plusieurs squelettes humains de
Muge se placent A mi-chemin entre cel les des herbi-
vores terrestres et celles des carnivores marins (Lubell
et a/. 1986).

Ces donn6es montrent que si, malgr6 leur volume el
leur visibilit6, les coquillages n'ont pas 6t6 pour ces po-
pulations la ressource alimentaire la plus importante en
calories, ils le furent en termes de temps et d'6nergie
d6pens6s i les r6colter. Plus qu'une ressource
d'urgence, ils reflOtent une option d6lib6r6e et un com-
portement quid6lie les concepts actuels de productivi-
t6 et de rentabilit6.

2.2. Yall6e du Sado
Tous les gisements de la vall6e du Sado attribuables

au M6solithique sont des amas coquilliers et nos re-
cherches ont'6t6 orientdes surtout vers les strat6gies
de peuplement et de subsistance 1. Quelques dtudes
pr6iiminaires dont on attend toujours 1a publicalion (Ar-
haud sous presse a et b) ont ddjA 6t6 pr6sent6es dans
des r6unions internationales. ll semble donc opportun
d'en pr6senter ici, aussi bridvement que possible, les
conclusions provisoires.

La plupart des amas coquilliers de la vallde du Sado
se sitJeni le long d'un trongon de 15 km, distant au-
iourd'hui de 40 A 55 km de I'embouchure du fleuve
ifiq.t;Arnaud 1987 : figs 1 et 2). De nos jours, les ma-
i6e-s n'arrivent plus r6gulidrement a cette distance de la
c6te mais, dans la mesure ou ces amas coquilliers sont
exclusivement constitu6s d'espOces estuair iennes
dont I'habitat se situe A plus de 20 km en aval, on peut
aflirmer que ce trongon du fleuve constituait la partie la
plus recui6e de I'estuaire au d6but de la phase Atlanti-
que de l'Holocdne.

A la diff6rence de ce qui s'est produit pour les amas
coquilliers de Muge, foui116s pendant plus d'un sidcle
oar des 6quipes et avec des m6thodes trds diverses,
beux de ta vait6e du Sado ont 6t6 originellement fouill6s
par la m6me 6quipe pendant dix anndes consdcutives,'et 

les matdriaui ddpos6s dans les rdserves du Musde
Arch6ologique National i Lisbonne' Deux cent mille ar-
telacts e[ restes fauniques, ainsi que plus d'une cen-
taine de squelettes humains refldtent bien la consis-
tance et t'dtticacitd g6n6rale de la m6thode utilis6e.
Nous pensons donc que, malgr6 I'existence de cer-
taines failles d6tect6es i l'occasion de nos propres re-
cherches dans l'enregistrement des fouilles anciennes,
on peut en utiliser les r6suttats avec une certaine con-
fiarice pour essayer de d6gager les moddles de com-
portement des habitants.

En plus des coquillages de mollusques estuairiens
qui constituent la caract6ristique commune de tous ces
gisements, on y a lrouv6 une pourcentage variable de
iestes de pois-sons, de crustacds et de mammifdres
sauvages. Toutefois, dans les gisements oU les pois-
sons ei les crustac6s sont les plus abondants, les os de
mammifdres sont trds rares, ou manquent complCte-
ment. En effet, les os de mammifdres sont particulidre-
ment abondants i Cabego do Pez (Fig. 1 : 24)' le gise-
ment situ6 le plus en amont, avec une nette
pr6dominance du cerf qui reprdsente presque 213 du
iotal, suividu sanglier, avec prds de 1/3. Ceux-ci 6taient
accompagnds d'un nombre consid6rable d'os de lapin'
tandis que I'aurochs, le chevreuil, le cheval, le lidvre, la
loutre, ie h6risson, le chat sauvage et le lynx 6taient
pauvrement repr6sent6s (Rowley-Conwy 1987; Ar-
haud 1987). Au contraire, les os de poisson sont trCs
abondants'A Arapouco (Fig. 1 : 19), le site localis6 le
plus en aval, oD sont reprdsentdes des espdces ma-
iines telles que la raie (trds abondante), le thon et le re-
quin, ou encore des espdces qui ne pdndtrent dans les
estuaires que pendant le frai, entre mai et septembre,
comme la daurade et'la corvine (repr6sent6e par les
otolithes de plus d'une centaine d'individus), ainsi que
plusieurs esidces estuairiennes de -petite dimension.
Les habitant! Oe ta vall6e du Sado p6chaient donc non
seulement dans l'esluaire, mais aussi dans la mer, et
pouvaient prendre des poissons de plusieurs dizaines
de kilos.

