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LE CADRE GEOGRAPHIQUE

Le Danube a 6td dbs la pr6histoire I'une des plus importantes artdres europdennes,
grAce i sa situation g6ographique et aux possibilit6s qu'il offrait comme voie de diffusion
des connaissances scientifiques, techniques et culturelles accumul6es par les communaut6s
humaines. Le bassin nord du Danube inf6rieur comprend au sens large tout le territoire de la
Roumanie; et au sens strict il se limite aux r6gions drain6es par le r6seau hydrographique que
forment ses affluents de rive gauche. Pour mieux comprendre la distribution et les limites
g6ographiques des unitds culturelles, nous avons inclus dans la r6gion gdographique 6tudi6e
les affluents venant de I'est : Muresh, le Bega et le Timish. Ainsi, nous pourons d6tailler
certains aspects du Pal6olithique sup6rieur et final du sud de la d6pression transylvano -
someshienne et de la Plaine de I'ouest, de la Plaine Roumaine, du Plateau de la Dobroudja,
du Plateau de la Moldavie et de la zone sous-carpatique de I'est (Tufescu, 1974, Rosu,
1980). Dans chacune de ces r6gions, on a constat6 une 6troite d6pendance entre les types
d'habitats et les conditions du milieu 6cologique: source d'eau perrnanente, richesse du
gibier, formations gdo-morphologiques, etc. De ce point de vue, on constate que, dans
toutes les rdgions g6ographiques, se trouvent des stations situ6es soit sur les terrasses
supdrieures et moyennes, soit sur des plateaux de hauteur variable.

Ainsi, au sud de la d6pression transylvano-someshienne et de la Plaine de I'ouest, les
habitats de plein air de Conop et de Zabrani, ainsi que ceux des grottes de Nandru,
Cioclovina et Ohaba Ponor, appartiennent aux bassins du Muresh et du Cerna; au sud-ouest
de cette zone (Banat), les stations de Cosava et de Romanesti-Dumbravita sont situdes sur la
rive du Bega, celles de Tincova sur une terrasse du Timish, tandis que les habitats de grotte
de Baile Herculane - Pestera Hotilor (la Grotte des Voleurs) et Climente I - Dubova sont
situ6s respectivement sur les rives du Cerna et du Danube (Mogosanu, 1978). Dans la Plaine
Roumaine, i I'exception des habitats des terrasses du Danube (Turnu-Magurele et Malul
Rosu - Giurgiu) les gisements paldolithiques de Vadastra, Alexandria et Cernica sont
cantonnds sur les terrasses ou les interfleuves des bassins des rividres Jiu, Olt, Vedea et
Dimbovita. Sur le Plateau de la Dobroudja, la plupart des habitats appartiennent soit d la zone
du littoral, soit aux affluents de droite du Danube. Dans la d6pression est-ca{patique, les
terrasses de Bistritza contiennent les plus riches habitats pal6olithiques de tout le territoire
situ6 au nord du Danube, d I'exception des terrasses du Prut. On a d6limit6 ici plus de 40
niveaux aurignaciens et gravettiens (Nicolaescu-Plopsor et al.,I97l). Enfin, les gisements
aurignaciens et gmvettiens du Plateau de la Moldavie sont situ6s soit sur les terrasses du Prut
(surtout dans son secteur 6pig6n6tique, entre Radauti et Stefanesti), soit sur celles de certains



affluents du Prut ou du Siret; on en trouve aussi sur des plateaux plus 6lev6s,ce sont les sites
du Paldolithique final du Plateau de Suceava et de la zone cenffe-sud du Plateau de la
Moldavie.

