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LA GRECE

Mi"r'"r sE?LRtADEs

VUE GENERALE

I. APPROCHE GEOPOLITIQUE
Une vision d la fois chronologique et straldgique, plus g6n6ralement g6opolitique de la

protohistoire de I'Europe ne peut que privilegier I'espace 6g6o-danubien, les Balkans au sens
large. C'est en effet en Europe du Sud-Esl que d6bute le N6olithique, qu'apparait la premidre
6conomie de production qui, suivant des modes de diffusion divers et complexes, s'6tendra
progressivement d I'Europe toute entidre.

Le N6olithique grec se si lue au point de d6part de ce processus d'expansion. Son
importance cependant ne peut 6tre v6ritablement comprise sans r6f6rence avant tout d la
s i tuat ion g6ographique par t icu l idre des 169ions 696ennes aux por tes de l 'As ie,  p lus
part icul idrement de la Grdce du Nord (Thessalie, Mac6doine et Thrace) d la charnidre de
I'Anatolie, vecteur direct s'il en est d'impulsions orienlales, et de la zone balkanique au-deld de
laquelle s'6tend r6ellement le monde danubien, d la fois part ie prenante et centre-relais de
diffusion de toute innovalion.

Dds le tout d6but du Vlle mil lenaire si ce n'est plus anciennement encore (datations
radiocarbones calibr6es 8.C., cf. les courbes de calibrage et les dates calendaires retenues en
1985 par la Xlle Confdrence de Radiocarbone), les soci6t6s 6g6ennes h6riteraient d'une
r6volution sans coup de tonnerre mais plut6t, en l '6tat actuel des recherches, sereine et
tranquil le, apparue quelque deux mil le ans auparavant au Proche-Orient. Reliant le Croissant
fert i le au Triangle balkanique, l 'Anatol ie (Qatal HuyUk, Hacilar, etc...) en serait la courroie
principale de transmission : la somme des inventions et des id6es toutes frapp6es en principe du
sceau oriental, des innovations techniques jug6es d6cisives comme des bouleversements socio-
6conomiques et cullurels profonds et irr6versibles qui toul naturellement en d6coulent (s6lection
et domestication d'espdces v6g6tales et animales, techniques, agricoles et agro-alimentaires,
semi-nomadisme, d6placements cycl iques et s6dentarisation, premiers vi l lages, hameaux et
bourgs, architecture g6n6ralement de terre, en torchis, pis6 ou brique crue, polissage des pierres
dures, semi-pr6cieuses, invention de la c6ramique, filage de la laine et du lin (?), m6tier d tisser,
6changes commerciaux souvent transr6gionaux de mat6riaux et biens divers, nouveaux modes
de stratification sociale, pens6e autre que "sauvage"et religion moins "primitive", art original et
formes nouvelles d'expression, signes et symboles notamment avec l'apparition des premiers
cachets, diversif ication des pratiques mortuaires, etc...) se serait r6pandue alors sur la plus
grande partie du territoire actuel de la Grdce, y compris la Crdte, sans que I'on sache bien s'il faut
y voir ld - les avanc6es technologiques et les id6es nouvelles circulant, on le sait, beaucoup plus
vite que les hommes - le r6sultat d'une colonisation v6ritable cependant que I'apport exact d'un
fond m6solithique reste, plus que partout ailleurs, encore difficile d 6valuer.

ll convient toutefois de noter que le N6olithique en domaine 6g6en, dds son implantation
(Thessalie, Argolide, Crdte), dif fdre consid6rablement de son homologue anatol ien : simple
iilusion peut-$tre si I'on s'en lient toujours au moddle diffusionniste, car il n'est pas du tout sOr que
le Frt)hkeramikum d'Argissa ou les niveaux d "ceramique monochrome" d'Achilleion en Thessalie
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conespondent dans ce cas d la phase liminaire du Neolithique tandis qu'en Mac6doine orientale
et en Thrace grecque, aux portes de l'Orient, le N6olithique ancien, enfoui sous plusieurs mdtres
d'alluvions, demeure inconnu.

II. INSUFFISANCE, DESEQUILIBRE ET INCONSEQUENCE DE LA RECHERCHE

Ce demier point n'est pas une simple digression : alors que pour l'Europe, les soci6t6s
Qy6ennes sont les premidres d t6moigner du passage du stade de pr6dateur (chasseurs-
cueilleurs) d celui de producteur (agriculteurs-6leveurs), il est pour le moins paradoxal de
constater le peu de documents en la matidre, la disparit6 de l'information et I'absence quasi
g6n6rale de coh6rence sur le plan de la d6marche scientifique li6e au manque de grands projets.
Cette remarque malheureusement s'applique en fait d l'ensemble du N6olithique comme de
I'En6olithique d'oD les difficult6s de parvenir d une synthdse claire, de brosser un tableau tant soi
peu fiddle des d6buts de la protohistoire grecque et par li mdme europ6enne.

C'est principalement le microcosme thessalien qui fournit l 'essentiel des mat6riaux
arch6ologiques avec les r6sultats des fouilles mainlenant anciennes de Vladimir Miloj6ic et son
6cofe : sondages restreints destin6s d l'origine avant toute chose d 6tayer sa "Chronologie der
jilngeren Steinzeit Mittel-und Sudosteuropas". Partout ailleurs except6 en Mac6doine orientale, d
partir du Neolithique moyen au sens des Balkans orientaux (fouilles de Dikili Tash et de Sitagroi),
en Grdce centrale comme en Attique ou dans le P6loponndse, en Crdte comme dans les autres
i les except6es peut-dtre les Cyclades, les fouil les des niveaux proprement n6oli thiques et
6n6olithiques, la jonction ou m6me le contact simple avec les "hautes 6poques", ne sont le plus
souvent, il faut bien le dire, que des 6piph6nomenes d'entreprises consacrees en premier lieu d
I 'Age du Bronze (Helladique, Myc6nien ou Minoen). De fait,  i l  semble bien que cette large
indiff6rence quelque peu insouciante en quelque sorte pour tout ce qui serait ant6rieur d l'arriv6e
des "premiers Grecs" - et par ld m6me cette incapacit6 notoire a reconnaitre que le deslin de
I'Europe s'est jou6 bien auparavant - explique en grande partie les profondes carences dont
souffre I'arch6ologie grecque compar6e i ce qui se passe ailleurs d la m6me 6poque, du nord
des Balkans aux confins occidentaux et septentrionaux de notre continent. Conscient de ce
grave d6s6tluilibre, le lecteur comprendra mieux, nous I'esp6rons, les impr6cisions des s6quences
qui restent vagues sinon trds g6n6rales, les solutions de continuit6 qui marquent un tableau
synchronique d'une grande fragilit6, la pauvret6 enfin des entit6s taxonomigues limit6es trop
souvent d leur seule expression c6ramique.

III. LE NEOLITHIQUE ANCIEN
Le N6olithique ancien au sens des Balkans orientaux est caract6ris6 en Grdce avant tout

par la s6quence thessalienne de Protosesklo et Sesklo, incompldte sans doute dans ses
fondements, et par sa "variante" de Mac6doine occidentale (N6a Nikom6dia, Servia). Sa dur6e
est d'un millenaire et demi en ann6es carbones corrig6es ou peut-Otre davantage, un degr6 plus
primitif non encore d6couvert d'une meilleure fiabilit6 eu 6gard le concept de n6olithisation ou
encore la notion de d6rive introduite par Jean Guilaine n'etant pas une hypothese aussi facile d
exclure que certains veulent le croire au stade pr6sent des recherches. Egalement attest6 en
Grdce centrale, en Eub6e el dans les Sporades, en Att ique et dans le P6loponndse, le
N6olithique ancien est toutefois dans ces r6gions mdridionales comparativement trds mal connu
cependant qu'en Mac6doine orientale et semble{-il en Thrace, il n'existe seulement - l'ajustement
est d6licat - que sous sa forme la plus tardive : Sitagroi l, premiere expression 6g6enne du
complexe danubien i c6ramique noire liss6e Vinda correspondant chronologiquement mais non
culturellement d la phase r6cente de la culture d c6ramique peinte trds originale de Sesklo. Enfin,
tandis que les Cyclades jusqu'd maintenant n'ont livr6 aucun vestige - ce qui, soit dit en passant,
est pour le moins 6trange lorsqu'on sait que l'approvisionnement en obsidienne de M6los est sur
le continent un fait solidement 6tabli dds la fin du Pal6olithique - la Crdte elle conna?t avec la
s6quence unique de Knossos X ir V un d6but d'6conomie de production tout aussi devancidre
avec un Neolithique ancien du point de vue culturel trds difficile d mettre en paralldle - il en sera
de m6me des p6riodes suivantes - les facteurs i la fois d'insularit6 et de distance conf6rant d la



Ch.  I .  M.  SEFERIADES.
La Grdce

Crdte n6oli thique comme d'ai l leurs 6n6oli thique des aspects part icul iers et ce dans tous les
domaines.

L 'h is to i re  du N6ol i th ique grec et  de facto de tout  le  N6ol i th ique europ6en est
indiscutablement domin6e, comme cela a 616 soulign6 d'entr6e, par l '6tonnante exp6rience
Protosesklo et  par  ses mul t ip les cons6quences d 'une cer ta ine manidre encore
incommensurables. Protosesklo en effet, image parfaite du N6olithique premier, est, dans le
cadre du vaste complexe balkano-danubien Protosesklo-Kords-Crig-Karanovo l,  g6n6ralement
pergue comme la composante essentielle ou qui plus est, d6cisive des origines de la production
sur notre vieux continent.

Mais faut-il se r6f6rer necessairement d ce que nous avions d6jd avanc6 sans doute un
peu trop pr6matur6ment dans notre introduction et s'en satisfaire aussi ais6ment ? Probablement
pas. Les ph6nomdnes de n6olithisation ou m6me de d6rive rappel6s plus haut sont autrement
plus complexes pour que seules des explications herm6tiques de type diffusionniste la plupart
d6riv6es du postulal ex Oriente lux (ici l'Anatolie) suffisent d en rendre compte. Au bout du
compte, d regarder les choses de plus prds, I'ant6riorit6 de Protosesklo n'est peut-€tre pas aussi
6vidente qu'on a cru bon de I'affirmer jusqu'd pr6sent et, tel est le sens, nous semble-t-il, des
dernidres recherches et des r6sultats en cours, tout laisse plutdt d penser que d'une certaine
fagon toute l 'Europe du Sud-Est s'embrase au m6me moment, pour 6tre plus pr6cis que, de
l'Alfdld ir la Crdte et de la c6te dalmate d la Thrace, les soci6t6s basculent en mdme temps, d la
fois innovant ind6pendamment et conjugant leurs exp6riences.

IV. DU NEOLITHIQUE MOYEN A L'ENEOLITHIQUE RECENT
l l  nous a sembl6 superf lu, dans les l imites 6troites de cette brdve synthdse sur le

N6olithique et l'En6olithique grecs, d'aborder s6par6ment les p6riodes qui suivent et qui vont du
N6olithique moyen d I'En6olithique r6cent, loujours au sens des Balkans orientaux, d'autant que
font d6faut, quelque soit la p6riode consid6r6e et si tant est qu'ils existent, les faits 6conomiques
ou socio-6conomiques originaux qui viendraient en principe justifier la terminologie utilis6e. Aussi
celle-ci, dans le cas de la Grdce, varie-t-elle suivanl les arch6ologues, entrainant souvent une
certaine confusion i moins d'en faire abstraction : N6olithique r6cent ou Chalcolithique ancien
pour l 'En6oli thique ancien, N6oli thique f inal, Chalcoli thique ancien ou r6cent pour I 'En6oli thique
r6cent...  Par ai l leurs, quand m6me l 'on entendrait le concept de Chalcoli thique dans son
acception la plus large, r ien ici n'autorise v6ritablement son emploi car c'est ir  peine si la
m6tallurgie est repr6sent6e alors que manquent dans le mdme temps ce qui serait les t6moins
indiscutables d'un type nouveau de soci6t6 dont rendrait compte dans d'autres r6gions des
Balkans, par exemple la complexification des rapports sociaux perceptible surtout au sein des
n6cropoles.

Aussi en l'absence FOur ainsi dire de tout document susceptible de nous entrainer sur le
terrain f6cond de l 'ethnologie pr6historique, et faute de pouvoir ainsi resti tuer aux soci6t6s
protohistoriques une partie du moins de leur Ame, reste le contenu dit culturel dont la c6ramique
6rig6e en fossi le directeur absolu seule fait 6tat. A la diff6rence du N6olithique ancien, I 'on
dispose cette fois de deux s6quences de la sorte appauvries, longue chacune de plus d'un
millenaire et demi.