Cabego do Rebolador (Fig 1 :20), un gisement de
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dimension trds r6duite, a fourni un pourcentage trds im-
portant de crustac6s et d'huitres. La raret6 de ceux-ci
dans les autres sites suggdre que ce gisement fut utili-
s6 pendant une p6riode bien d6timit6e.

En tenant compte de ces diftdrences dans les restes
fauniques, des indicateurs saisonniers, de la locafisa-
tion, de la dimension relative et des autres aspects de
ces gisements, nous avons pu construire un moddle
provisoire de I'occupation de I'espace dans cette 16-
gion. Selon celui-ci, deux campements principaux, oc-
cup6s respectivement pendant I'automne/hiver et le
printemps/6t6, 6taient appuyds par une s6rie de cam-
pements temporaires, destinds i des activit6s 6conomi-
ques plus sp6cialisdes; ceux-ci n'6taient occup6s que
pendant des p6riodes plus courtes, par un petit nombre
de membres du groupe cordsidentiel.

L'adoption d'un tel systOme de peuplement et de
subsistance aurait permis aux communaut6s m6solithi-
ques de la vallde du Sado de jouir d'une stabitit6 consi-
d6rable pendant une p6riode d'au moins un demi-
mill6naire. Elles auraient ainsi r6sist6 i I'adoption d'un
nouveau mode de vie, mdme en entretenant des con-
tacts sporadiques avec des communaut6s d,6leveurs et
d'agriculleurs primaires, et en acceptant I'une ou l,autre
innovation technologique.

Cependant, les r6sultats pr6liminaires de I'analyse
des isotopes de I'oxygdne dans les coquilles de mollus-
ques, en cours de rdalisation par Margareth Deith au
Godwin Laboratory de I'Universit6 de Cambridge, sug-
gdrent que les mollusques 6taient r6colt6s [enOant
I'automne et I'hiver, aussi bien dans les gisements si-
tu6s en amont, comme pr6vu dans ce hod6le, que
dans ceux de I 'aval qui, selon ce m6me moddle,
n'aylaient 6t6 occup6s qu'au printemps et en 6t6 (Deith
1 987).

Si ces r6sultats devaient 6tre confirmds, ilfaudrail ad-
mettre que tous ces gisements ont 6t6 occup6s d'une
fagon plus permanente qu'on ne s'y 6tait attendu. Ceci
montrerait que, dans des circonstances particulidre-
ment favorables, la sedentarisation pourrait avoir pr6c6-
d6 I'adoption d'un mode de vie agro-pastoral.

2.3. Vall6e du Mira
Plus au sud, A Fiais, dans la vail6e du Mira (Fig. 1 :

38), un amas coquillier contemporain de ceux de la val-
l6e du Sado est actuellement en cours de fouille. Cetui-
ci a livr6 en trds grande quantitd de nombreuses vari6-
t6s de restes fauniques caract6ristiques d'habitats ma-
rins, estuairiens el terrestres dont l'6chelonnement sai-
sonnier permettrait une occupalion permanente. Trois
campagnes de fouilles y ont d6ji montr6 une nette dif-
fdrenciation spatiale, distinguant une zone de d6pe-
gage des carcasses de cervid6s, de sangliers et
d'aurochs, une zone d'habitat avec des foyers et des
empierrements, ainsi que des s6pultures.

