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V

LA ROUMANIE MERIDIONALE

par
Eugdne COMSA

VUE GENERALE

Au cours des dernieres d6cennies, I ' intense activite d6velopp6e par les arch6ologues
roumains, en collaboration avec les sp6cialistes des disciplines compl6mentaires, a permis l'6tude
approfondie du sud du pays : Dobroudja, Munt6nie ou Grande Valachie et Olt6nie ou Petite
Valachie. Vers la f in du M6soli thique, ces r6gions sont habit6es par de rares communaut6s de
chasseurs et de pdcheurs, produisant des industries microlithiques a trapdzes, dont les stations
ne sont attest6es qu'en Dobroudja, bien qu'on ait des raisons de supposer que celles-ci
jalonnaient le Danube ainsi que les cours d'eau et les 6tangs de la Plaine roumaine.

La n6olithisation de ces r6gions a commenc6 suite i l'immigration de plusieurs groupes de
communaul6s originaires du sud hell6nique, remont6es vers le Danube par les "couloirs" Vardar-
Morava et Struma-lskir.

r. ciRcEA
Les plus anciennes communaut6s n6olithiques de Roumanie m6ridionale sonl celles de

Circea-La Hanuri (dep. de Dolj), venues du nord-ouest de la Bulgarie pour se fixer dans le sud de
I'Olt6nie. Ces communaut6s possddent toutes les caract6ristiques d'un N6olithique 6volu6 : leurs
membres s'adonnent avant tout d I'agriculture et d l'6levage, la chasse, la peche et les autres
activit6s al imentaires ne venanl qu'en second l ieu. Ainsi par exemple, 76T" environ des
ossements de mammifdres d6couverts d Circea appart iennent d des animaux domestiques
(bovins de grande taille, ovicaprins) et les 24'/" restants d des animaux sauvages (cerfs, biches,
renards). Ces donn6es prouvent que l '6levage avait d6pass6 son stade init ial.  La poterie de
I'horizon I de Circea, dont la pdte est d6graiss6e d la balle de c6r6ales, est d6cor6e de peintures
blanches ou jaunAtres sur fond rouge. Les f igures caract6rist iques consislenl en semis ou en
rang6es de points, en lignes et en combinaisons de losanges. Au d6but, Marin Nica attribuait ce
site ir la culture de Protosesklo, mais i l  admit ensuite qu'el le se rattachait a une 6poque plus
tardive, contemporaine de la culture de Sesklo. Cette c6ramique avait n6anmoins conserve
cer ta ines t rad i t ions anciennes quant  d la  d isposi t ion et  d  la  morphologie des f igures
ornementales. L'outillage est confectionn6 d partir de silex, de pierre polie, d'os et de corne.

Les habitats, parfois d6limit6s par des foss6s de cl6ture, sont g6n6ralement instal l6s au
bord des terrasses. lls regroupent des cabanes ovales semi-enterr6es et dot6es d'un foyer simple
(Verbi[a, Gridini le, Copdcelu). A Circea-La Hanuri et Circea-Viaduct, les foui l les ont d6termin6
plusieurs couches et horizons culturels n6olithiques. Si quelques-uns de ceux-ci appartiennent a
la culture post6rieure de Starcevo-Crig, certains des horizons interm6diaires doivent d mon avis
6tre attribues d une ou plusieurs autres cultures qui ont des paralldles dans le nord-ouest de la
Bulgarie.
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il. STARcEVO-CR|$
La cullure de Starcevo-Crig est attest6e dans presque toute I'Olt6nie et sur une bande de

terre en Munt6nie occidentale. Une autre serie de sites Starcevo-Crig sont 6tablis dans les
collines du nord-est de la Munt6nie et tdmoignent d'une diffusion tardive de cette culture A partir
de la Moldavie. Par contre, on n'en a pas trouv6 en Dobroudja, ni dans le sud-est de la
Munt6nie.