La premidre s6quence des cu l tures est  d  nouveau thessal ienne :  le  N6ol i th ique
moyen/r6cent et I'En6olithique ancien (Balkans orientaux) esl caract6ris6 par la culture de Dimini
qui recouvre cinq phases typologiques stylistiques et qui puise directement semble-t-il ses racines
- transition dite de Zarko - dans la culture pr6c6dente de Sesklo. L'aire g6ographique qu'elle
occupe est importanle d l'6chelle du Sud-Est europ6en et, bien que ses facids ne soient pas
toujours clairement d6finis, elle s'etend au nord et au nord-est jusqu'en Mac6doine centrale,
occidentale et en' Albanie m6ridionale, au sud jusqu'au P6loponndse. Si le N6olithique
moyen/r6cent et l 'En6oli thique ancien sont relativemenl bien connus, du moins dans leurs
grandes lignes, il n'en est pas tout i fait de m6me par contre de I'En6olithique r6cent. Celui-ci
pose en effet serieusement probldme avec la culture de Bakhmani cens6e le repr6senter. Cette
dernidre est attest6e jusqu'd pr6sent sur quelques sites seulement de Thessalie oi la



10
Ch. I- M. SEFERIADES,

La Grdce

stratigraphie pour cette p6riode parait trds difficile d interpr6ter et malgr6 la pr6sence d'une
c6ramique cro0t6e inconnue jusqu'alors mais partie prenante de I'horizon crusted ware
6n6olithique r6cent danubo-6g6en, i l  n'est pas ais6 de faire la part entre les 6l6ments
caract6ristiques de cetle culture et ceux propres i un Age du Bronze thessalien encore obscur
dans ses d6buts.

La seconde s6quence concerne la Mac6doine orientale : un N6olithique moyen/r6cent i
c6ramique noire liss6e (Sitagroi ll, Dikili Tash l) fait suite d une phase r5cente, 6galement d
c6ramique noire du N6olithique ancien (Sitagroi l). ll s'agit lir d'une culture que l'on rencontre
aussi en Thrace grecque (Paradimi) et en Bulgarie du Sud-Ouest (vall6e de la Struma) et qui se
pr6sente comme un facids Vinda, par cons6quent qui fait  part ie int6grante de I 'horizon it
c6ramique noire ou grise liss6e N6olithique moyen/r6cent des Balkans septentrionaux. A cette
culture commun6ment appel6e Neolithique moyen de Mac6doine orientale succdrJent les deux
facids 6g6ens indissolublement li6s des deux grands complexes culturels du Bas-Danube Boian-
Karanovo V et Gumelnila-Karanovo Vl de I'En6olithique ancien et r6cent.

Pour en terminer avec cette courte introduction au corpus documentaire qui suit, il nous
faut 6voquer en un mot la situation dans les iles durant ces mdmes p6riodes : pour ce qui est des
Cyclades, la s6quence des cultures y est discontinue. Le N6olithique ancien 6tant, comme nous
I'avons dit, pour I'heure, absent, la plus ancienne culture est celle de Saliagos, A cheval, semble-
t- i l ,  sur la f in du Neolithique et le d6but de I 'En6oli thique; une solution de continuit6 parait
marquer la seconde moiti6 de I'Eneolithique ancien; I'Eneolithique rdcent est repr6sent6 par la
culture de K6phala ou encore d'Att ique-Egine-K6phala preuve d'un domaine g6ographique
beaucoup plus important. ll est a noter que cette culture, tout comme celle de Rakhmani ou le
facids Gumelni[a-Karanovo Vl de Mac6doire orientale, fixe I'horizon crusted ware 6n6olithique
r6cenl panbalkanique. Quant A la Crdte, c'est toujours la tres longue s6quence apparemment
ininterrompue de Knossos - ici les niveaux V a | - qui sert presque exclusivement de r6f6rence.
Comme au temps du N6olithique ancien, la terre ancestrale des Minos connait son propre
d6veloppement jusqu'd l'aube du Minoen.

V. FAUT.IL CONCLURE ?
l l  nous faut bien admettre que, pour I ' instant, la protohisloire grecque, dans ses

composantes essentiel les, pose plus de probldmes qu'el le n'en r6sout : les donn6es
6conomiques sont pauvres, celles socio-6conomiques ou encore sociologiques 6galement- Les
entit6s culturelles sont d peine cern6es cependant que, paralldlement, la chronologie relative
reste mal assuree. Dans ces conditions, comment conclure sans verser dans la fiction ? Aux rares
6l6ments si I'on peut dire de synthdse, viennent se greffer, comme autant de boules de gui aux
branches d'un poirier, des hypotheses parasitaires car si, i premidre vue, toutes semblent
s6duisantes, el les ne sont le plus souvent r ien d'autres, d regarder de plus prds, que des
extrapolations hasardeuses de la r6alit6 des faits.

Or, pour 6chapper une fois pour toutes d une archfirlogie 6g6enne conventionnelle qui n'a
pour seul effet que de paralyser la recherche, il est n6cessaire avant toute chose d'oublier ces
sondages restreints, g6ographiquement et historiquement excenlr6s, n6s plus des circonstances
que de la r6flexion. Les r6ponses A bien des questions essentielles que souldvent le N6olithique
et I'Eneolithique grecs quant aux fondemenls de I'Europe, la naissance ou le d6veloppement de
ses premidres civilisations doivent 6tre recherch6es en Mac6doine orientale, oit le N6olithique
ancien y est encore inconnu et surlout, comme le faisait remarquer Jean Deshayes, en Thrace
grecque et turque encore terra incognifa. L'int6ret de cette vaste r6gion au sud et au sud-est du
Rhodope dont on ne soulignera jamais assez I'importance g6o-strat6gique a r6cemment encore
6t6 reconnu par des palEolithiciens comme par exemple J. Kozlowski et par des n6olithiciens
comme G. Lazarovici, l. Aslanis, M. Ozdo$an ou nous-m6mes. Ld, plus qu'ailleurs se trouvent,
sinon les r6ponses d6finitives, du moins les 6claircissements aux trois thdmes principaux, aux trois
grandes directions de recherche dans lesquelles il convient de s'engager, non pas en ordre
dispers6 comme cela s'est pass6 jusqu'd pr6sent, mais sur la base d'une r6elle coordination, d
savoir :
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Le sens reel du concept de n6olithisation appliqu6 i l'Europe : image parfaite ou nouvelle
configuration du moddle oriental ?

En second l ieu, la signif ication exacte de celui d'En6oli thique qui serait synonyme d'un
ordre 6conomique el social radicalement diff6rent et dont rendrait compte, on ne sait trop
pourquoi, le d6veloppement soudain d'une m6tal lurgie pr6coce. C'est du moins la conclusion
r6sultant presque exclusivement de I'interpr6tation de la n6cropole de Varna, conclusion pour
notre parl intempestive, que l'on se refdre, par exemple aux attributs du personnage de la
s6pulture 43 tout aussi r6v6lateurs d'une hi6rarchisation des individus que ceux de la statuette
de Szegvdr-Trizkdves de la civilisation n6olithique de la Tisza. Toujours est-il que le domaine
6g6en 6chappe a cette ali6nation : il nous faut bien reconnaitre qu'en Grdce, I'on ne reldve
aucun document s6rieux qui viendrait corroborer cette division arbitraire entre un N6olithique que
caract6riserait un "communisme primitif" et un En6olithique qui verrait se constituer les premidres
soci6t6s in69ali taires. Cela ne signif ie pas pour autant que I 'En6oli thique n'a qu'un sens
purement chronologique. l l  convient seulement de d6barrasser le concept des fantasmes d
consonnance marxiste qui depuis longtemps le minent et de rechercher objectivement les
londements 6conomiques et socio-6conomiques caract6rist iques d'une 6poque interm6diaire
enlre un N6olithique limpide et un Age du Bronze toul aussi cat6gorique.

Enfin, le dernier thdme concerne I'intervalle qui marque le passage c.le I'En6olithique d l'Age
du Bronze : lemps incertains et d'autant plus obscurs que les datations par le radiocarbone font
6tat d'une longue solulion de continuit6, transition ou rupture, alors que I'impact steppique reste
toujours difficile a mesurer.

DESCRIPTION DES CULTURES

CULTURE DE PROTOSESKLO (pl. 1,2)

DATATION. La culture de Protosesklo (N6olithique ancien) recouvre trds probablement la totalit6
du Vle mil lenaire b.c.. El le correspond d la premidre phase du N6olithique ancien des Balkans
orientaux.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Grdce septentrionale (Thessalie et Mac6doine occidentale),
Grdce centrale y compris l'Eub6e et les Sporades.

CERAMIQUE. C6ramique monochrome bien cuite d d6graissant min6ral. Cassure d'ordinaire grise
ou noire. Surface soigneusement l iss6e ou polie de couleur uniforme dans les tons fonc6s
(marron, marron-rouge, gris-noir, noir) ou clairs (rouge franc, rouge-orange pAle, beige, chamois),
parfois flammee. Celle-ci peut 6tre engob6e (couleur de I'argile ou au contraire blanchAtre ou
rosAtre). C6ramique peinte de m6me facture ir motifs simples (d6cor lin6raire, zigzags, triangles,
losanges, repr6sentations humaines d 6l6ments juxtapos6s) du rouge cerise au marron-noir sur
fond naturel ou engobe blanchAtre. C6ramiques orn6es enfin de pAte d6lay6e (barbotine)
d'incisions d I'ongle, d'impressions digitales et diverses (cardium, etc...). Ces demidres cat6gories
attest6es en principe uniquement en Thessalie septentrionale (Otzaki, Arapi, Argissa, Souphli,
Aghia Anna, Nessonis) et occidentale (Achilleion, Magoulitsa, Prodromos, Kephalovryso) ainsi
qu'en Mac6doine occidentale (N6a Nikom6dia) d6finiraient selon cedains dans ces r6gions une
pr6tendue culture dite Pr6sesklo (Vor-Seskfo) ou de Magoulitsa, de la fin du N6olithique ancien.
Le r6pertoire des formes de la culture de Protosesklo, assez limit6, comprend essentiellement des
bols plus ou moins profonds d paroi convexe ou sinueuse (en S) d ldvre souvent saillante et d
fond 6troit, plat ou arrondi, fr6quemment pourvu d'une base annulaire ou d'un pi6destal court et
creux, des coupes d paroi plus ou moins convexe et 6vas6e 6galement i base annulaire ou
pi6destal court, enfin des jarres globulaires d base annulaire et d col court ou i rebord marqu6.
Les formes anguleuses sont rares. Pas d'anses mais des lenons horizontaux ou verticaux
perfor6s.

1 1
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INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre taill6e (silex, "silexoides" et obsidienne) : est bien attest6e. Le
d6bitage est laminaire ou lamellaire; la retouche est pr6sente; les 6l6ments de faucille ("lustr6 des
c6r6ales") sont bien repr6sent6s. Un outillage microlithique (essentiellement des microlithes
geom6triques dont des trapdzes et des segments) se rencontre, semble'l-il, surtout au tout d6but
(phase dite pr6- ou ac6ramigre).

Pierre polie : est 6galement bien attest6e. On trouve des lames de haches ou d'herminettes de
formes diverses dont certaines en piene verte atteignent 20 cm (N6a Nikomedia), des figurines
anthropomorphes et zoomorphes, des objets de parures, principalement des perles et des
bracelets et surtout, 6l6ments particulidrement typiques, des "clous" inlerpr6t6s comme des
ornements d'oreille (ear-plugsl. Balles de frondes. Enfin des cachets d d6cor g6om6trique incis6
({lalement en argile).

INDUSTRIE OSSEUSE. Nombrzux objets en os ou bois de cervid6 : principalement des poingons,
des gouges et des ciseaux, 6galement des aiguilles, des hamegons, des spatules et des
attaches de ceinture.

ECONOMIE. Economie de production i un stade avanc6, en fait pleinement constitu6e dds la
phase dite pr6- ou ac6ramique.

C6r6ales : amidonnier, engrain, orge A 2 ou 6 rangs, avoine, millet. LQluminzuses : pois, vesces,
lentilles. Fruits r6colt6s : glands, olives sauvages, cornouilles, pistaches, prunes.

L'6levage fournit la quasi totalit6 des espdces animales avec largement en t6te, surtout en
Thessalie (75-85%), les ovi-caprid6s suivis des suid6s et des bovid6s. Le chien est pr6sent. Si la
chasse et la p6che sont bien pratiqu6es en Mac6doine occidentale (N6a Nikom6dia, Servia V
10o/"), elles jouent par contre un r6le pratiquement n6gligeable en Thessalie (Argissa, Achilleion).

La pr6sence abondante sur tout le territoire protosesklo d'une obsidienne provenant de l'ile de
M6los et diffus6e tous azimuts suppose une participation intense d ce qui apparait comme le
premier gpand commerce pan6g6en, pour une part maritime (cabotage).

ASPECTS RITUELS. Edifice central (N6a Nikom6dia) de 12 x 12 m et divis6 en trois parties par
deux rang6es de poteaux, d vocation probablement religieuse (sanctuaire ?) plus que politique
(maison du "chef"). A I'int6rieur : un ou plusieurs d6p6ts associanl des objets d caractdre cultuel
et votif (statuettes de la grande d6esse, grandes haches de pierre verte, simulacres de haches
en argile, deux boites d'argile contenant plusieurs centaines de lames brutes de d6bitages,
plusieurs centaines de rondelles d'argile et dzux askoi).