Les mAchoires de mammifdres dont I'Age d'abattage
a pu Ctre d6termin6 s'6chelonnent sur presque toutes
les saisons (Rowley-Conwy 1987b); quetques espdces
de poissons marins qui ne remontent dans les estuaiies
que pendant la p6riode du frai ont 6t6 p6ch6es au prin-
temps et en 6t6; quant aux huitres et aux autres es-
pdces de mollusques, elles ont trds probablement 6t6
r6colt6es pendant I'hiver, pour ne mentionner que les
ressources les plus abondantes.

3. Focteurs de
conti nuile / discon ti n u i te
Mesol i  th iq ue,/ Neol i  th iq ue

3.1. Strategies de peuptement
Les sites m6solithiques sont localisds de pr6f6rence

dans les zones les plus recul6es des anciens estuaires,
dans une r6gion d'6cotone littoral / int6rieur (vall6e du
Tage, du Sado et du Mira), et plus rarement sur le littoral
(par exemple Vidigal, fig. 1 : 36).

Les sites n6olithiques sont implant6s sur le littoralou
i moins d'une heure de marche de celui-ci (par exemple
Vale Pincel et Salema, fig. 1 : 32 et 30), et plus rarement
dans des grottes situ6es dans les massifs calcaires de
l'int6rieur (par exemple Escoural, fig. 1 : 18).

3.2.  Subsis tance
Au M6solithique, les informations directes indiquent

I'exploitation 6quilibr6e d'une vaste gamme de res-
sources terrestres et marines - chasse aux mammifdres,
pCche, ramassage de mollusques - certainement com-
pl6t6e par des plantes et des fruits sytvestres, bien que
nous n'en ayons encore trouv6 aucune trace.

Nous ne disposons encore d'aucun t6moignage di-
rect pour le N6olithique de cette r6gion, mais on peut
supposer que l'6levage du mouton el d'autres espdces
domestiques a d0 s'ajouter aux produits de la chasse et
d'une agriculture primaire. D'autre part, les outils norma-
lement associ6s A I'agriculture, comme les herminettes,
les faucilles et les meules. sont rares.

3.3. Culture materiel le
L'outi l lage d6couvert dans les amas coquil l iers

m6solithiques est d peu prds exclusivement microlithi-
que, lamellaire et g6om6trique; de plus, on observe
une remarquable uniformit6 des industries l i thiques
dans I'ensemble des gisements des diff6rentes zones.

Aucune monographie n'a encore 6t6 publi6e en ce
qui concerne les habitats n6olithiques de Sines; seule
I'industrie lithique de Vale Pincel I a 6t6 compldtement
6tudi6e, selon les fouilleurs (Silva et Soares 1981 : 66).
Les r6sultats indiquent une forte incidence des indus-
tries lamellaires (45 % du ddbitage), ce qui suggdre une
certaine survivance de la tradition m6solithique; n6an-
moins, la plupart des pidces relouch6es (pergoirs, grat-
toirs, denticul6s, etc.) ont 6td r6alis6es sur lame et sur
6clat (Silva et Soares 1981: figs 44-50). Les segments
de cercle sur lamelle, qui repr6sentent 8,9 % des
pidces retouchdes, constituent un autre reflet de la sur-
vivance des tradit ions m6soli thiques. Les outi ls en
pierre polie sont rares dans tous ces habitats, et plus
part icul idrement i  Vale Pincel o0 on n'a retrouve
qu'une hache et un fragment de meule. Enfin, la c6ra-
mique est relativement abondante et pr6sente une
grande vari6t6 de ddcors imprimds et incis6s, bien que
le d6cor cardial soit rare : 2 tessons i Vale Pincel et 3 a
Salema (Si lva et  Soares 1981: f igs 59 :  1 ,  64:1,67 :  t -
3) .

Plus au sud a Cabranosa prds du cap de Sagres en
Algarve (Fig. 1 : 40), un petit fond de cabane a livr6 une
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industrie lithique trds riche, caract6risde par la domi-
nance des denticut6s, des grattoirs nucl6iformes et des
lamelles retouch6es, ainsi qus par I'abondance des nu-
cl6us i lamelles. Le mat6rielcomportait 6galement trois
haches en pierre polie, ptusieurs tessons appartenant I
deux vasei i d6cor cardial et d d'autres A d6cor plasti-
que et imprim6 (Zbyszewski et a\.1981). Non loin de ce
gisement, on d6couvrit aussi les restes d'un amas co-
{uillier mais on ne put 6tablir de relation chronologique
enlre les deux sites.