L'agriculture et l'6levage repr6sentent les activites principales de ces communaut6s. Le site
de Locugteni (dep. de Dolj), par exemple, dat6 de la phase Stardevo lll (p6riodisation de Milojdi6)
a livr6 857o d'ossements d'animaux domestiques : bovins (45,5%), ovicaprins (36,4%), porcins
(9,1%) et chiens (9,1%).

L'outillage, peu abondant, a 6t6 r6alis6 au d6part de matidres premieres trds diversifi6es :
si lex pour les lames, grattoirs et poingons de tai l le moyenne, pierre polie pour les haches,
herminettes el ciseaux. ll s'y ajoute des outils en os relativement nombreux : al6nes, faucilles,
ciseaux el spatules, ainsi que des fusalbles et des poids de metier d tisser en terre cuite.

La ceramique est habituellement fabriqu6e au moyen d'une pAte d6graiss6e avec de la
balle et, plus tard, avec du sable fin. La vaisselle d'usage courant compode des pots d panse
renfl6e et fond 6paissi, munis d'un col, des bols, etc., d6cor6s d la barbotine, ou bien de cordons
impressionn6s, d' impressions d l 'ongle dispos6es en semis ou en 6pi, ou d' incisions. Une autre
cat6gorie comprend des coupes ir pied et des vases biconiques dont cerlains sont d6cor6s au
moyen de lignes incis6es et parfois de peinture monochrome ou noire sur fond rouge. Outre les
poteries, la ceramique fournit aussi des f igurines anlhropomorphes aplaties dont les traits du
visage sont rendus par de petites incisions, des f igurines zoomorphes et de petites tables
cultuelles carr6es orn6es de tr iangles excis6s. Dans le nord-est de la Munt6nie, on trouve des
pots renfles d fond 6pais et des bols biconiques, typiques de la phase tardive du Starcevo-Crig
de Moldavie.

Ces communaut6s montrent une predilection pour les emplacements situ6s au voisinage
des cours d'eau, sur des lerrasses et des i lots, ainsi que dans des grottes. Aux phases
anciennes, les cabanes sont semi-enterr6es, tandis qu'ensuite, on construit en surface des
maisonneltes rectangulaires faites de poteaux r6unis par un clayonnage ou un trei l l is d'osier
recouvert de torchis. Les toits sont en roseaux.

Les morts sont inhum6s en position contractee.

ilr. DUDE$T!
La culture de Dudegti est attest6e dans la quasi totalit6 de la Plaine roumaine vers la fin du

Neolithique ancien. On lui connait trois phases 6volutives : Malul Rogu, Fundeni et Cernica. Les
communaut6s de la premiere phase occupent d peu prds toute l'Olt6nie, jusqu'au cours de la
Mostistea ) I'est. Pendant la seconde phase, les limites occidentales de leur aire d'expansion ne
changent pas, mais el les se d6placent vers I 'est jusqu'au l i t  du Siret. Enfin, I 'espace occup6
pendanl la phase Cernica est restreinl aux cours du Jiu en Olt6nie et de la Dimbovita en
Muntenie.

Les membres des communaut6s Dudegti s'adonnent 6galement d I'agricullure (Triticum
monococcum el Panicum milliaceum) et A I'elevage, avec une pr6f6rence marqu6e pour les
bovins, suivis par les ovicaprins. Les ossements de porcs sont rares. La chasse n'est pratiqu6e
qu'd une 6chelle r6duite. L'outillage en silex comporte une importante composante microlithique :
lames, gratloirs, pergoirs, trapdzes (rares). Le pourcentage de l 'outi l lage de tai l le moyenne
augmenle pendant la phase Fundeni mais sans 6l iminer compldtement les microl i thes, qu'on
retrouve encore dans les ensembles ferm6s de la phase Cernica. La pierre polie sert ir la
confection d'herminettes, de haches et de ciseaux.