Quelques inhumations individuelles ou familiales (?) (Nea Nikom6dia) toujours d l'int6rieur de
l'habitat : d6cubitus lat6ral en chien de fusil, exceptionnellement dorsal (N6a Nikomedia) ou
ventral (Argissa). Mobilier trds rare (fragments de vases, pienes taill6es, ossements d'animaux; un
galet dans la bouche d N6a Nikom6dia). Plusieurs cr6mations (enfants ?) d m6me le sol it
Souphli,  chacune accompagn6e d'un ou deux bols et d'un vase miniature (s6pultures
secondaires ?)-

Assez nornbreuses figmrines f6minines piriformes d'argile ou de pierre (typiques de Protosesklo)
ou figuratives [d6esse mdre aux yeux brid6s (coffee-bean eyes) callipyges, les mains sur les
seinsl, zoomorphes (animaux domestiques, grenouil les) (f igurati f  g6om6trique d 6l6ments
juxtapos6s). Symbole sur les cachels et signes sur les plaquettes.

HABITAT. Village et hameaux (moins de 5 ha) d I'origine des magoulas (tells) thessaliennes et
situ6s en g6n€ral dans les r6gions de plaines, pi6monts, collines et cdteaux actuellement les plus
cultiv6es, le plus souvenl au voisinage imm6diat de cours d'eau, de lacs ou de mar6cages
(Nessonis, N6a Nikom6dia); le littoral et les iles sont 6galement occup6s (N6a Makri, Aghios
P6tros, Skyros).

Les toutes premidres habitations (Pr6c6ramique) sont des huttes enterr6es comprenant un foyer
(Argissa, Souphli, Sesklo). Plus ou moins distantes les unes des autres, sans ordre bien 6tabli ou
au contraire comme d N6a Nikom6dia r6parties autour d'un bdtiment, les maisons protosesklo
proprement diles, avec une ou plusieurs pidces, quelquefois pourvues d'un porche, sont de plan
rectangulaire ou carr6 (N6a Nikomdrdia:6 x 8,5 m, B x 11 m,8 x 8 m). Le murs sont toujours en



torchis en Mac6doine occidentale, en torchis ou en briques crues sur fondations ou
soubassements de pierre en Thessalie et dans les aulres r6gions. Les toits sont en batidre,
probablement d quatre pans d N6a Nikomddia o0, pour certaines maisons, la couverture repose
6galement sur deux rang6es suppl6mentaires de poteaux en retrait ou sur des poteaux espac6s
formant pilastres.

SITES. Sites principaux : N6a Nikom6dia, Servia V (Mac6doine occidentale), Argissa (Gremnos
Magoula), Otzaki, Achilleion, Sesklo, Magoulitsa, Prodromos, Souphli, P6tromagoula, Nessonis,
Gendiki, Pyrasos et Aghia Anna (Thessalie), Elat6e, Halai, Ch6ron6e, Orchomdne, N6a Makri
(Grece centrale), Aghios P6tros, Skyros-Papa to Choma (Sporades).

STADES. S6quence culturel le pour le moins fumeuse et scabreuse sur quelques sites
thessaliens: 1- hypoth6tique N6olithique pr6c6ramique; 2- Fri lhkeramikum (c6ramique
monochrome); 3- Protosesklo proprement dit (c6ramiques monochrome et peinte); 4-
hypoth6tique Pr6sesklo limit6 a certaines r6gions (cf. ci-dessus : c6ramique).
FACIES REGIONAUX. Facids encore mal cern6s : le Neolithique ancien de Grece centrale
(Elalee) se caract6rise peut-Otre par une longue sdquence monochrome (c6ramiques surtout
noires ou grises) impr6gn6e d'6l6ments m6ridionaux (c6ramique bigarr6e). Le facids de N6a Makri
(Attique) se distingue avant tout par une c6ramique d6cor6e de lignes incis6es remplies de pdte
blanche (bandes paralldles, zigzags, losanges concentriques) et par la prdsence de vases de
pierre. Probablemenl un facids insulaire (sporades) encore mat d6fini.

CULTURE DE SESKLO (pl. s,a)

DATATION. seconde phase du N6olithique ancien des Balkans orientaux; N6olithique moyen
(terminologie usuelle en Grdce); premidre moiti6 du Ve mill6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Grdce septentrionale (Thessalie et Mac6doine occidentale),
Grdce centrale.

CERAMIQUE. C6ramiques monochromes liss6es g6neralement de couleur rouge; ceramiques d
d6cor rouge sombre sur engobe blanchAtre ou sur fond clair sans couverte, c6ramique peinte en
blanc sur rouge (motifs pleins ou lin6aires : losanges, triangles, chevrons, 6chiquiers, escaliers,
dents de loup et flammes), c6ramique A d6cor lin6aire "gratt6" (scrapped, ausgewicht ) fonc6 sur
clair ou clair sur fonc6. Formes principales : jattes profondes d paroi 6vas6e, coupes i pi6destal
large, tasses et gobelets en "cloche" d anse plate et large, cruches i profil sinueux, d base
annulaire et d anse sur l'6paule.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre taill6e : silex, "silexoides" et obsidienne. D6bitage laminaire ou
lamellaire; relouche; nombreux el6ments de faucille; absence de microlithes.
Pierre polie : lames de hache ou d'herminette; fusaioles (pierre et argire); bailes de fronde (pierre
et argile); cachets (pierre et argile).

INDUSTRIE OSSEUSE. Principalement poinEons et ciseaux.

ECONOMIE. Mal connue : l'amidonnier semble 6tre la principale c6r6ale cultivee. Prds de IOO%
d'animaux domestiqu6s en Thessalie (Achil leion) dont 75% d'ovicaprid6s; 80o/o d'animaux
domestiqu6s (ovi-caprid6s et suid6s ir 6galit6 40o/o) en Mac6doine occidentale (Servia). Artisanat :
atelier de potier A Sesklo.

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues en Thessalie. A Servia (Mac6doine occidentale),
inhumation d'une femme (d6cubitus lat6ral en chien de fusi l) accompagnde d'ossements
d'animaux : au dessus de la fosse bord6e de pierres, un lit de cendres et six lames de hache de
pierre polie; prds de Ch6ron6e (Grdce centrale), s6pulture collective (deux hommes) dans une
habitation.
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Asses nombreuxes figurines de terre cuite parfois peintes, le plus souvent f6minines (d6esse
mdre), aux yeux bien marqu6s (en "grain de ble") et zu nez allong6, les mains sous la poitrine ou
le long des cuisses (figuratif, g6rcm6trique ou synth6tique d 6l6ments juxtapos6s ou enchain6s).
Phallus d'argile. Tabtes d'offrande, aulels. Cachets de pierre ou d'argile (dessins g6om6triques,
m6andres, etc... incis6s).

HABITAT. Poursuite de I 'occupation des tel ls (magoulas thessaliennes et toumbas
mac6doniennes) dont I'origine remonte d la p6rode protosesklo; concentration probable de
I'habitat, fondation de nouveaux villages et hameaux. Habitations group6es en ordre serr6
("agglutin6es"); venelles. Certaines agglom6rations sont entour6es d'un systdme de protection :
murs de pierres sdches d Magoula Hatzmissiotiki, foss6 profond en V i Souphli. Architecture de
torchis en MacfrJoine occidentale (Servia), de briques crues sur fondations ou soubassements de
pierre en Thessalie et Grdce centrale. Maisons de plan rectangulaire, l6gdrement trap6zoidal ou
presque carr6 (Tsangli), parfois d deux pidces avec antes (Sesklo, Otzaki), d deux 6tages (?)
(Sesklo). Pilastres (Tsangli, Otzaki, Sesklo). D'apres les maquettes thessaliennes : toits en batidre
avec une ouverture circulaire.

SITES. Sites principaux : Sesklo, Otzaki, Platia Magoula Zarkou, Dimini, Souphli, Tsani Magoula,
Achilleion, Lianokladi (Thessalie), Servia (Mac6doine occidentale), Elat6e, Orchomdne (Grece
centrale).

STADES. Cinq niveaux d'occupation a Servia; quatre mdtres de couches et huit niveaux
d'occupation d Otzaki ou les fouilleurs ont distingu6 trois phases c6ramiques. En fait, la s6quence
Sesklo est loin d'6tre assur6e et l'on retiendra pour I'instant I'ancienne division entre un Sesklo
ancien caracteris6 par un style d6veloppant des motifs pleins (solid style) dit baroque et un
Sesklo r6cent au style l ineaire (augmentation de la ceramique d d6cor gratt6) plus sage,
cependant que les flammes 6volueraient vers des formes plus graciles et tourment6es. Par
ai l leurs, alors que jusqu'i  pr6sent l 'on consid6rait que la culture de Sesklo prenait f in
brusquement (couches de destruction, incendie), une phase dite "de Zarko" assurant la transition
entre Sesklo et Dimini ancien vient d'6tre clairemenl identifi6e d Platia Magoula Zarkou.

FACIES REGIONAUX. Un "style de Lianokladi" d l 'extrdme sud de la Thessalie (val l6e du
Sperchios) caract6ris6 par un d6cor lin6aire - notamment des faisceaux de lignes paralldles - peint
en rouge sur blanc et envahissant toute la surface du vase. Cette variante d'une des cat6gories
les plus typiques de la culture de Sesklo se renconlre en fait en abondance un peu partout en
Grdce centrale, en Phocide comme en B6otie, ou elle est une des composantes principales d'une
"cufture de Ch6ron6e" (monochrome 507", rouge sur blanc 35%, d6cor plastique 'l5o/"), hybride
cependant, mal d6finie ou interfdrent, semble-t-il, des 6l6ments septentrionaux et m6ridionaux
comme par exemple la c6ramique urfirnis probablement originaire du P6loponndse.

NEOLITHIQUE ANCIEN DU PELOPONNESE (pl. 5)

DATATION. Premidre phase du N6olithique ancien des Balkans orientaux; N6oli thique ancien
(terminologie usuelle en Grdce); - Vle mill6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHTQUE. P6loponndse. Cependant, comme pour le N6olithique moyen et
r6cent, ce sont les rdgions du nord-est (Corinthie et Argolide) qui ont livr6 les seules s6quences
stratigraphiques et fourni I'essentiel des mat6riaux arch6ologiques.

CERAMIQUE. Comme dans les r6gions septentrionales de Grdce, on retrouve les composantes
essentiel les du complexe Protosesklo-Stardevo-Koros-Crig 6g6o-danubiens. Le N6olithique
ancien du P6loponndse se dist ingue de Protosesklo avant tout par ses c6ramiques
essentiellement monochromes flamm6es ou encore dites "arc-en-ciel" (rainbow ware,92o/" a
Corinthe); on trouve 6galement une ceramique tout d fait part icul idre i  surface marqu6e
d'asp6rit6s (riddled ware, 60/o d Corinthe). Le d6cor peint, le plus souvent de couleur fonc6e sur
fond cfair (corinthian brown ware, 1o/"), est essentiellement lin6aire (lignes paralldles, zigzags,
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hachures et croisi l lons), plus rarement plein (tr iangles et losanges). Les formes sont pour
l'essentiel celles de Protosesklo.

INDUSTRIE LITHIOUE. Pierre taill6e : "silexoides" et obsidienne: industrie laminaire et lamellaire,
6galement 6clats.

Pierre polie : haches el herminettes; meules et molettes, mortiers et pilons; fusaioles de lerre
cuite.

INDUSTRIE OSSEUSE. Outils pedorants, tranchants et mousses.

ECONOMIE. Succ6dant d un M6solithique bien attest6 dans la grotte de Franchti en Argolide
(c6r6ales et l6gumineuses sauvages, chasse, p6che notamment aux scombrid6s), le N6olithique
ancien du P6loponndse ne semble gudre diff6rer de son homologue thessalien par son
6conomie de production pleinement constitu6e (amidonnier, orge d deux ou six rangs, lentilles;
pr6dominance des ovi-caprid6s : 70 e 85% dont 50% de jeunes; suid6s : 5 d 157", bovid6s de
petite taille : 5 d 10%; chasse : cervid6 : 5%, loup, renard, oiseaux, gros poissons; chien).

ASPECTS RITUELS. Rares inhumations dans I'habitat (d6cubitus lat6ral en chien de fusil); peu
de mobilier : d6funt reposant sur un chapelet de galets (Franchti) ou accompagn6 de bols
(Lerne). Figurines d'argile ou de pierre repr6senlant la d6esse mdre (figuratif g6om6trique ou
synth6tique i 6l6ments juxtapos6s ou enchain6s) avec dans la r6gion de Sparte un style tout d
fait particulier dans le degr6 d'affranchissement par rapport ir la matidre et le traitement de
I'oeuvre.

HABITAT. Plaines, littoral (lerrasses : Corinthe; zones mar6cageuses : Lerne), grottes (Franchli,
N6m6e).

SITES. Corinthe, Lerne, As6a, Gonia, N6m6e, Tirynthe, Grotte de Franchti, Hagiorgitika, Malthi,
Phlionte, Al6potrypa.