3.4. Rituels fun6raires
Presque tous les amas coquilliers m6solithiques

fouillds oht tivrd des tombes A inhumation. Le squelette
se trouvait en position allongde (A Muge) ou fetale (au
Sado), et n'6tah pas accompagnd de nrobilier fundraire.
Les s6pultures attribuables au Ndolithique ancien sont
trds raies au sud du Tage et proviennent d'anciennes
fouilles, sans contexte bien d6fini'

La seule grotte o0 on ait trouv6 quelques tessons
de poterie cardiale est celle d'Escoural, prds de Monte-
moi, qui servit de "sanctuaire" au Pal6olithique sup6-
rieur et de n6cropole au Ndolithique ancien et moyen.
Le contexte auquel appartenaient ces tessons n'est
pas encore connu avec suffisamment de d6tails pour
iqu'on puisse en tirer des conclusions. Si, en effet, les
peintuies et gravures attribuees au Pal6olithique sup6-
iieur ont donn6 lieu A un grand nombre de publications,
la n6cropole ndolithique n'a lait I'objet que de deux no-
tices trds sommaires (Santos 1971 a et b). L'auteur y
mentionne des rituels fundraires tres diversifi6s : d6p6t
des corps A la surface ou en position fcetale dans des
fosses, mobilier fundraire constitu6 de nombreux objets
d'utilisation courante, inhumation de crAnes sans mobi-
lier tun6raire dans une niche obtur6e ensuite, accumu-
lation chaotique d'os et de poteries en petits monticules
(Santos 1971 b). Des tessons cardiaux, on sait seule-
ment qu'ils 6taient associ6s A des trapdzes sur lame
(Santos 1971 a).

3.5. Anthropologle PhYslque
Comme nous I'avions d6iA signal6 (Arnaud 1982 :

46), la plupart des 6tudes effectu6es sur des sque-
teties m'ds6lithiques et n6olithiques pendant plus d'un
sidcle semblent confirmer la continuit6 6volutive du
peuplement du territoire portugais du Mdsolithique i
hos jours (Conda 1919; Ferenbach 1974 : 135). Les
6tudes plus rdcentes ont 6t6 localisdes sur des aspects
plus sp6cifiques, et en particulier sur la ddtection de.nrodifiiations 

significatives dans la nutrilion et la struc-
ture d6mographique des populations suite i l'adoption
de I'agriculture (Lubell et a/. sous presse; Lubell et
Jackes 1987; Meikleiohn etal.1986; Frayer 1987).

Ces recherches sont encore en cours et les r6sultats
d6ii obtenus ne sont pas trds concluants du fait qu'on
didcerne mal la signifibation de la variabilitd observ6e
dans les populations m6solithiques et n6olithiques.
Quoiqu'il en soit, I'absence de toute variation significa-
live n'est pas suffisante pour exclure un apport 9e po-
pulation, surtout si celui-ci provenait de l'aire mediterra-
n6enne.

3.6.  Chronologle
La plupart des gisements m6solithiques ont 6t6 oc-

cup6s pendant I'Atlantique, respectivement entre ca'
zgbo ei ffi00 B.P. A Muge, 7100 et 5400 B.P' dans la
vall6e du Sado,710O et 6100 B.P. dans la val l6e du
Mira (cf. fig.2).