La c6ramique est d6graiss6e d la balle de c6r6ales ir laquelle s'ajoute parfois du sable
grossier. Au cours de la phase Malul Rogu, la c6ramique commune comporte des pots d panse
renflee (avec ou sans col) et des bols d6cor6s d'impressions arrondies, de boutons appliqu6s, ou
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d la barbotine. Une autre cat6gorie de pieces est orn6e de l ignes incis6es dessinant des
m6andres, des boucles ou des spirales, ou encore des rubans remplis d'impressions. Des vases
de qualit6 sup6rieure sont 6galement attest6s dds cette premidre phase : gobelets et bols lustr6s
de teinte grise ou noire sonl orn6s de faisceaux de cannelures rapproch6es formant des angles
ou des arcs de cercle. Au cours de la phase Fundeni, un d6graissant de calcaire finement pil6
s'ajoute souvenl a la balle. La morphologie de la c6ramique commune reste inchang6e, ir
quelques d6tails pres, mais s'enrichit de piriformes et de gobelets, d6cor6s i la barbotine (m6me
d6cor qu'd la phase prec6dente), d'impressions, de lignes incis6es de cordons appliqu6s et de
boutons. Les vases de la seconde catEgorie sont d6graiss6s d la balle et au sable; i ls
comportent des vases a panse renfl6e surmonl6e d'un col 6vas6 ou des verres coniques ainsi
que des bols. Leur surface est recouverte d'un engobe qui regoit les d6cors de lignes incis6es
dessinant des zones ou des zigzags remplis de hachures et incrust6s de pite blanche, en
alternance avec des bandes lisses, lustr6es. Dans certains cas, les bandes du motif ornemental
principal sont associ6es i d'autres plus larges et remplies de spirales doubles ou imbriqu6es. La
c6ramique de qualit6 sup6rieure, repr6sent6e par des gobelets et des bols noirs ou gris, est
d6coree de cannelures. Ces trois cat6gories de poteries subsistent pendant la phase Cernica,
avec de l6gdres diff6rences dans les d6cors hachur6s dont les bandes sont alors dispos6es en
gradins et parfois associees d un motif en damier ou en spirale.

Les agglomerations de la culture de Dudegti sont instal l6es sur les bords des basses
terrasses et padois sur des terrasses plus hautes au cours de la troisidme phase. Pendant la
phase Malul Rogu, les habitations sont des cabanes ovales, mais au cours des deux phases
suivantes, on trouve tantdt des huttes semi-enlerr6es, tantdt des maisons rectangulaires
construites en surface, dot6es d'un plancher plate-forme, de murs en pis6, d'un foyer et d'un toit
de roseaux.

Les f igurines anthropomorphes sonl assez rares; el les repr6sentent principalement des
femmes agenouill6es, au corps plal surmont6 d'un cou cylindrique. Elles sonl accompagn6es de
rares f igurines masculines et de vases anthropomorphes. Les f igurines zoomorphes (bovins),
encore plus rares, n'appartiennent qu'aux ensembles de la phase Fundeni.

Les morts sont inhum6s en posit ion contractde, couch6s sur le c6t6, les paumes
rapprochees du visage et sans mobilier fun6raire.

Quelques tessons typiques de le dernidre phase de la culture de Star6evo-Crig lrouv6s
parmi les vestiges d'une agglomeration de type Malul Rogu t6moignent d'un paral l6l isme
chronologique enlre celle-la et le d6but de la culture de Dudegti. D'autre part, la mise au jour de
tessons d6cores de la phase Fundeni d Demirci HUyrik, dans le nord-ouest de l'Asie Mineure,
pose des problemes importants. Je pense que de nouveaux mouvements de populations ir padir
du sud se sonl produits veis la fin du Neolithique ancien. Ces populalions empruntent d leur tour
les couloirs Vardar-Morava et Struma-lskir, et essaiment 6galement dans I 'est de la P6ninsule
balkanique. Leur d6placemenl cause, entre autres, la diffusion au-deld du Danube des
communautes de la culture de Vinda qui s'installenl dans l'ouesl du territoire roumain et de celles
de la culture de Dudegti qui vont s'6tablir dans I'est. On observe des ressemblances entre ces
deux cultures dans le domaine de la c6ramique (par exemple la pr6sence de poterie noire d
d6cor canne16).