Cet essai de localisation des stations du Pal6olithique sup6rieur et final a aussi une
aure importance d6termin6e par les conditions du milieu g6ologique: Les matidres premidres
utilisdes, d'origine et de qualit6 diff6rentes ont imprim6 d cet aspect de la vie dconomique des
traits propre d chaque microzone. Sans doute, pour un territoire relativement restreint,
commb celui qui est situ6 au nord du bas Danube, les communaut6s humaines ont 6volu6
sans diff6renciations frappantes en ce qui concerne les techniques de taille et de fabrication
des outils, mais celles-ci ont 6td influenc6es par la qualit6 de la matibre premibre: les diverses
cat6gories de silex, les grds, I'opale, le quartz, le schiste, le m6nilite, etc. L'usage de certains
mat6riaux peut cr6er I'impression d'un caractdre archarQue d certaines industries qui sont de
la mOme 6tape chrono-culturelle. Il faut ajouter d ce facteur les autres conditions du milieu
6cologique: I'emplacement des habitats en grottes ou sur de diverses formes de relief, d6ji.
mentionn6es, aussi que les possibilitds d'assurer la nourriture: la chasse, la cueillette, la
pOche.

L'analyse de ces facteurs rend possible l'6laboration d'un sch6ma concernant la
distribution et les limites gdographiQues des unitds culturelles. D'ailleurs, la diff6renciation
des cultures du Pal6olithique sup6rieur n'est pas sp6cifique i la zone situ6e au nord du haut
Danube seulement, mais au continent tout entier (La Pr6histoire Frangaise, I, l'2, 1976,
passim; M. Otte, 1981;D. de Sonneville - Bordes, 1972: F. Bordes, l9l6: L'aurignacien et
le Gravettien (P6rigordien) dans leur cadre 6cologique - Colloque International, Cracovie -
Nitra, 1980, passim).

Pour mettra en 6vidence des diff6renciations r6gionales du Pal6olithique sup6rieur et
final de la r6gion, il est d'abord n6cessaire de pr6senter le pal6oclimat tel qu'il est ddtermind
par des analyses du pollen (CArciumaru, 1980).

Les gisements en grotte repr6sentent des habitats de trds courte dur6e, mis en 6vidence
par des couches archdologiques minces contenant peu d'outils; on trouve le mOme caractere
en ce qui concerne les reste de faune. Ces habitats intermittents peuvent €tre plac6s du point
de vue gdo-chronologique entre la fin de I'oscillation climatique Ohaba B et I'oscillation
cl imatique Herculane I, paral lble h Kesselt-Sti l l fr ied B et Tursac, c'est-d-dire
approximativement entre 29.000 et 25.000 BP.

Des donn6es plus concluantes ont 6t6 offertes par les recherches concemant les habitats
du Pal6olithique sup6rieur de Gura Cheii - Risnov, ceux-ci 6tant plac6s dans la p6riode de
temps qui s6pare I'oscillation climatique Ohaba B de I'oscillation climatique Herculane I,
ainsi que pendant cette oscillation climatique (Aurignacien); le Gravettien est plac6 d la fin du
dernier stade glaciaire du Pl6istocdne sup6rieur.

En ce qui concerne le Pal6olithique sup6rieur et final de Banat (Mogosanu, 1978), on
peut affirmei qu'il reprdsente, d'aprds les habitats de la zone de montagne, une nouvelle
unitd culturelle, avec des 6l6ments communs dans le paysage v€,g6tal, mais aussi avec des
diff6renciations marqu6es concernant les caract6ristiques de la matidre premidre et de
I'outillage lithique.

Du point de vue g6o-chronologique, I'Aurignacien de Tincova est plac6 i la fin de
I'oscillation climatique Ohaba B et pendant I'oscillation climatique Herculane I, 6tant, donc,
i peu prds contemporain avec les habitats des grottes intra-carpatique. A Romanesti-Dumbra-
vita, les cinq niveaux aurignaciens (qui ne sont pas des 6tapes culturelles distinctes, mais une
s6rie de couches archdologiques) sont
oscillations climatiques Herculane I,oscillations climatiques

res) sont plac6s dans une p6riode de temps correspondant aux
ulane I, Herculane II et Romdnesti, ce qui correspond sur le



plan g6n6ral europ6en i la p6riode comprise entre les oscillations Tursac et Laugerie -
Lascaux. La pr6sence des premiers 6l6ments gravettoides dans le 6 dme niveau permet de
placer ce niveau de culture dans le Pal6olithique final. D'ailleurs, m€me dans les niveaux
ant6rieurs on a constat6 I'existence d'une r6gression de I'outillage lithique, d6termin6 surtout
par le caractdre de la matibre premidre.. Ce caractere archarque de I'outillage, sp6cifique d
tous les habitats de terrasses ou de plateaux de cette r6gion ainsi que la pr6sence des lamelles
Dufour (trouv6es aussi dans le Gravettien est-carpatique) rendent vraisemblable la
coexistence de ces deux unitds culturelles.