Les seules dates obtenues pour un ensemble clos
du Ndotithique sont celles de I'amas coquillier de Medo
Tojeiro (Fig. t : 37), entre 5400 et 5300 B.P. (Silva et al
19b5). Cd gisement n'a livrd qu'un lgmbr.e r6duit
d'artetacts comparables I ceux de la r6gion de Sines,
sans le moindre fragment de poterie cardiale' Par
contre, quelques tessons cardiaux 6taient pr6sents
dans les nivedux de base de l'amas coquillier d'Amoreira
dans la vall6e du Sado (Figs 1 :26;3 : 1-3), dat6s entre
ca. 6050 et 5900 B.P. (Fig. 2 : Q - (a) et - (b)), et isol6s
dans un contexte caract6ris6 par une culture mat6rielle
et une 6conomie indiscutablement m6solithiques. Ces
dates sont ldgdrement plus rdcentes que celles qui ont
6t6 obtenues pour la base de la couche Ea de la grotte
de Caldeirio (ca. 6400-6050 B.P.), qui contenait de ta
c6ramique cardiale. Ces dates sont @ntemporaines de
celles cies niveaux moyens de la mdme couche (ca'
6100-5750 B.P.);ceux-ci contenaient de la poterie im-
primde et incis6e, mais sans d6cor cardial (ZilhSo 1988
et dans ce volume).

ll semble donc que, d'une fagon gdn6rale, nous
ayons affaire A une s6quence d'occupation du m€me
tdrritoire par des populations morphologiquement indif-
fdrenciables, maii avec des cultures mat6rielles et des
modes de vie nettement distincts, malgr6 la pr6sence
de quelques indices d'influences mutuelles pendant
une phase de transition relativement courte.

4. Contocts entre communoutes
mesol i th iques et  n6ol i th iques

Dans la section pr6c6dente, nous avons constat6
l'existence de quel{ues diff6rences entre mdsolithi-
ques et n6olithi{ues en ce qui concerne les strategies
cie peuplement, i'6conomie, la culture materielle et les
ritei tuheraires, sans que nous ayons pu d6tecter de
changement morphologique d'une population d I'autre'

ll nous semble donc utile de r6-analyser en d6tail le
contexte des vestiges de contacts directs entre les por-
teurs d'une culture matdrielle encore nettement m6soli-
thioue et les introducteurs ou les premiers utilisateurs
d'une culture matdrielle comportant des 616ments indis-
cutablement n6olithiques.

A Muge, dans les amas coquilliers mdsolithiques de
la vall6ddu Tage, les seuls vestiges attribuables au
Ndol?thique soniquelques lragments de.poterie i d6-
cors d'inipressions et d'incisions qui prwiendraient des
niveaux iup6rieurs de Moita do Sebastiio et du Cabe-
co de Amoieira (Feneira 1974). Bien que le contexte de
6es tessons soil mal connu, il parait significatif qu'aucun
de ceux-ci ne pr6sente de d6cor cardial. Ces tessons
oourraient donb etre li6s i une phase de r6occupation
be ces gisements plut6t qu'A des contacts entre leurs
habitanti mdsolith(ues et des populations en voie de
n6olithisation ou d6ji pleinement n6olithisdes.
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Fig- 2 : Datations radiocarbone pul les gisements m1solithiques et nholithiques du sud du Portugal : valeurs
cgltPles..?t 6carts types, d 68 % de sdcuritf. Les datations marQudes avec un hstdrisque ont 6t6 oblenues A partir
d.fc.halillo\s de coquilles de mollusques, et sont reprdsentdes'ici aprds correction a6 renet de r1servoir, pdr
ddduction de 370 ans, en accord avec les indicationi ae e. Monge Soares, du Laboratoire de Radiocarboie de/?CEN, Sacavdm, Portugal.
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Fig. 3 : Matiriaux neolithiques trouv*s dans les amas coquilliers mdsolithiques de la vall)es du Sado. Les
fragments de cdramique cardiale ont 6td trouv1s dans les niveaux infdrieurs d'Amoreira, les autres dans les niveaux
sup4rieurs de Pogas de S. Bento.
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Ces observations ont 6t6 largement conlirm6es
dans plusieurs amas coquilliers de la vallde du Sado. En
efiet, a l'exception d'Amoreira (Fig. 1 :26), o0 quelques
lessons cardiaux ont 6t6 d6couverts dans les niveaux
inf6rieurs, tous les tessons et autres indicateurs claire-
ment n6olithiques proviennenl des niveaux sup6rieurs;
ils se lrouvaient i moins de 40 cm de profondeur et
n'6taient pas accompagnds de coquillages, ni d'autres
restes de faune.