STADES. Pour I'instant absence de s6quences claires i I'int6rieur du N6olithique ancien.

FACIES REGIONAUX. Absents en raison du d6s6quilibre de la recherche. La r6gion de Sparte
parait se distinguer par ses figurines (hors contextes stratigraphiques) d'un type particulier.

NEOLITHIQUE MOYEN DU PELOPONNESE (pl. 6)

DATATION. Deuxidme phase du N6olithique ancien des Balkans orientaux; N6olithique moyen
(terminologie usuelle); - premidre moiti6 du Ve mill6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. P6loponndse.

CERAMIQUE. Rainbow ware el corinthian brown ware respectivement 10-30% et 50% d Corinthe.
C'est en premier lieu une technique tout ir fait originale de traitement de la surface qui caract6rise
le N6olithique moyen du P6loponndse et dans une cedaine mesure de Grdce centrale (cf. facids
de la culture de Sesklo). En effet, de nombreux vases (c6ramique fine) sont recouverts d'une
sorte de vernis @rtirnis\ clair, brunitre ou rougeAtre conseruant les marques du pinceau. Le d6cor
de mdme facture est essentiellement g6om6trique et lin6aire (bandes de lignes paralldles plus ou
moins f ines s'entrecoupant pour dessiner de grands croisi l lons, des losanges hachur6s;
6galement des triangles et des zigzags); le r6pertoire des formes comprend principalement des
bols profonds d paroi verticale concave (point d'inflexion plac6 trds bas) ou 6vas6e l6gdrement
convexe, d fond arrondi ou ir pi6destal court, des vases biconiques parfois fortement car6n6s i
pi6destal court, large et 6vas6.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre taill6e : "silexoides" et obsidienne; d6bitage laminaire et lamellaire;
lames et lamelles retouch6es, 6clats retouch6s, burins d'angle, microlithes (trapdze) i Franchti,
e tc . . .

1 5
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Pierre polie : haches et herminettes; meules et molettes, mortiers et pilons; balles de fronde
ovoildes d'argile; rares vases de piene, figurines; 6l6ments de parure (perles et pendentifs).

INDUSTRIE OSSEUSE. Poingons, aigruilles, outils tranchants.

ECONOMIE. Grotte de Franchti : amidonnier, orge d deux ou six rangs, lentilles, r6colte des
pistaches e{ des amandes. Elevage et chasse : cf. N6olithique ancien.

ASPECTS RITUELS. Figurines anthropomorphes et zoomorphes (figuratif g6om6trique ou
synth6tique i 6l6ments juxtapos6s ou enchain6s) : femme debout les mains iointes sous la
poitrine (Lema Lady ).
HABITAT. Village et hameaux ou encore grottes (Franchti) souvent i proximit6 du littoral. Maison
quadrangulaire en briques crues sur fondations ou soubassements de pierre; murs renforc6s par
des pilastres (Leme) comme dans la cuhure de Sesklo.

SITES. Corinthe, Lerne, Hagiorgitika, Grotte de Franchti.

STADES ET FACIES REGIONAUX. L'6tat de la recherche ne permet pas de distinguer de stades
et de facids r6gionaux.

NEOLITHIQUE ANCIEN I DE CRETE (pl. 4

DATATION. Si l 'on s'en t ient d I 'unique s6rie de datations en provenance de Knossos, le
N6olithique ancien I de Crdte recouvre la totalit6 des Vle et Ve mill6naires b.c. : il correspondrait
donc au Neolithique ancien et moyen de Thessalie (Protosesklo, Sesklo) ansi qu'd la premidre
moiti6 du N6olithique r6cent (terminologie usuelle en Grdce) ou au N6olithique ancien et moyen
(J. Lichardus et M. Lichardus-ltten), enfin au Ndolithique ancien, moyen et r6cent des Balkans
orientaux.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Le N6olithique ancien I et l l  cr6tois n'est connu qu'au site
minoen c6ldbre de Knossos (Vall6e du Kairatos, 5 km de H6raklibn).

CERAMIQUE. C6ramiques monochromes ou bigarr6es (variagated) plus ou moins f ines i
d6graissants min6raux; surface sans engobe le plus souvent noirAtre, plus rarement grise, rouge
ou chamois, g6n6ralement bien liss6e et d6cor6e parfois de motifs plastiques 6l6mentaires
@ellets, curued mouldings), zoomorphes (bovid6s) ou de motifs simples incis6s (rares incrustations
de matidre blanche ou rouge) : lignes hachur6es, ar6tes de poisson, d6cor pointill6 (bandes
paralldles, triangles, zigzags r6serv6s, escaliers, damiers). Bols d paroi rectiligne 6vas6e,
convexes d ldvre marqu6e, l6gdrement car6n6s; anses verticales; jarres d col; grandes jarres (50
cm de diamdtre) d anses plates.

INDUSTRIE LITHIQUE. Piere taill6e : obsidienne et silexoides; d6bitage laminaire et lamellaire;
lames et lamelles retouch6es; microlithes (trapdzes et "segments").

Pierre polie : meules, mortiers; maillets i gorge; haches et hermineltes; massues pedor6es;
cuilldres d'argile; pendenlifs.

INDUSTRIE OSSEUSE. Poingons, aiguilles et ciseaux; spatules (niveau X "ac6ramique").

ECONOMIE. Economie de production pleinement constitu6e dds la phase dite ac6ramique :
engrain et amidonnier, orge i deux ou six rangs, lentilles; nombreux ovicaprid6s (70%1, suid6s
(20%\, rares bovid6s; chiens; chasse au lidvre; p6che aux coquillage (cardium, patella,
monodonta, etc...).

ASPECTS RITUELS. Sept inhumations en provenance du niveau ac6ramique (trois nouveaux-
n6s et quatre enfants de moins de sept ans; d6cubitus latdral droit ou gauche en chien de fusil,
un cas de d6cubitus ventral).
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Figurines de pierre ou de terre cuite anthropomorphes ou zoomorphes (bovid6s) dds la phase
ac6ramique : figuratif g6om6trique A 6l6ments juxtapos6s. Personnage masculin debout les
mains sur la poitrine : figuratif synth6tique - analytique d 6l6ments enchain6s. Plaquettes
(shuffles) incis6es.

HABITAT. Village (un i deux ha) situ6 sur une petite 6minence dans une vall6e prds de la c6te.
Huttes enterrdes (?) (phase aceramique); architecture agglutinante (phases ac6ramique et
suivantes) : maisons quadrangulaires (plusieurs pidces) en brique crue, sur fondations ou
soubassements de pierre; silos (brns) et fours de plan quadrangulaire.

STADES. Une phase "ac6ramique" pour le moins mal d6finie (Knossos X).

CULTURE DE DlMlNl ANCIEN (pl. 8-11)

DATATION. N6olithique moyen et r6cent des Balkans orientaux; premidre phase du N6olithique
r6cent (terminologie usuelle en Grdce); N6olithique moyen (J. Lichardus et M. Lichardus-ltten);
deuxidme moiti6 du Ve mill6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Grdce septentrionale (Thessalie et Mac6doine occidentale),
Grdce centrale.

CERAMIOUE. C6ramique noire, grise ou encore rouge hautement polie ou liss6e, parfois d6cor6e
de motifs fin6aires simples peints en blanc, lissds, cannel6s ou incis6s; variante black-topped
(vases d partie sup6rieure noire - pl. 8). Ceramique particulidrement fine i d6cor gris-sur-gris (grey-
on-grey - pl. 10). C6ramique d d6cor mat (matf-painted ) ou au contraire brillant: brun fonc6 sur
brun clair, noir sur rouge, blanc sur rouge ou brun sur blanc. C6ramique ir d6cor polychrome : noir
et rouge sur fond clair, noir et blanc sur rouge. Les formes (jattes, bols, coupes A pi6destal,
cruches et jarres) principalement anguleuses (vases car6n6s) offrent une trds grande vari6t6 de
types et sous-types. Le d6cor peint tout aussi complexe repose sur des pleins et des d6lies
dessinant des motifs ordinairement g6om6triques trds divers juxtapos6s ou au contraire
enchain6s.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre taill6e : silexoides et obsidienne. D6bitage laminaire et lamellaire :
bords abattus, troncatures, grattoirs sur 6clat et sur lame (Antre Corycien).

Pierre polie : haches et hermineltes; meules et molettes; fusaioles. Objets de parure (bracelets,
etc...) en spondyle. Balles de fronde (pierre et argile).

INDUSTRIE OSSEUSE. Outils perforants, tranchants el mousses.

ECONOMIE. Villages agricoles, grottes servant d'abris plus ou moins temporaires d des 6leveurs-
pasteurs (ovi-caprid6s).

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues except6e une n6cropole d incin6rations (phase
Tsangfi) i Platia Magoula Zarkou (vases contenant des ossements calcin6s el accompagn6s d'un
vase plus petit). Fosses sacrificielles (bothroi) i Elat6e (Grdce centrale) et peut-Otre d Servia
(Mac6doine occidentale). A Platia Magoula Zarkou (phase Tsangli), sous une habitation : moddle
r6duit d'habitation avec d I'int6rieur plusieurs figurines (depot de fondation). Vases riluels : scoops
(Thessalie), vases d pieds zoomorphes ou anthropomorphes (Grdce centrale : Elat6e). Fonction
magico-rel igieuse de certaines groltes (Antre Corycien : nombreuses f igurines). Figurines
f6minines, plus rarement masculines d'argile parfois orn6es de motifs gdom6triques peints
(figuratif g6om6trique ou synth6tique A 6l6ments juxtapos6s ou enchain6s).

HABITAT. Tells (magoulas thessaliennes). Concentration apparente de f'habitat : un certain
nombre de villages thessaliens sont abandonn6s d la fin de la p6riode Sesklo. Maisons de
briques crues en Thessalie, exceptionnellement pourvues d'un porche (Megara). Aux villages et
hameaux viennent s'ajouter grottes et abris (6leveurs-pasteurs, fonction cultuel le?),
principalement en Grdce centrale.
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SITES. Sites principaux - Thessalie : Tsangli, Arapi, Otzaki, Platia Magoula Zarkou, Makrychori
2, Argissa, Dimini, Souphli, Tsapocha Magoula (Karditsa); Mac6doine occidentale : Servia, N6a
Nikom6dia, N6a Nikom6dia Est; Grdce centrale : Elat6e, Orchomdne, Ch6ron6e, Varka (Eub6e),
grottes d'Aghios Nikolaos (Arcarnanie-Etol ie), de Pan (Marathon), de Kitsos (Laurion), Antre
Corycien (Phocide).

STADES. La s6quence culturelle demzure dans l'6tat actuel des recherches thessalienne el resle
mal assur6e dans les r6gions voisines (Grece centrale et Mac6doine occidentale). A une phase
de transition dite "de Zarko", rep6r6e jusqu'd pr6sent principalement d Platia Magoula Tarkou
(couche d'1m 50 d'6paisseur) ou interfdrent des 6l6ments Sesklo r6cent et du d6but de Dimini
ancien, succddent, sur un certain nombre de sites, les phases dite de Tsangli et d'Arapi. La
phase Tsangli comprend I'essentiel des composantes de la culture de Dimini (pl. 9). La phase
suivanle Arapi se caract6rise apparemment par la disparition de la grey-on-grey el par le
d6veloppement de plusieurs cat6gories c6ramiques pr6c6demment en gestation comme la
c6ramique d d6cor peint en noir sur rouge qu'accompagne une s6rie de c6ramiques polychromes
notamment la ceramique d d6cor noir et rouge sur fond blanc. Les motifs sont tout aussi 6labor6s
(apparition de la spirale isol6e) et I'agencemenl tout aussi complexe. On remarquera d6jd la
tendance baroquisante des formes, allant jusqu'd I'apparition pour la premiere fois d'anses i
appendice cornu (pl. 11).

FACIES REGIONAUX. Quoiqu'encore mal caract6ris6s, i l  y a l ieu de dist inguer provisoirement
deux grands facids, I 'un propre d la Mac6doine occidentale (Servia, N6a Nikom6dia, Nt6a
Nikom6dia Est, etc...), I'aulre d la Grdce centrale (Elat6e, Orchomdne, etc...).

Mac6doine occidentale : c6ramique noire ou grise plus rarement rouge i couverte trds brillante :
bols sans anse d fond arrondi ou plat, d profil sinueux ou anguleux, d d6cor peint en blanc, liss6,
cannele (rippled ware, ribbed ware ), "perl6" (beaded ). Black topped. C6ramique grey-on-grey d
variante orange pAle ou rouge. Varnished ware (diff6rente de I'urfirnis). C6ramique d d6cor incis6
(incrustation de matidre blanche). C6ramique a d6cor sombre mat ou brillant.