Certaines caract6ristiques sp6cifiques, mais avec des influences des diverses r6gions
culturelles semblent 0tre repr6sent6es par les gisements de la Plaine Roumaine. Ainsi, tandis
que dans les habitats aurignaciens on a mis en dvidence des ressemblances
technicotypologiques avec ceux de Banat (Paunescu, 1970),la pr6sence des pidces de silex
du Prut pourrait indiquer aussi des influences venues de cette zone pendant le Pal6olithique
final. Le caractere relativement archaique de I'outillage lithique de ces gisements situ6s
surtout sur les terrasses du Danube, est soulign6 par les r6sultats des analyses poliniques
selon lesquelles les sites seraient plac6s dans la p6riode des oscillations climatiques
Herculane II ou Romanesti (CArciumaru, 1980).

Une unit6 culturelle distincte est constitu6e par les gisements de la d6pression sous-
carpatique de I'est (les terrasses du Bistritza de la zone de Ceahlau), qu'ils^soiertt
aurignaciens, ou gravettiens (Nicolaescu-Plopsor et al. 1966; Al. Paunescu et all. 1977; Fl.
Mogosanu 1986). Du point de vue g6o-chronologique, les gisements aurignaciens sont
plac6s dans la pdriode qui va de I'oscillation climatique Ohaba A jusqu'au commencement de
I'oscillation Ohaba B (CArciumaru 1980). Toutefois,les datations C14leur attribuent un age
plus rdcent (Paunescu 1984). Le Gravettien de cette zone semble avoir 6volu6 pendant
I'oscillation climatique Ohaba B et jusqu'au Tardiglaciaire; les dates C14 placent le
commencement de ces niveaux peu avant I'oscillation climatique de Tursac.

Les plus riches gisements pal6olithiques du bassin du Bas Danube sont ceux du Prut
moyen. Deux grandes stations - Ripiceni-Izvor et Mitoc-Malul Galben - pourront offrir un
schdma complet du Pal6olithique supdrieur et final du sud-est et de I'est de I'Europe. On peut
ajouter i ces gisements ceux du Plateau de Suceava et de la zone centrale et de sud du Plateau
de la Moldavie, ce qui donne une s6quence compldte du Pal6olithique sup6rieur, d partir de
I'Aurignacien sup6rieur jusqu'd l'6pi-(ou tardi-)gravettien, c'est-e-dire de I'oscillation
climatique de Hengelo jusqu'au post-glaciaire (Chirica 1987).

En revenant au sch6ma g6o-chronologique, nous pr6cisons que I'Aurignacien de
Ripiceni-Izvor a 6t6, placd entre les oscillations climatiques Herculane I et la premidre moiti6
de Herculane II. Les habitats gravettiens, qui se sont prolong6 jusque pendant I'oscillation
climatique Romanesti, appartiennent e la deuxidme partie d'Herculane II. Les niveaux de la
grotte de Stinca-Ripiceni sont aussi attribu6s d ces p6riodes. Vers la fin de I'oscillation
climatique Romanesti et peut-Ctre mOme ult6rieurement se place le niveau inf6rieur de
Ripiceni - Valea Badelui, gisement situ6 i approximativement 2 km en aval de Ripiceni-
Izvor.

L'6volution des cultures paldolithiques d I'est des Carpates continue avec les gisements
de Dorohoi-Strachina, Dolhasca-Dealul Viei, Topile (le Plateau de Suceava), Malusteni I-VI,
Beresti, Puricani, Valea Ursului (le Plateau de la Moldavie), ainsi que ceux rdcemment
d6couverts sur le Plateau de la Dobroudja, placds du point de vue g6o-chronologique dans le
Tardiglaciaire et mOme dans le Postglaciaire. Nous avons en vue les groupes de chasseurs
cueilleurs et pOcheurs, de l'dpigravettien final ou du tardigravettien d'aspect mdditerran6en,
qui ont habit6 certaines terrasses du Prut, Siret et du Danube, ou les plateaux plus hauts entre
approximativement 15.000 et 11.000 BP (Paunescu 1984).