Tel est le cas du Cabeqo do Pez (Santos et al.1974),
o0 on a d6couvert une cinquantaine de tessons i d6-
cors imprimds ou incis6s, similaires i ceux des habitats
n6oli thiques de Sines, ainsi qu'une petite meule. A
Amoreira, quelques dizaines de lessons dont certains
portent des d6cors imprim6s ou incisds proviennent du
niveau sup6rieur. ll en va de m6me A Pogas de S.
Bento o0, en plus de quelques tessons, on a d6cou-
verl une petite herminette polie (Fig. 3 : 6).

5. Conclusion
On voit comment l'adoption d'une 6conomie A large

spectre a permis aux communautes m6solithiques de
jouir d'un excellent niveau de subsistance et m6me
d'un certain deg16 de s6dentarisation. Ces faits ont d0
retarder et d6courager la pleine n6olithisation.

MOme si, dans cette rdgion, des groupes humains
ont introduit ou acquis une culture mat6rielle "n6olithi-
que", les activit6s caract6rist iques des chasseurs-
cueilleurs ont d0 garder une grande importance. On ne
trouve pas, en effet, d'indicateurs directs de domestica-
tion ou d'agriculture avant le Chalcolithique, ce qui sug-
gdre qu'un mode de vie agro-pastoral n'a 6t6 d6velop-
p6 dans la r6gion qu'd une pdriode assez tardive. Dans
ce contexte, il parait 6galement significatif qu'un des
rares gisements n6olithiques du sud du Portugal dat6
par le radiocarbone soit prdcisdment un amas coquillier
de petite dimension mais avec une lorte densitd de co-
quillages : Medo Tojeiro (Fig. 1 :37) (Silva ef a/. 1985).

On nolera aussi, dans des niches dcologiques bien
d6termin6es, la proximit6 de l'exploitation des res-
sources marines et estuairiennes au cours de phases
plus 6volu6es du N6olithique, par exemple dans les gi-
sements de Comporta, prds de I'ancienne embouchure
du Sado (Ribeiro et Sangmeister 1967), qui ont 6t6 16-
cemment dates du troisidme mill6naire avant J.-C. (Silva
ef a/. 1986).

Vu la diss6mination des donn6es et leur peu de por-
t6e spatio-temporelle, il parait raisonnable d'accepter
qu'un apport de population, trds limitd et arriv6 par la
voie maritime, ait 6t6 i I'origine du processus de n6oli-
thisation. Ce processus 6tait d6jir en cours vers 6000
B.P. et aurait d6but6 quelques sidcles plus tard qu'en
France et dans le Levant espagnol oir les plus an-
ciennes poteries cardiales ont 6t6 dat6es vers 6800
B.P. (Evin 1987; Marti Oliver ef a\.1987). La n6otithisa-
tion se serait ainsi d6roul6e plut6t selon te moddle A
que selon le moddle B (Arnaud 1982), mais selon un
rythme plus lent que pr6vu. ll semble en effet que la
phase de "disponibilit6" (Zvelebil et Rowley-Conwy
1986), correspondant au stade A2 de notre moddle,
n'ait dur6 que quelques sidcles et ait 6t6 suivie par une
phase de substitution correspondant au stade A3, bien
plus prolongde qu'on ne s'y 6tait attendu, jusqu'i une

phase de "consolidation", correspondant au stade A4,
situde peu de temps avant la "r6volution des produits
secondaires" (Sherratt 1981), qui aurait eu lieu pendant
le Chalcolithique, comme on I'a r6cemment suggdr6
(Lewthwaite 1986).
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Note
1. Ces amas coquilliers ont aussi 6t6 utilis6s comme

n6cropole; les squelettes humains plus ou moins com-
plets qui y ont 6t6 decouverts (plus d'une centaine)
sont encore en cours d'6tude par une dquipe placde
sous la direction du Dr Bruno Kaufmann du Mus6um
d'Histoire Naturelle de BAle.
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