Grice centrale : persistance probable de la c6ramique dite de Ch6ron6e (rouge sur blanc : cf.
culture de Sesklo) et de la c6ramique urfirnis (cf. N6olithique moyen du P6loponndse) avec pour
cette dernidre des formes originales (ldvre marqu6e, coupe ir pi6destal). C6ramique noire ou grise
(grey-black burnished ware, 6galemenl milchiges Grau ou gelbliches braun ) : bols el tasses
souvent car6n6s a anses, ldvre ourl6e, coupes d piedestal; d6cor peint en blanc, liss6 (triangles
ou losanges r6serv6s), applications plastiques (clay pellets, buckel, plastichen Kndpfen).
C6ramique grey-on-grey. C6ramique d d6cor mat (vases d pi6destal creux et ajou16 : triangles,
croix de Malte, etc...).

NEOLITHIQUE MOYEN DE MACEDOINE ORIENTALE (pl. 12-14)

DATATION. N6olithique moyen et r6cent des Balkans orientaux; N6olithique moyen (J. Deshayes,
M.S6f6riades, J. Lichardus et M. Lichardus-ltten); N6olithique moyen et r6cent (C. Renfrew);
groupe ou culture de la Struma (Strymon) (M. S6f6riadds); groupe de Paradimi et de Karanovo ll-
l l l  (Veselinovo) (M. Gara5anin et W. Dehn); groupe de Paradimi (J. Lichardus et M. Lichardus-
Itten); - deuxidme moit i6 du Ve mil l6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Mac6doine orientale et Thrace grecque.

CERAMIQUE. C6ramique fine monochrome grise ou noire i d6cor cannel6. Engobe gris ou
enduit noir (padois rouge) hautement liss6 et trds brillant. Tasses ou bols car6n6s i une ou deux
anses en ruban-, plus ou moins 6chancr6es, pourvues assez souvent d'un appendice cornu, et
orn6s de motifs finement cannel6s (spirales et lignes paralldles obliques); cruches d col vertical et
i anse faiblement recourb6e du col d l'6paule.

C6ramique "black-topped". Enduit bri l lant et gras identique d celui des vases noirs de la
cat6gorie pr6c6dente. Partie sup6rieure noire, partie inf6rieure rouge-orange, ocre clair, gris
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cendre. Bols 6vas6s d paroi recti l igne et tasses anguleuses d anses cornues. Assez
fr6quemment une peinture blanche, brune ou au graphite (lignes continues, obliques, zigzags et
chevrons). Egalement motifs r6serv6s suivant un proc6tJ6 de raclage de l'enduit.

C6ramiques peintes i d6cor noir sur engobe brique ou blanc sur engobe rouge. lls'agit ldr de
deux cat6gories (ici i peine repr6sent6es) typiques du N6olithique ancien (Bulgarie occidentale :
GradeSnica).

C6ramique A d6cor brun mat sur fond chamois ou gris6tre (c6ramique d'Akropotamos) ou
brun rouge brillant sur fond clair. Ces deux cat6gories (comme la suivante) sont caract6ristiques
du N6olithique moyen et r6cent de la Mac6doine orientale (groupe de la Struma). D6cor lin6aire
trds finement ex6cut6 (lignes paralldles droites ou sinueuses, triangles hachur6s ou quadrill6s,
chevrons, 6chelles, spirales ou crosses).

G6ramique d6cor6e de bandes mates marron, grises ou violac6es sur fond grisitre ou
engobe crdme. La forme la plus repr6sent6e de cette cat6gorie est une grande jarre doublement
piriforme pourvue de trois anses verticales en dessous du diamdtre maximum.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre tait l6e : "si lexoides" d'origine locale ou rdgionale d'aptitude
moyenne ou m6diocre i la taille; 6galement cristal de roche (Dikiti rash); une seule el unique
lamelle d'obsidienne (Diki l i  Tash). Abondance des t6moins de d6bitage (60%). Industrie
essentiellement laminaire et lamellaire: lames et lamelles brutes (10%), retouch6es (4,5%),lames
et famelles lustr6es (8,5%), grattoirs sur 6clat (89/"), sur lame (3%), rares racloirs, pergoirs, burins et
couteaux i dos.

Pierre polie : nombreuses lames surtout d'herminettes de types divers (rectangulaires,
trap6zotdaux, iriangulaires de section ovale, semi-circulaire ou rectangulaire). Meules et molettes.
Polissoirs. A Dikili Tash, petit bol h6misph6rique (lampe ?) et une petite plaquette ouvr6e.

INDUSTRIE OSSEUSE. Nombreux outils perforants (poingons) et tranchants (ciseaux,
rares oulils mousses; gaines de hache en bois de cervid6.

METALLURGIE. Dikili Tash I : structures (sortes de creusets h6misph6riques) en rapport avec la
m6tallurgie (?); petite perle de cuivre (rondelle) datant de la fin de la p6riode.

ECONOMIE.  Agr icu l ture :  c6reales :  engra in,  amidonnier ,  orge d s ix  rangs,  avoine.
L6gumineuses : vesces, lentilles, pois. Polygonum aviculare. Fruits r6colt6s : pistaches,
cornouiffes, gfands, raisins sauvages (Vitis silvestris).

Efevage : en tete les ovi-caprides (4a%) suivis des bovid6s pour la viande (Bos taurus L. 43%
(Sitagroi l) ,44% (Sitagroi l l ) ,  des suid6s (Sitagroi l :15Y", Sitagroi l l :20%). Chiens :1,5 - 2,5%.
Chasse : Sitagroi l :1}oh, Sitagroi ll:7,5h (cervidds, aurochs, sangliers, lidvres, ours bruns).
ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues; figurines f6minines (d6esse mdre) marqu6es de
symboles incis6s (figuratif g6om6trique 6l6mentaire), statuettes stylis6es 6galement incis6es d
l6te masqu6e : le "vieux sage" (Old Wise Man) de Sitagroi (figuratif synth6tique i 6l6ments
juxtapos6s). Trds nombreux petits autels ou tables d'offrandes tripodes (incisions).

HABITAT. Habitats a I'origine d'un grand nombre de toumbas (tells) mac6doniennes et thraces,
dispers6es dans la plaine (principalement plaine de Drama-Philippes) ou en bordure, prds des
cours d'eau ou i proximit6 des lacs ou mar6cages (Dikili Tash, Polystylon). Villages et hameaux
6galement le long des vall6es adjacentes. La zone littorale est aussi occup6e (Akropotamos,
Galepsos, etc...).

Maisons de torchis, silos, nombreux fours d usage domestique d sole plusieurs fois refaite, four
de potier a Dikili Tash (le plus ancien connu).

SITES. Dikili Tash, Sitagroi, Drama, N€a Baphra, M6galokambos, Mylopotamos, Mikri Toumba,
Chorla, Eoxaton, K6phalari,  Kall iphytos, Polystylon, Akropotamos, Paradisos (Klisi Tepe)
(Mac6doine orientale), Paradimi (Thrace).

STADES. Phase ancienne i Sitagroi (Sitagroi l, ant6rieure d Dikili Tash l) probablement
contemporaine en partie de la fin de la culture de Sesklo et caract6ris6e par une c6ramique grise
d engobe micac6 (grey lustrous), des anses i bouton; d6cor cannel6 et incis6. C6ramique
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6voquant l'urtirnis (smared fabricl. C6ramique grossidre d6qr6e d'impressions d'ongle, de doigtt,
elc... (rusticated ware). Absence apparemment de toute c6ramique peinte.

Phase r6cente Bilagroi ll, Dikili Tash l) : cf. ci-dessus c6ramique.

NEOLITHIOUE RECENT DU PELOPONNESE

DATATION. Neolithique moyen et r6cent; En6olithique ancien des Balkans orientaux; N6olithique
r6cent (terminologie usuelle); - deuxidme moit i6 du Ve mil l6naire, premidre moit i6 du lVe
millenaire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Peloponndse.

CERAMIQUE. C6ramiques noire et grise liss6es (60 a 70% d Corinthe); c6ramique d d6cor incis6
(incrustation de matidre blanche); c6ramique d d6cor mat (fonc6 sur clair); c6ramiques d d6cor
noir sur rouge, rouge sur rouge, etc...; c6ramique d d6cor polychrome (rouge et noir sur blanc,
etc...).  D6cor l in6aire: motifs juxtapos6s ou enchain6s (zigzags, chevrons, croisi l lons, larges
spirales, m6andres).

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre tai l l6e : "si lexoides" mais surtout obsidienne, si lex blond
probablement import6; industrie laminaire et lamellaire; abondance de lames et lamelles; 6clats d
retouche continue, grattoirs en bout de lame, lames retouch6es, 6l6ments de faucil le,
lroncatures, denticul6s, pergoirs, pointes foliac6es d retouche bifaciale, armatures de fldche
p6doncul6es de types divers, pidces esquill6es.

Pierre polie : haches et herminettes; meules et mollettes; rares vases de
coquillage (Mytilus); fusaioles d'argile.

INDUSTRIE OSSEUSE. Poinqons abondants, outils tranchants et mousses, aiguilles d chas.

ECONOMIE. Trds peu de documents; en ce qui concerne I'agriculture : amidonnier, orge d deux
et six rangs, lentilles.

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues; d Corinthe : cercle de grosses pierres de deux
metres de diamdtre et quarante centimdtres de hauteur (terre cendreuse et ossements
carbonis6s A I'int6rieur sur une profondeur de vingt centimdtres). "Vases rituels" (i large ouverture
lat6rale et pieds mult iples, motifs 96om6triques incis6s). Figurines anthropomorphes et
zoomorphes (figuratif g6om6trique d 6l6ments juxtapos6s) parfois peintes.

HABITATS. Villages et hameaux (plaines int6rieures et littoral); grottes et abris (Argolide et
Magne) consid6r6s g6n6ralement comme des haltes de pastzurs.

SITES. Sites principaux : Corinthe, Lerne, Tirynthe, As6a, Malthi, Hagiorgitika, Gonia, Grottes de
Franchti (Argolide), d'Al6potrypa (Magne).

STADES ET FACIES REGIONAUX. L'6tat de la recherche ne permet pas v6ritablement la
reconnaissance de slades et facids r6gionaux.

CULTURE DE SALIAGOS (pl. 15)

DATATION. Neolithique moyen et r6cent; En6olithique ancien des Balkans orientaux; N6olithique
r6cent (terminologie usuelle en Grdce); - fin du Ve mill6naire et d6but du lVe mill6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Cyclades (Antiparos, Mykorns, M6le, Naxos).

cui l ldres en
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CERAMIQUE. C6ramique monochrome fonc6e plus ou moins liss6e; c6ramique i d6cor mat,
blanc sur fond sombre (motifs g6om6triques simptes : lignes et faisceaux de lignes, lignes
ondufanles, grands zigzags paralldles, bandes hachur6es, losanges pleins, hachur6s, emboit6s,
cercles concentriques, festons, 6chelles, damiers); 6galement attest6es mais beaucoup plus
rares, une c6ramique d6cor6e i la peinture crue (red-crusted paint) appliqu6e en bande autour
du bord et une c6ramique d d6cor incis6 (bandes remplies de points); d6cor plastique (impression
de doigts, mamelons, etc...); quelques fragments de vases consid6r6s comme import6s (d6cor
fonc6 sur fond clair). Le r6pertoire des formes comprend principalement des bols d paroi convexe
ou concave i ldvre plus ou moins marqu6e, des coupes profondes A paroi rectiligne et des bols it
profil sinueux i pi6destal haut et 6vas6 (6l6ment caract6ristique), des jarres a protil plus ou moins
sinueux ou au contraire anguleux, des vases enfin i goulet lat6ral; certains recipients sont munis
de tenons plus ou moins pro6minents trap6zoidaux, triangulaires ou tubulaires, d'anses plus ou
moins 6chancr6es, de section plate, convexe ou concave, pouryues parfois d'uin appendice
cornu.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre taill6e : d6bitage laminaire (nuclei pyramidaux) essentiellement sur
obsidienne; armatures p6doncul6es (retouche bifaciale, bords parfois denticul6s) pointes
foliac6es (retouche plate bifaciale envahissante), pergoirs d'angle, rares lames retouch6es (3%).
Atelier de d6bitage (silexoide) i St6lida (Naxos) : matidre premidre de mauvaise qualit6, nuclei
prismatiques, lames d cr6te et brutes de d6bitage, racloirs lat6raux, grattoirs (grossiers, d museau
denticul6), pergoirs ou mdches de foret, petits bifaces amygdaloides.
Pierre polie : haches et herminettes de petite dimension (pierre de Naxos ?), marteaux perfor6s,
meules et molettes, mortiers el broyeurs, polissoirs, poids de m6tier d tisser ou de filets de prOche
(forme 6trangl6e), pendentifs et perles de pierre verte, rares vases de marbre (deux fragments d
Saliagos), figurines, cylindres d'argile (clay rods), brunissoirs d'argile, fusaioles ei rondelle! d'argile
perfor6es.

INDUSTRIE OSSEUSE. Rares outils (poingons et gouges); petites cuilldres (coquillage).