IV. VINdA
La culture de Vinca n'est attest6e qu'en Olt6nie, d I'ouest du Jiu; ses communaut6s y sont

arriv6es du Banat, aprds avoir long6 le Danube. Leurs membres pratiquaient I'agriculture (ble et
millet notamment) et l'6levage. L'analyse des ossements recueillis dans le site de Rast r6vdle un
taux de 91,2% d'animaux domestiques, avec pr6dominance des bovins sur les ovicaprins, les
porcs et les chiens. La faune sauvage (bisons, sangliers, cer{s) ne repr6sente donc que 8,8% du
total. A Almdjelu, les analyses ont 6galement rev6l6 la presence de blaireau, d'ours, de lapin,
etc..

On observe un outillage lithique trds diversifi6, en obsidienne et en silex (lames, grattoirs,
petits ciseaux, percuteurs). Microl i thiques au d6but, les ouli ls atteignent ensuite une tai l le
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moyenne. Les pidces en pierre polie comportent des herminettes et des haches, tandis que l'os
est utilis6 pour les poingons et les pointes de fldche (taill6es dans des c6tes). L'utilisation de I'os
est plus fr6quente dans les sites localis6s sur les ilots du Danube qu'en Olt6nie centrale. La
corne fournit des ciseaux, des poingons et un grand nombre de ser{ouettes. La mise au jour ir
Rast d'un soc en bois de ced prouve I'usage d'une charrue primitive. Enfin, les membres de ces
communaut6s utilisent la terre cuite pour en faire des fusaioles et des poids de metier d tisser. Le
cuivre n'est que rarement utilis6.

La culture de Vinca se caracterise par la richesse de sa poterie. La pdte est d6graiss6e d
la chamotte et souvent aussi au sable. La vaisselle d'usage courant comprend en dominance
des pots de grande taille, puis des piriformes et des bols (assez nombreux) auxquels s'ajoutent
des plateaux. Ces vases sont d6cores d'une rang6e d'impressions sous le rebord, ou bien de
boutons, ou encore d la barbotine. Une deuxidme cat6gorie comprend de grands r6cipients ir
panse renfl6e, des pir i formes et des gobelets-supports. Leurs d6cors sont g6n6ralement
compos6s de faisceaux de lignes incis6es dessinant des m6andres, des zigzags, des chevrons
et des dents de loup. La poterie de quali te sup6rieure consiste en pir i formes pansus et en
coupes a pied creux conique. De teinte noire ou grise, el le est decor6e de faisceaux de f ines
cannelures recti l ignes ou curvi l ignes. Quelques sites ont l iv16 des espdces de "boites"
rectangulaires ou triangulaires, et parfois de petites tables cultuelles a quatre pieds orn6es de
m6andres.

Les agglom6rations des communaut6s Vinda 6taient situ6es au bord des lerrasses et sur
des i lots du Danube. Au d6but, les habitations consistaient en cabanes semi-enterr6es el en
huttes, mais par la suite on construisit en surface des maisonnettes rectangulaires aux murs de
pise. Dans la zone de contact avec la culture de Dudegti, les cabanes semi-enterr6es sont ovales
et munies d'un foyer, d'une sorte de banquette en terre battue pour le couchage et d'une niche
servant de d6barras ou de resserre pour la vaisselle et les autres objets.

Ces maisons ont livr6 des colliers en coquillages perfor6s et enfil6s, et d'autres, en perles
rondes perfor6es tai l l6es dans des valves de mollusques, ainsi que de petites plaques
rectangulaires munies de quatre perforations. Les bracelels en test de spondyle semblent avoir
6t6 fort pris6s.

Les f igurines, relativement rares, repr6sentent d'habitude des personnages deboul aux
bras tendus lat6ralement, d dos large et dot6s parfois d'un abdomen pro6minent. Cedaines
figurines sont inorn6es, tandis que d'autres portent un d6cor incis6, en spirales ou en angles,
entre les 6paules et les genoux.