Un autre 6l6ment pour d6limiter les unit6s culturelles est la diversitd des types d'habitat
tant en ce qui concerne certaines dtapes culturelles que Ie stade de civilisation. Ainsi, dans le
Pal6olithique sup6rieur et moyen les grottes sont plus souvent utilis6es que dans le
Paldolithique final, mais dans cette dernidre p6riode on constate une habitation plus intense
que dans les 6tapes ant6rieures. Ainsi, dans I'Aurignacien moyen les groupes humains
reviennent h ces abris naturels, quitt6s i la fin du Pal6olithique moyen: Baia de fier, Ohaba
Ponor, Cioclovina, Baile Herculane-Pestera Hotilor, Gura Cheei-Risnov, Petera, Cheia-
Dobrogea, Sdnca-Ripiceni, mais les couches arch6ologiques sont plus minces et contiennent
un matdriel arch6ologique et faunique assez pauvre. Mais la pr6sence de la pointe en os,
ressemblant au type Mladec-Olsewa, rend possible I'existence de certaines influences venues
de I'Europe Centrale, surtout dans la zone intracarpatique.

Les gisements aurignaciens situ6s en terrasse sont beaucoup plus nombreux et
possddent des niveaux d'habitation beaucoup plus riches. Ces habitats peuvent constituer,
par leurs caract6ristiques, des unit6s culturelles distinctes d'une zone g6ographique d une
autre. Ainsi, les habitats de la Banat (r6gion de Cerna-Timis) pr6sentent, par les
caractdristiques de I'outillage lithique, des affinit6s avec ceux de I'Autriche infdrieure
(l'Aurignacien de type Krems-Hundsteig), mais aussi avec ceux des autres r6gions de
i'Europe Centrale (la prdsence des pointes de type Font-Yves, Krems et des larnelles
Dufour).

Les habitats de la Plaine Roumaine, bien qu'ils soient considdr6s comrne appartenant d
I'Aurignacien, constituent une unitd culturelle distincte; ils ont rdussi d survivre jusqu'au
Pal6olithique final, avec certaines influences du Pal6olithique sup6rieur tardif de Banat, ou
du Gravettien 6volu6 du Plateau de la Moldavie.

Sur le Plateau de la Dobroudja, ainsi qu'au sud et au centre du Plateau de la Moldavie
il n'y a pas d'habitats aurignaciens et cette absence n'est pas due i , disons, I'insuffisance
des recherches arch6ologiques.

Deux unit6s culturelles, avec certaines ressemblances, mais aussi de frappantes
diff6rences; sont constitu6es par les deux groupes de gisements de la r6gion est-carpatique
(terrasses du Bistritza et du Prut). Ici, ). Cetatica, ainsi qu'd Mitoc-Malul Galben, les
premiers niveaux arch6ologiques repr6sentent aussi les plus vieux habitats aurignaciens du
territoire situ6 au nord du bas Danube. La pr6sence des pidces bifaciales, ainsi que la matidre
premidre utilis6e, d'origine locale, pourrait constituer des 6l6ments pour soutenir I'hypothbse
selon laquelle les premiers groupes humains qui ont habit6 les terrasses du Bistritza seraient
venus de la zone intramontagnarde, peut-Ctre mOme des grottes intra-carpatiques, pendant
une p6riode d'am6lioration du climat, i la recherche d'un gibier plus abondant et de matidres
premidres de qualit6 sup6rieure. La pr6sence du silex de Prut au deuxibme niveau de Cetatica
I, ddje en proportion dominante vis-ir-vis des roches locales met en 6vidence soit les
dchanges entre les deux bassins hydrographiques, soit des influences venues des terrasses
du Prut. Cette dernibre hypothdse pourrait Otre la plus plausible, parce que il n'y a pas de
d6chets de silex taill6 et toutes les pidces en cette roche sont exclusivement des outils finis.
L'alternance des matidres premibres - des roches locales ou silex de Prut - dans tous les
gisements et e tous les niveaux d'habitation des terrasses du Bistritza peut ddfinir un 6l6ment
de relations et d'influences r6ciproques entre les communaut6s humaines du Prut moyen et
du Bistritza (Chirica 1985).