EcoNoMlE. L'orge d deux ou six rangs est la c6r6ale pr6dominanle (g4%): amidonnier puis
engrain. Ovicaprid6s (83,5% dont g0% de jeunes), suid6s (12,1%), bovidds (3,5%). Chasse non
altest6e. P6che annuelle au thon (97%\ souvent de grande tai l le (88% de la viande
consomm6e); prdsence de c6tac6s. P€che d la seiche et d I'octapode €galement importante.
Pdche aux coquillages (35 espdces : principalement patella, monodonta, iurex, c1rastoderma,
mytilus).

Echanges : obsidienne en provenance de M6los mais 6galement, quoiqu'en trds faible quantit6,
de Giali (Eg6e orientale).

HABITAT. Habitat insulaire. Villages situ6s sur le littoral, au sommet d'une colline dominant une
baie (Mavrispilia, Vouni, Agrilia), sur le promonloire d'un port naturel (Paros-Antiparos) dessinanl
une large baie (Saliagos). Maisons de plan reclangulaire (pierre ou brique crue sur fondations ou
soubassements de pierre), mur d'enceinte de pierre.

SITES. llots de Saliagos et Vouni (Antiparos), Mavrispitia (Mykonos). Agrilia (M6fos), St6tida
(Naxos).

STADES. Trois niveaux i Saliagos. Saliagos 3 : augmentation du nombre des lames
d'obsidienne. C6ramique peinte d d6cor mat plus rare. Anses cornues. Seuls exemplaires de
vases en marbre.

CULTURE DE DlMlNl RECENT (pl. 16-17)

DATATION. En6olithique ancien des Balkans orientaux; deuxidme phase du Neolithique r6cent
(terminologie usuelle en Grdce); N6olithique r6cent (J. Lichardus et M. Lichardus-ltten); - premidre
moiti6 du lVe mill6naire b.c..
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EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Grdce septentrionale (Thessalie et Mac6doine occidentale),
Grdce centrale.

CERAMIQUE. Dimini r6cent fait suite d Dimini ancien sans solution de continuit6 : durant cette
pdriode s'affirme le style baroque, exub6rant dans les formes comme dans le d6cor o0 spirales et
m6andres, juxtapos6s (m6topes) ou au contraire enchain6s, jouent un r6le souvent pr6pond6rant
dans des compositions 6labor6es et complexes fr6quemment labyrinth6es.

INDUSTRIE LITHIOUE. "Silexordes" et obsidienne : industrie laminaire et lamellaire semblable i
celle de Dimini ancien.

INDUSTRIE OSSEUSE. Outils perforants, tranchants et mousses.

ECONOMIE. Pas de documents. Atelier de potier sp6cialis6 i Sesklo (c6ramique d decor incis6 et
excis6).

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues. Fonction peut-etre religieuse des m*gara de Dimini
et Sesklo. Figurines anthropomorphes et zoomorphes semblables dr celles de Dimini ancien
(figuratif g6om6trique ou synth6tique A 6l6ments juxtapos6s ou enchain6s : femme assise sur un
tabouret et tenant un enfant dans les bras, personnage ithyphallique dgalement assis, etc...).
Figurines dites sch6matiques g6n6ralement de pierre (figuratif 96om6trique 6l6mentaire).

HABITAT. Tells (magoulas thessaliennes). Concentration de I'habitat ("du village au bourg").
Dimini : grand bAtiment a antes (mdgaron) entour6 d'une s6rie de six d sept murs concentriques
de pierre (0,60 a 1,40m de large). Sesklo : mdgaron i colonnes de bois sur socles de pierre et
entour6 comme a Dimini de murs de pierre. Grottes et abris en Grdce centrale.

SITES. Thessalie : Dimini, Otzaki, Sesklo, Argissa, Pefkakia, Tsani Magoula, Hatzimissiotiki
Magoula, Tsapocha Magoula (Karditsa), Flakhmani, Aghia Sophia.

STADES. Derechef, la sdluence reste thessalienne : aux deux phases Tsangli et Arapi de Dimini
ancien succddent les trois phases de Dimini r6cent d6nomm6es respectivement Otzaki A ou
Aghia Sophia, Otzaki B ou Otzaki, Otzaki C ou Dimini classique. ll y a probablement lieu de
consid6rer comme un pur artifice typologique la phase Otzaki A qui repose - seul 6l6ment
culturel - sur une relative abondance de la c6ramique peinte ir d6cor blanc sur fond rouge brillant
(spirales, m6andres, etc...) : en fait, c'est enlre Otzaki B et C que I'on remarque des diff6rences i
la fois r6elles et toutes relatives ! (incertitudes de la recherche). Otzaki B : c6ramiques d d6cor
peint en noir ou maron fonc6 sur rouge, 6galement en blanc sur rouge, plus rarement en noir ou
marron-noir sur engobe blanc; c6ramiques polychromes (blanc et noir sur rouge, rouge et noir sur
blanc). C6ramiques ir d6cor incis6 ou excis6 (m6topes : spirales, m6andres, croisillons, escaliers,
etc...) : scoops (vases d large ouverture oblique, i base annulaire et anse-panier tripartite). On
notera la pr6sence assez fr6quente de coupes d pi6destal fenestr6 (attest6es dds Dimini ancien).
Otzaki C (Dimini classique) : effacement de la c6ramique peinte d d6cor blanc sur rouge et des
cat6gories polychromes. C6ramiques peintes, d d6cor noir ou marron-noir sur rouge ou marron-
clair, beige, aux c6t6s d'une c6ramique monochrome rougeAtre. Apparition de la crusted ware.
C6ramique d d6cor incis6 ou excis6 (jarres baroques, scoops, etc...).

FACIES REGIONAUX. ll est vain, dans l'6tat actuel des recherches. de tenter de caract6riser des
facids.

CULTURE DE LA MARICA

(facids m6ridional du complexe Boian-Karanovo V, voir aussi chapitres ll et V)

DATATION. En6olithique ancien des Balkans orientaux; premidre moiti6 du N6olithique r6cent ou
Chalcoli thique de Macddoine orientale (J. Deshayes, M. S6f6riadds); N6oli thique r6cent (C.
Renfrew, J. Lichardus et M. Lichardus-ltten); - premidre moiti6 du lVe mill6naire b.c.. S6ries de
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datations en provenance de Dikili Tash et Sitagroi donnant
dn6oli thique : 4150-2700 b.c..

l'ensemble de la s6quence

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Mac6doine orientale et Thrace grecque.

CERAMIQUE. C6ramique peinte au graphite : d6graissant important (surtout mica), surface
fonc6e liss6e. Plats ou bols d paroi concave, bols car6n6s i partie sup6rieure verticale ou
rentr6e, plats ou bols i profil sinueux souvent de section presque carr6e i large rebord, vases i
pi6destal, cruches doublement piriformes i anse cornue. M6andres et spirales enchain6s en
positif comme en n6gatif, motifs natt6s ou quadrill6s, cercles concentriques et dents de loup
caract6ristiques.

G6ramique i d6cor incis6 ou excis6 : seule la technique (trait rempli de craie ou de chaux
d6carbonat6e) diff6rencie cette cat6gorie de la pr6c6dente et de la suivante. Sur de nombreux
vases, combinaison de motifs peints au graphite et de motifs incis6s ou excis6s. Espaces libres
parfois peints (aprds cuisson ? ) d'une peinture rouge poudreuse (crusted l.
C6ramique i d6cor incis6 ou excis6 dans le style de la Marica : cat6gorie caract6ristique de
I'En6olithique ancien des Balkans orientaux : lignes paralldles d6terminant des bandes dtroites
hachur6es de petits traits et dessinant des contours de motifs ou limitant le d6cor.

C6ramique peinte i d6cor noir sur rouge (c6ramique de Dikili Tash ou encord c6ramique de
Galepsos) : c6ramique d'excellente facture (argile trds fine et parois trds minces, surface
soigneusement liss6e) caract6ristique de ce facids m6ridional du complexe Boian-Karanovo V
(Marica).

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre tai l l6e : si lex d' incomparable quali t6, couleur cire d'abeil le en
provenance de la plateforme pr6balkanique. Industrie exclusivement laminaire et lamellaire
constitu6e uniquement d'outils : essentiellement des grattoirs en bout de lame, des lames et
lamelles retouch6es ou portant des traces d'utilisation, des lames et des lamelles lustr6es.

Pierre polie : nombreuses lames d'herminettes et de haches (la section trapdzoidale caract6rise
I'En6olithique), massues globulaires ou ovoides perfor6es (en pierre ou en spondyle), meules
dormantes, moleltes, pilons. Balles de fronde (piene et argile).

INDUSTRIE OSSEUSE. Nombreux outils perforants (poingons), rares outils tranchants (ciseaux) et
mousses, gaines de haches en bois de cervid6, spatules, objets perfords (talus, phalange). Trds
nombreux 6l6ments de parure en Spondylus gaederopus (perles et bracelets, etc...).

METALLURGIE. Tres rares aldnes de cuivre de section ronde ou quadrangulaire.

ECONOMIE. Agriculture : parmi les c6r6ales principalement I'engrain et I'orge i six rangs,
6galement l'amidonnier. L6gumineuses : vesces, lentilles et pois. Fruils r6colt6s : figues, poires,
raisins (domestication de la vigne ? ), pistaches, amandes, noisettes, glands.

Elevage : ovicaprid6s (40%); suid6s: l'6levage du porc (16%) prend de plus en plus d'impodance
et passe au premier rang d la fin de la p6riode (36,5%); bovid6s (29%) en r6gression i la fin de la
p6riode (14%).

Augmentation progressive jusqu'd la p6riode de transition de la chasse (cerf, sanglier, ours, loup,
etc . . . ) .

Ateliers sp6cialis6s de potiers (cuisson d haute temp6rature); m6tallurgie.

Echange : spondyles de l'Eg6e export6s (bruts ou manufactur6s) jusque dans les r6gions du
moyen Danube et au-deli (Allemagne du sud, France ?). lmportation de lames et de grattoirs en
bout de lame (silex pazarien ?) en provenance des r6gions du bas Danube. Rares obsidiennes
de M6los.

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues, sans aucun doute group6es en n6cropoles en
dehors de l'habitat. Nombreuses figurines callipyges (expression des formes tendant souvent au
figuratif analytique i 6l6ments enchain6s) recouvertes de motifs g6om6triques incis6s (d6esse
mdre); figurines zoomorphes incis6es ou peintes (ovicaprid6s, bovid6s, doubles protomes de
bovid6s) ; maquettes (maisons et fours); autels; cylindres grav6s (?).

pour
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HABfTAT. Villages et hameaux fond6s au N6olithique r6cent; quelques toumbas (tells) de la
p6riode pr6c6dente sont abandonn6es; concentration et d6veloppement des agglom6rations.
Extension le long des vall6es 6troites et du littoral. L'ile de Thasos est 6galement occupee
(Kastri ,  etc...).  Paral ldlement grottes et abris (grotte du Symbolon, des Nymphes, etc...).
Architecture de torchis; nombreux fours d usage domestique de plan quadrangulaire i sole
plusiatrs fois refaite.

SITES. Sites principaux : Dikili Tash, Sitagroi, Drama, N6a Baphra, M6galokambos, Mylopotamos,
Chorla, Doxaton, Kalliphytos, Polystylon, Dimitra, Galepsos, Akropotamos, Amphipolis, Paradisos,
Kastri (Thasos) (Mac6doine orientale), Paradimi (Thrace).

NEOLITHIQUE ANCIEH ll DE CRETE (pl. 4

DATATION. - Premier quart du lVe mill6naire b.c.. Le N6olithique ancien ll cr6tois correspondrait
i une partie de la seconde moiti6 du N6olithique r6cent thessalien (terminologie usuelle, Otzaki A
- Aghia Sophia et Otzaki B) ou d la premidre moiti6 du Neolithique r6cent (J. Lichardus et M.
Lichardus-ltten), enfin d la premidre moiti6 de l'En6olithique ancien des Balkans orientaux.

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Knossos.

CERAMIQUE. C6ramiques monochromes l iss6es noire, grise, rouge ou chamois; c6ramiques
bigarr6es, f lamm6es moins fr6quentes. D6cor incis6. Ornementation plastique plus rare;
apparition des cannelures (i peine marqu6es el verticales). Formes arrondies ou anguleuses
semblables i celles du N6olithique ancien l, des plats rectangulaires d quatre pieds semblent
typiques de cette p6riode.

INDUSTRIE LITHIOUE. Pierre tai l l6e : obsidienne. si lexoides et
laminaire et lamellaire; pointes de fleche.

d6bitage

Pierre polie : haches et herminettes (type long ou court et trap6zoidal); massues perfor6es;
fusaioles; poids de m6tier i tisser.

INDUSTRIE OSSEUSE. Poingons, aiguilles.

ECONOMIE. En l'absence de documents, probablement identique i celle du Neolithique ancien l.

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues. Figurines anthropomorphes (figuratif g6om6trique d
6l6ments juxtapos6s). Figurines zoomorphes (figuratif synth6tique 6l6mentaire). Plaquettes
(shuffles) incis6es (symboles).

HABITAT. Le village de Knossos s'6tend sur environ trois ha. Architecture agglutinante (mur de
brique crue sur fondations ou soubassements de piene).