Les ri tes funeraires ne sont i l lustr6s que par une seule tombe d'enfant, mise au jour d
Almijelu. Le d6funt portait un bracelet en test de spondyle.

Les communautrls Vinca d'Oltenie sont contemporaines des phases d6velopp6es des
cultures de Dudegti, de Vddastra et de Boian.

V. RUBANE
Lorsque les Rubanes s'avancenl vers le sud en longeant les Carpates d I'est, de petites

communaut6s s' instal lent dans le nord-est de la Munt6nie. Les decors de leurs poteries
permettent d'assigner les communaut6s aux phases l l l  et lV du Ruban6 (classif ication de
Neustupny). Le site de Suditi est le seul qui ait fait I'objet d'une 6tude. On y reldve des indices
d'agriculture et d'6levage de grand et de petit  betai l .  Les outi ls comportent des lames
microlithiques en silex et une herminette typique. On peut attribuer avec certitude au Ruban6 une
c6ramique grise ou noire dont la forme dominante est un bol biconique. Les d6cors de la panse
sont faits de si l lons incis6s, interrompus par des notes de musique, formant des spirales
imbriqu6es.

Le site de Sudil i  occupe la bord d'une terrasse. On n'y a foui l l6 qu'une seule fosse,
probablement associ6e d une hutte semi-enterr6e. Cet 6tablissement n'a livr6 jusqu'ici ni figurine,
ni tombe.
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La relation chronologique du Ruban6 et de la culture de Dudegti a pu 6tre precis6e grAce d
la d6couverte dans une fosse de I 'agglom6ration de Dudegti de quelques tessons ruban6s
typiques. D'autre part, les observations stratigraphiques du fouilleur de Suditi I'ont amen6 d
conclure que les phases Boian-Bolintineanu et Boian-Vidra sont post6rieures au Ruban6 de ce
site.

VI. HAMANGIA
La culture de Hamangia occupe la Dobroudja au d6but du N6olithique moyen. Les

communaut6s Hamangia semblent originaires du nord-ouest de I 'Asie Mineure. De ld, el les
auraienl essaim6 en longeant la c6te occidentale de la Mer Noire par terre ou par mer, jusqu'en
Dobroudja. Quelques dizaines de sites Hamangia ont 6t6 localis6s jusqu'ici,  quelques-uns sur
des ilots du Danube, les autres en Dobroudja. Selon Berciu, cette culture aurait connu cinq
phases 6volutives dont trois seulement ont pu 6tre d6finies de manidre pr6cise : Golovi[a,
Ceamurlia de Jos et Mangalia. Les d6couvertes des dernidres ann6es suggdrent I'existence
d'une phase plus ancienne.

Les membres des communaut6s Hamangia s'adonnent d des activit6s vari6es : agriculture
(ble et vesce commune), 6levage du gros b6tai l ,  chasse, p6che, f i lage, t issage, etc.. Des
ossements recueil l is d Techirgiol,89,5% appartiennent d des animaux domestiques, et 10,5%
seulement ir des animaux sauvages. Les premiers comprennent des bovins (49,99%), des
ovicaprins (44,44%), des porcins (3,9%) et des chiens (1,670/"). La chasse est attest6e par des os
de renard, de lapin, de sanglier, de biche, d'Equus hydruntinus Reg. La p6che est 6galement
pratiqu6e, y compris la peche au grand large, attest6e par des os de daurade (Aurata aurata L.).

Les industries lithiques comportent une majorit6 d'outils en silex "balkanique" et parfois en
silex noir. L'outillage fabriqu6 sur place est de petite taille (microlithes) au d6but, mais s'agrandit
progressivement au cours des phases suivantes. L'inventaire comporte des lames, des segments
de lame, des grattoirs (simples, doubles, discoides), des pergoirs el un trapdze. Les outils polis
sont des haches plates et des ciseaux. On connait 6galement un outillage en os (petits ciseaux,
poingons) el en corne (serfouettes, manches, al6nes). Le cuivre est connu mais n'est ut i l is6
qu'exceptionnellement et uniquement sous forme de bijoux; on note entre autres des bracelets
en fil de cuivre.