Ces deux groupes de stations repr6sentent, dans le stade actuel des recherches, les
s6quences d'habitation humaine avec la plus longue dur6e de I'entier territoire de la
Roumanie, i partir de I'interstade Hengelo jusqu'au tardiglaciaire, avec certaines
correspondances chronologiques en Europe Centrale et d'Est. De m€me la correspondance
des certains types d'outils du Prut et de la $otte Climente I (sur le Danube), dans des



habitats attribu6s au Gravettien final indique des relations qui atteignent le sud du bas
Danube.

Les dernidres s6quences du Pal6olithique final de la r6gion en discussion sont
repr6sent6es par les stalions du centre et du sud du Plateau de la Moldavie, qui fur-ent
oCcup6es jusqu'au commencement de I'Holocdne (M. Brudiu 1981) et qui pourraient €tre
partietterrent contemporaine d'habitats 6pipaldolithiques de la zone Portile de Fier (les Portes
de Fer), dat6s entre 12.600 + 120 BC et rc.I25 + 200 BC. (Cuina Turcului-Dubova)
(Paunescu 1984).

La matidre premidre utilis6e pour tailler les outils dans toutes les stations du
Pal6olithique sup6rieur et final situ6es au nord du Bas Danube est constitu6e dans la plupart
des cas par des roches locales : diverses cat6gories de silex et grds, quartz, quartzites,
schistes, m6nilites. Dans presque tous les habitats situ6s dans les r6gions riches en silex,
cette roche est pr6dominante i cause de ses qualit6s sup6rieures. Le soi-disant silex de Prut a
connu la plus glande circulation; nous le rencontrons surtout dans les stations situ6es sur le
cours moyen de cette riviBre dans une proportion de presque lffi%o et dans des proportions
variables dans les gisements situ6s sur les terrasses du Bistritza, et au sud sur le Plateau de la
Moldavie et dans la Plaine Roumaine. On a constat6la pr6sence du silex de Prut jusqu'en
Tara Oasului (Bitiri 1972), ainsi que celle de certaines piBces en obsidienne qui ont circul6
jusque dans la r6gion est-carpatique. Dans quelques habitats de la Plaine Roumaine et du
Plateau de la Dobroudja on trouve, en proportions diverses, le silex brunatre de provenance
balkanique.

Les sources de nourriture de toutes les communaut6s humaines 6taient la cueillette et la
chasse, et plus tard, surtout au Pal6olithique final, la p€che.

La litt6rature sp6cialis6e offre des informations d6taill6es concernant ces aspects de la
vie de I'homme paldolithique, et c'est pour cela que nous nous contenterons de pr6ciser que,
si i tous les niveaux d'habitation attribu6es i I'Aurignacien les restes de faune sont riches,
contenant plusieurs espdces : grands bovid6s et cervid6s, etc; dans ceux attribu6s au
Gravettien, surtout dans ses dernidres 6tapes d'6volution, les restes osseux sont peu
nombreux ou totalement absents, ce qui a 6t6 interpr6t6 comme le r6sultat de profonds
changements climatiques qui ont men6 d des modifications substantielles non seulement de la
pal6oflore, mais aussi de la pal6ofaune.

L'art du pal6olithique sup6rieur et final est repr6sent6 par les peintures rupestres de la
grotte de Cuciulat-Salaj et I'amulette-pendentif de Mitoc-Malul Galben (CArciumaru et
Chirica 1987).

En conclusion, au nord du bas Danube ont exist6, dans le Pal6olithique sup6rieur et
final, plusieurs unit6s culturelles-chronologiques, poss6dant des caractdristiques communes,
mais aussi avec des particularit6s bien individualis6es qui furent d6termin6es par le milieu
6cologique, le type d'habitat et l'6conomie.
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