NEOLITHIQUE MOYEN DE CRETE (p1.7)

DATATION. - Deuxidme quart du lVe mil l6naire b.c.. Le N6olithique moyen de Crdte
correspondrait donc d la fin du N6olithique r6cent thessalien (terminologie usuelle, Otzaki C -
Dimini classique) ou a la deuxidme moiti6 du N6olithique r6cent (J. Lichardus et M. Lichardus-
llten), enfin d la deuxidme moitid de l'Endolithique ancien d.es Balkans orientaux.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Crdte septentrionale et occidentale.

CERAMIQUE. C6ramiques monochromes liss6es noire, marron, rouge ou chamois, parfois
engob6es. D6cor cannel6 (rippled ware), surtoul incis6 (lignes droites, hachur6es, bandes
hachur6es, zigzags, chevrons, ardtes de poisson, triangles et losanges hachur6s, damiers A
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cases hachur6es). Grande vari6t6 d'anses : tenons rectangulaires, ronds ou appoint6s, anses
verlicales simples, dessinant une boucle sur le bord (loop handlesl, anses dentel6es (pronged
handles), bifides (wishbone handles): bols cardn6s i ldvre plus ou moins marqu6e, avec ou sans
anses; tasses; gobelets i paroi 6vas6e et concave; puisettes (ladles) h6misph6riques i poign6e
horizontale bifide; cruchons et jarres ir col vertical court; vases cylindriques d paroi concave et A
rebord horizontal large, pourvus de deux courtes anses verticales et d'une large ouverture
lat6rale rectangulaire; plaleaux rectangulaires d quatre pieds courts; vases miniatures.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre taill6e : obsidienne et silexolde; d6bitage laminaire et lamellaire;
pidces d retouche bifaciale.

Pierre polie : haches et herminetles; massues plus ou moins globulaires perforEes; fusaioles.

INDUSTRIE OSSEUSE. Abondante : atelier de fabrication d'outils d G6rani (Crdte occidentale)
dds le N6olithique ancien.

ECONOMIE. Absence de documents.

ASPECTS RITUELS. Quelques s6pultures d'enfants (inhumations) d Knossos. M€mes types de
figurines anthropomorphes et zoomorphes qu'au N6olithique ancien. Plaquettes (shutfles)
incis6es (symboles).

HABITAT. Villages et grottes; architecture agglutinante (murs de brique crue sur fondations ou
soubassements de pierre).

SITES. Knossos, Katsambas (Crdte septentrionale), grotte de G6rani, de Lentaka (?) (Crdte
occidentale).

CULTURE DE RAKHMANI

(phase ancienne dite classique ou Rakhmani l) (pl. 18-20)

DATATION. En6olithique rdcent des Balkans orientaux; Chalcolithique (terminologie usuelle en
Grdce); Chalcolithique ancien (J. Lichardus et M. Lichardus-ltten); - deuxidme moiti6 du lVe
mill6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Thessalie (une partie du moins).

CERAMIQUE. Jusqu'd pr6sent, c'est essentiellement la composante c6ramique - particulidrement
odginale, tranchant nettement avec I'ensemble des cat6gories propres d la culture de Dimini
r6cent - qui d6finit la culture de Rakhmani (phase ancienne, dite classique) : c6ramique d
couverte marron, rouge ou noire; c6ramique souvent polychrome d6cor6e au moyen d'une
peinture 6paisse, plus ou moins poudreuse, de couleur blanche, rose, jaundtre appliqu6e aprds
cuisson (crusted ware) de motifs gdom6triques (bandes parfois trds larges horizontales et (ou)
verticales, spirales isol6es ou enchain6es, arcs de cercle, demi-cercles, triangles, damiers).
Ornements plastiques. Les formes sont souvent simples : bols h6misph6riques, d fond arrondi et
bord vertical, profond i profil sinueux ou d paroi et bord 6vas6, jarres d col ir 6paule marqu6e.
Rares c6ramiques import6es du nord-est (noir sur rouge ou d6cor6es au graphite et
caract6ristiques du facids m6ridional du complexe Gumelnila-Karanovo Vl en Mac6doine
orientale).

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre taill6e : silexoides et obsidienne. D6bitage laminaire et lamellaire.
Lames et lamelles retouch6es.

Pierre polie: nombreuses haches et herminettes; marteaux et masses d'arme perfor6es; meules
et mollettes; tdtes de figurine (cf. Rites); pendentifs en pierre ou en argile.

INDUSTRIE OSSEUSE. Outillage abondant : poingons, ciseaux, marteaux en bois de ceMd6.
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METALLURGIE. A peine repr6sent6e : rares outils de cuivre (peut-6tre import6s), principalement
des aldnes, des bedanes, des ciseaux et des hamegons (Sesklo, Pefkakia, Petro Magoula), rares
pendentifs en or de m6me type que ceux en pierre ou en argile. La plupart de ces objets
cependant, notamment ceux de Rakhmani, datent sans doute de la p6riode suivante (Rakhmani
ll-lll, p6riode de transition et d6but de I'Age du Bronze des Balkans orientaux).

ECONOMIE. Peu de documents. Agriculture : bl6, pois et lentilles, figues. P6che aux coquillages.

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues. Statuettes "sch6matiques" (g6om6trique 6l6mentaire
ou figuratif g6om6trique i 6l6ments juxtapos6s) parfois peintes particulidrement originales (t6te
de pierre conique dont la pointe est fich6e dans un cylindre ou un tronc d'argile).

HAB|TAT. Tells (magoulas). Les habitations d abside en briques crues sur fondations ou
soubassements de pierre d foyers centraux d6couvertes d Flakhmani sont probablement
post6rieures d la phase ancienne de la culture de Rakhmani (debut de I'Age du Bronze 6g6en).

SITES. Rakhmani, Pefkakia, Tsani Magoula, Tsapocha Magoula, Pyrasos, Sesklo, Argissa,
Otzaki, Aghia Sophia.

CULTURE DE KODZADERMEN-KARANOVO (pt. 21 -22)

(facids meridional du complexe Gumelnita-Karanovo Vl, voir aussi chapitres ll et V)

DATATION. En6olithique r6cent des Balkans orientaux; seconde moiti6 du N6olithique r6cent ou
Chalcolithique de Mac6doine orientale (J. Deshayes, M. S6f6riadds); N6olithique r6cent et final
(C. Renfrew); Chalcolithique ancien (J. Lichardus et M. Lichardus-ltten); - seconde moiti6 du lVe
mil l6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Mac6doine orientale et Thrace grecque.

CERAMIQUE. Mdmes cat6gories c6ramiques qu'd I'En6olithique ancien (peinte au graphite, d6cor
incis6 ou excis6, crusted) exceptd le style de la Marica. Apparition de plats et de bols ir l6vre
marqu6e d'un bourrelet interne parfois orn6 de cannelures obliques; des vases pansus d col
large pourvus de deux anses verticales du bord d l'6paule sont 6galement caract6ristiques. En ce
qui concerne le d6cor, la spirale n'est plus enchain6e mais isol6e; disparition de certains motifs
comme les cercles concentriques ou les dents de loup, motifs nouveaux comme le damier.
C6ramique d d6cor noir sur engobe rouge (c6ramique de Dikili Tash), 6galement i d6cor brun sur
couverte jaune : vases piriformes d fond 6troit et col de section elliptique, munis de deux anses
verticales du milieu du col i la panse et orn6s de larges volutes dispos6es sym6triquement de
parl et d'autre de deux lignes orthogonales. Cette c6ramique peinte d d6cor noir sur fond rouge
caract6rise ce facids m6ridional du complexe Gumelni[a-Karanovo Vl (Kod2adermen) de
I'En6olithique r6cent des Balkans orientaux.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre tai l l6e et pierre polie : semblables i  cel les de I 'En6oli thique
ancien.

INDUSTRIE OSSEUSE. Industrie semblable d celle de I'En6olithique ancien.

METALLURGIE. Al6nes et premidres epingles d tdte enroul6e.

ECONOMIE. Phase d'expansion : 6levage du porc en augmentation; d6veloppement probable
du volume des exportations des spondyles et des importations d'outils en silex. Obsidiennes de
M6los et objets de cuivre cependant toujours aussi rares.

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues. Figurines f6minines et animales, maqueiles et
autels. Cylindres grav6s (Sitagroi, Dikili Tash), pictogrammes (fusaible de Diki$ Tash).

HABITAT. Mdme type d'habitat qu'd I 'En6oli thique ancien; d6veloppement des vi l lages et
hameaux de la p6riode pr6c6dente. Maisons de torchis, nombreux fours d usage domestique de
plan quadrangulaire.

ch.
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!!TES. Sites principaux : Dikili Tash, Sitagroi, Drama, N6a Baphra, M6galokambos, Mylopotamos,
Chorla, Doxaton, Kalliphytos, Polystylon, Dimitra, Galepsos, Akropotamos, Amphipolis, paradisos,
Kastri (Thasos) (Mac6doine orientale), Paradimi (Thrace).

STADES. L'extrdme fin de la p6riode est marqu6e par le style de Galepsos (c6ramique dite de
Dikili Tash d d6cor peint en noir sur fond rouge ou brun sur fond jaune) : vases d6cor6s de
grands disques ou demi-disques pleins et de triangles 6galement pleins dont un des c6t6s est
denteld (main). Egalement caract6ristique de la phase finale, une c6ramique orn6e de longues
train6es verticales d'argile (barbotine).

CULTURE D'ATTIQUE-KEPHALA ou ATT|QUE-EG|NE-KEPHALA (pl. 23)

DATATION. En6olithique r6cent des Balkans orientaux; Chalcotithique (terminologie usuelle en
Grdce); N6olithique final (C. Renfrew); - fin du lVe mill6naire et d6but du lile mill6naire b.c..
EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Phocide, Attique, Eub6e, nord-ouest des Cyclades, nord-est du
P6loponndse.

CERAMIQUE. C6ramique monochrome; c6ramique rouge d d6cor l iss6 (faisceaux de l ignes
paralldles verticales, horizontales ou obliques, croisillons); c6ramique d6cor6e d la peinturetrue
rouge (crusted red). C6ramique d d6cor incis6 (incrustation de matidre blanche ou rouge);
c6ramique grossidre d ornementation plastique (cordons d impressions digitales, coups d'ongle,
e!9.,.); bols A paroi convexe ou anguleuse, i bord 6paissi int6rieurement (Kitsos); coupes et bol d
pi6destal court et conique; jarres ovoides ou biconiques i col; vases i ouverture oblique d anse-
panier tripartite et base annulaire (scoops); tenons divers, nolammenl crescenliformes avec
impressions de doigts.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pierre tai l l6e : industrie essentiel lement en obsidienne : d6bitage
laminaire et lamellaire; 6clats, lames et lamelles retouch6es, grattoirs en bout de lame, pidces
foliac6es d retouche bifaciale relativement marginale.

Pierre polie : haches et herminettes; bols d paroi rectiligne et rhytons coniques de marbre A
tenons verticaux perfor6s; perles de pierre verle.

INDUSTRIE OSSEUSE. Poingons, gouges et ciseaux.

METALLURGIE. Scories i K6phala (minerai de cuivre en provenance de Paros, de Syros ou
d'Attique). Creusets a K6phala, rares objets de cuivre (aldnes). Le plomb est 6galement aitest6 i
K6phala (Laurion ?).

ECONOMIE. K6phala (K6os) : orge d six rangs et gesse (Lathyrus sativus). lmportance de la
collecte des fruits sur le continent (raisins, figues, amandes, nouvelle vari6t6 de pistaches). Ovi-
caprid6s (55%) (moutons et chdvres apparemment a 6galit6), suid6s (17%) (6gal aux ovi-caprid6s
sur le continent), bovid6s(13%). Peu de documents concernant la chalse ou la pdche.
Coquillages (plus devingt espdces ir K6phala: patelta, charonia, murex, spondylus, etc...). En ce
qui concerne l'artisanat : d K6phala, importation probable de bois de cervid6, premiers v6iements
de laine (?), mdtallurgie embryonnaire, obsidienne de M6los.
ASPECTS RITUELS. N6cropole i K6phala (deux secteurs s6par6s : lower and upper cemeteries;
40 tombes fouill6es); lombes magonn6es (modllons et mortier) de forme quadrangulaire, ovale ou
circulaire recouvertes de dalles et parfois surmont6es d'une plateforme de pierre; rares tombes i
ciste de forme rectangulaire ou circulaire; enfants de moins d'un an d6pos6s dans des jarres.
S6pultures individuelles (second secteur : diff6rence chronologique, de statut ?), doubies ou
multiples (2 a 13 individus), ces dernidres 6tant probablement collectives. Corps en ddcubitus
lat6ral, en chien de fusil ou les jambes contre la poitrine; d6cubitus dorsal ou ventral
exceptionnel. Mobilier peu abondant g6n6ralement dispos6 autour des tombes (c6ramiques,
vases de marbre, scoops associ6s semble-t-il aux femmes, figurines, obsidiennes, creusets et
instruments de cuivre, fusaioles, etc...). Ossemenls dispos6s dans certaines groiles.
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Figurines plates d'argile (figuratif g6om6trique d 6l6ments juxtapos6s) : d6esse les bras en croix d
tdte tr iangulaire coiff6e d'une crdte (abstraction et extension post6rieure du nez ?),
repr6sentation ithyphallique.

HABITAT. Plaines et vall6es (Prosymna), surtout le littoral et les iles (Egine, K6os); I'habitat se
situe g6n6ralement sur un lieu 6lev6, une colline, une lerrasse prds de la mer ou un promontoire
dominant une baie (Kephala); de nombreuses grottes 6galement au voisinage en g6n6ral des
c6tes sont frequent6es (grottes de Pan, de Kitsos, Antre corycien, de Franchti). Maisons de plan
rectangulaire (6,70 x 8,20 m ?) aux murs de pierre sdche (en partie du moins) comprenant
probablement deux i trois pidces.

SITES. Antre corycien (?) (Phocide); Agora d'Athdnes, acropole de Thorikos, Askitario, Grotte de
Pan, Grotte de Kitsos (Attique); Egine; Corinthe, Prosymna, Grotte de Franchti (P6loponndse);
K6phala, Paoura, Sykamia (K6os).

STADES ET FACIES REGIONAUX. L'etat actuel de la recherche ne permet pas de distinguer des
stades et des facids r6gionaux.

NEOLITHIQUE RECENT DE CRETE (pl. 7)

DATATION. - Deuxidme moit i6 du lVe mil l6naire et d6but du l l le mil lenaire b.c.. Le N6olithique
r6cent de Crdte correspondrait donc au Chalcolithique thessalien (terminologie usuelle, culture de
Rakhmani) ou au Chalcolithique ancien et en partie moyen (J. Lichardus et M. Lichardus-ltten),
enfin d I'En6olithique r6cent des Balkans orientaux et d la p6riode de transition vers I'Age du
Bronze qui lui succdde.

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Presque toute la Crdte.

CERAM|QUE. C6ramique grossidre (red wiped ware) gflnfralement rouge brique i surface plus
ou moins l iss6e, le plus souvent simplement egalis6e. C6ramiques monochromes de couleur
fonc6e liss6es; (noire, grise, marron, rouge profond, lie de vin). Rares d6cors cannel6s et liss6s;
d6cor incis6 (ou parfois excis6) avant ou aprds cuisson relativement bien repr6sent6 : tir6s,
bandes et triangles hachur6s ou remplis de points, damiers d cases hachur6es. Bols profonds,
tasses et jarres d col; formes originales et baroques annongant le plus souvent le d6but de l'Age
du Bronze (Minoen): pyxides, rhytons d fond pointu et anse verticale, vases d bec pont6, d
pi6destal, etc... ; vases miniatures.
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INDUSTRIE LITHIOUE. Pierre tai l l6e : obsidienne et si lexoldes, cristal de
laminaire et lamellaire.

d6bitage

Pierre polie : nombreuses haches et herminettes; massues globulaires ou biconiques perfor6es;
vases de pierre trds probablement en provenance d'Egypte; poids de m6tier d tisser (ou de filet
de p6che), fusaioles d'argile.

INDUSTRIE OSSEUSE. Poingons, poingons doubles, aiguilles, 6pingles, ciseaux.

METALLURGIE. Tres rares objets de cuivre : une hache plate (Knossos), quelques fragments de
cuivre (Mochlos, extrdme fin de la periode).

ECONOMIE. Peu de documents : engrain, amidonnier el orge; collecte des amandes.

HAEITAT. Villages (Knossos: environ cinq ha) et hameaux situ6s dans des vall6es ou dans la
plaine, gdn6ralement assez 6loign6s du littoral. De nombreuses grottes et abris sont fr6quent6s
(pasteurs, chasseurs). Architecture dite agglutinante ou cellulaire (assemblage de pidces
rectangulaires de diff6rentes dimensions); murs en brique crue sur fondations ou soubassements
de pierre; toits en terrasses; certaines habitations ont peut-6tre deux 6tages; foyers de plan carr6
(centraux ou adoss6s d un mur); cours, espaces ext6rieurs pav6s de cailloux, de galets.
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ASPECTS RITUELS. Rares inhumations d Knossos. Construction sans doute d caractdre
religieux; 6difice en pierre de plan trapezoidal (but-and-ben) de Magasa ir I'int6rieur duquel ont
6t6 trouv6es un grand nombre de lames polies. Fonction cultuelle de certaines grottes ? Ddp6t
votif de Phaistos: figurine, vase miniature, fragment de fer magn6tique, coquillages.

Figurines anthropomorphes et zoomorphes (animaux domestiques, taureaux, oiseaux, reptiles)
parfois incis6es : femme st6atopyge de Hi6rap6tra accroupie les jambes crois6es, les mains sur
les hanches (figuratif synth6tique d 6l6ments enchain6s); figurines dites sch6matiques ou en
forme de violon (flat fiddle shaped) comme d Knossos (figuratif 96om6trique 616mentaire).
Plaquettes (shutt/es).

SITES. Sites principaux : Knossos, Phaistos, Magasa, Sphoungaras, Katsambas, grottes de
Miamou, Trap6za, Lentaka, Koumaros.

STADES. On fera 6tat d'un "N6olithique final" (Subn6olithique ou encore Chalcolithique) encore
trds mal d6fini sur un certain nombre de sites comme Knossos (niveau I perturb6), Phaistos,
Mochlos, Palaikastro, Partira, L6b6na, les grottes d'Eileithyia, Miamou, Traplza, etc... Ce stade
tardif est principalement caracterise par une c6ramique grossidre non l iss6e (ceramique de
Trap6za), une crSramique A surface racl6e (score ware), etc..., par un d6cor liss6 particulier
(scribble burnishing) ou encore peint ir la peinture crue rouge (crusted ware de Knossos ou
Phaistos). Par ailleurs, un certain nombre de formes 6voquent le d6but du Bronze ancien du
nord-est 6g6en ou de la cdte occidentale anatolienne (Poliochni, Emborio, Kum T6p6, Troie l,
Tigani, etc...).

FACIES REGIONAUX. Quelques facids d'aprds la c6ramique insuffisamment caract6ris6s. Par
exemple : c6ramique grossidre, anses dentel6es de Magasa (Crdte orientale), c6ramique
grossidre de Trap6za (plaine de Lasithi), tasses sph6riques de Koumaros (Crdte occidentale),
enfin et surtout, c6ramique i couverte d'ocre rouge (Phaistos).
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LEGENDE DES PLANCHES

Pl. 1. Culture de Protosesklo. C6ramique (1-7), reconstruction de la maison (8), f igurine
anthropomorphe (9), cachets (10, 11), lames en silex (12-14). Thessalie: 1-7, N6a Nikom&ia:8-
14.

Pl. 2. Culture de Protosesklo (N6a Nikom6dia) : figurine anthropomorphe (1), s6pulture (2), clous
en piene plie (ear-plugs) (3), attache de ceinture en os (4), figurine zoomorphe en pierre polie
(grenouille) (5). Phase dite "Pr6sesklo" : figure piriforme d'Otzaki (8), cdramiques de Larissa,
Argissa et Otzaki (coups d'ongle, impressions digitales, au cardium) (6,7,9-11). D'aprds l.
Rodden, M. S6feriadds, M. Mellaart et V. Titov.

P1.3. culture de sesklo. c6ramique (1-15), cachet ( '16). otzaki :1-4,8-10, 14, lG;Tsangli :5,6,
l1; Ch6ronde : 7, 13, 15; Tsani Magoula : 12.

Pl. 4. Culture de Sesklo. Moddle de maison (1), statuettes anthropomorphes (2, 3), plans de sites
(4, 5). Stephanovikion : 1; Sesklo : 2-4; OZaki : S.

P1.5. N6oli thique ancien du P6loponndse. C6ramique (1-6), statuettes en terre cuite (7-9).
Ndmde : 1-5; rQlion de Eparte : 7-9; Cointhe : 6.

P|.6. N6oli thique moyen du P6loponndse. C6ramique (1-6), statuette anthropomorphe (7),
industrie lithique (8-10). Prosymna : l; As6a : 2-3; Franchti : 4, S 6, B, g, l0; Leme : 7.
Pl. 7. N6olithique ancien I de Crdte (Knossos) : figurine (1), c6ramique d d6cor incis6 (2-3).
N6olithique ancien ll de Crdte (Knossos) : figurine (4), navettes (5-5). Nr6olithique moyen de Crdte
(Knossos) : gobelet (7), puisette (8), vase d ouverture lat6rale (9). Neolithique r6cent de Crdte :
f igurine de Hierap6tra (10), f igurine de Knossos (11),6dif ice de Magasa (12). D'aprds J. et A.
Evans, l. Sakellarakis, P. Ucko, R. Hutchinson et P. Betencourt.

Pl. B. Culture de Dimini ancien. C6ramique : noire liss6e (1-6) et c6ramique noire, grise ou marron
i d6cors lissds ou peints d'Arapi (7-12). Phase otzaki (1-6), phase Tsangli (7-121.

Pl. 9. Culture de Dimini ancien. Phase Tsangli : c6ramique i decor mat d'Arapi (1-7) et diff6rentes
formes de la c6ramique d'Arapi non d6cor6es (8-21).

Pl. 10. Culture de Dimini ancien. C6,ramique d d6cor gris-sur-gris. Otzaki :1-11, 13-17,23;
Tsangli :12, 18-22; n6cropolede MagoulaZa*ou :24-31. D'aprds M. Hauptmann et V. Milojdi6,
K. Gallis.

Pl. 11. Culture de Dimini ancien. Phase Arapi : c6ramique noire, marron ou rouge d d6cor liss6 (1-
4), cdramique peinte i decor noir sur noir et rouge sur blanc de type Arapi (5-8).

Pl. 12. N6olithique moyen de Mac6doine orientale.
c6ramique black topped (4-6), cdramique peinte
Sitagroi ll : 4-10.

Pl. 13. N6olithique moyen de Mac6rdoine orientale.
1-3; Paradimi :4-12.

Pl. 14. N6olithique moyen de Mac6doine orientale : figurine de Sitagroi ("Otd Wise Man" (1),
industrie de la pierre taill6e de Dikili Tash I (lame brute de d6bitage, lame retouch6e, 6l6ment de
faucille, couteau d dos, grattoir sur 6clat) (2-6), plan d'un four domestique (Dikili Tash l) (7), ciseau
et poingon sur c6te en os (Dikili Tash l) (8,10), herminette de pierre polie (Dikili Tash t) (9). D'aprds
C. Renfrew et alii, J. Deshayes et M. S6f6riadds.

Pl. 15. Culture de Saliagos. C6ramique peinte (1-4), c6ramique d d6rrcration plastique (5), pointes
d retouches bifaciales (6-7), statuette (8), bracelets (9-10), gouge (11).

Pl. 16. Culture de Dimini r6cent. C6ramique peinte blanc sur rouge (1-3), c6ramique peinte noir
sur rouge (a-8). Les vases 4-8 sont de la phase Otzaki.

C6ramique grise ou black topped liss6e (1-3),
de type Akropotamos (7-101. Sitagroi I : 1-3;

C6ramique noire et blad< topped. DikiliTash I :
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Pl- 17- Culture de Dimini r6cent. C6ramique classique peinte de Dimini (1-9) et statuette d'Otzaki
(10) .

Pl. 18. Culture de Rakhmani. C6ramique (1-8), pendentif en terre cuite (9). Otzaki : l-3; Pefkakia :
4-7, 9; Rakhmani :8.

Pl. 19. Culture de Rakhmani : formes et d6cors de la c6ramique (1-22), pendentif de terre cuite
(23). Otzaki :1-12; Pefkakia: l3-23. D'aprds V. Milojdid et H. Hauptmann.

P|.20. Culture de Rakhmani : formes et d6cors de la c6ramique (1-8, 13-18), statuettes de
Rakhmani (9-12). Rakhmani : 1-5, 9-18; Otzaki 6-8. D'aprds A. Wace et M. Thompson, H.
Hauptmann et V. Titov.

P|..21. Culture de KodZadermen-Karanovo Vl. C6ramique (1-7), statuette anthropomorphe (8),
fusaiole (9), cylindre avec signes (10), grattoir double (11), lame i troncature retouch6e (12).
Sitagroi lll : 1-8, 11; DikiliTash :9, 10, 12.

Pl- 22- Facids m6ridional de la culture de Gumelnila-Karanovo Vl (Kodiadermen). Dikili Tash ll :
plan de four domestique (1), industrie de la pierre taill6e (grattoirs, pergoirs, 6l6ment de faucille,
burin) (2-7), herminette de pierre polie (8), massues (spondyles) (9-10), industrie d'os et de bois
de cervid6 (poingon et gaine de hache X11-12), al6ne de cuivre (13). D'aprds J. Deshayes et M.
S6f6riadds.

P\.23. Cuhure d'Attique-Egine-K6phala. C6ramique (1-8), herminette (9), s6pulture (10). K6phala:
t -10.
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