La poterie d'usage courant est d6graiss6e d la chamotte. La forme dominante est le pot

fiusqu'd 30 cm de haut) ir profil bomb6 ou en S. La c6ramique de cette cat6gorie est d6cor6e it
la barbotine (unie ou ray6e), ou bien de lignes paralldles dessinant des r6seaux ou des zigzags,
d'impressions sous le rebord, de protub6rances ou de cordons impressionn6s.

Une deuxidme cat6gorie de c6ramique a 6t6 fabriqu6e dans une pAte de quali t6
sup6rieure, d d6graissant de sable fin. Le r6pertoire morphologique comporte quelques 6l6ments
typiques : gobelets, vases biconiques d ldvre tass6e et 6vas6e, piriformes, bols, vases sur pied
ou "6tag6s", couvercles. Le d6cor est g6n6ralement compos6 de rang6es d' impressions au
cardium, formant des bandes paralldles, des zigzags, des m6andres et des angles. Des spirales
sont trac6es au moyen de si l lons incis6s, alors que les f igures recti l ignes sont faites
d'impressions. Tous ces d6cors sont incrust6s de pAte blanche.

Une troisidme cat6gorie comporte entre autres des gobelets fabriqu6s dans une pAte
encore plus fine et d6cor6s de combinaisons de fines cannelures.

Les communaul6s Hamangia habitent des vi l lages ouverls, construits en bordure des
terrasses plus ou moins basses longeant les lacs sal6s du littoral pontique ou le lit du Danube, et
sur les ilots du fleuve. L'utilisation de grottes et d'abris sous roche est 6galement attest6e. Les
habitations consistenl en cabanes circulaires ou ovales enfonc6es dans le sol, puis en maisons
rectangulaires construites en surface et dot6es d'un plancher sur plate-forme. Les murs 6taient
parfois peints en rouge.

La p last ique de la  cu l ture de Hamangia est  par t icu l idrement  r iche et  o f f re  des
ressemblances avec celle du nord-ouest de l'Asie Mineure. La plupart des figurines repr6senlent
un personnage f6minin debout; la si lhouette est sch6matis6e et le cou al long6 pr6sente une
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section transversale triangulaire ou plan-convexe; les seins et le ventre sont pro6minents, les
bras sont croisds sur le ventre ou sous les seins, les jambes sont jointes. Le dos est
g6n6ralement plat. Deux pidces sont vraiment exceptionnelles : le "Penseur", un homme assis
sur un tabouret bas, la t€te entre les mains et la "Femme assise" d m6me le sol, la jambe gauche
6tendue et la droite repli6e, les deux mains pos6es sur le genou droit. Dans les deux cas, les
tOtes modelees avec un certain r6alisme surmontent un cou assez court. De rares figurines en
marbre repr6sentent des personnages debout. On ne connait qu'une seule figurine en os. La
plastique zoomorphe n'est illustr6e que par une seule pidce qui repr6sente vraisemblablement un
mouton.

L' inhumation est le seul r i tuel fun6raire des communaut6s Hamangia. Trois necropoles
situ6es respectivement a proximit6 d'un village ont 6t6 fouill6es : Limanu, Mangalia et Cernavoda
(plus de 400 tombes). Les corps 6taient allong6s sur le dos, les bras le long du corps; un seul ou
les deux bras peuvent 6tre ramen6s sur le ventre; les jambes peuvent 6tre crois6es. Dans
certaines lombes, en particulier des tombes d'enfant, le corps 6tait en position contract6e. Ces
tombes ont l ivr6 un riche mobil ier fun6raire : haches de pierre, f igurines en terre cuite ou en
marbre (frequentes), pierres de formes geom6triques, bracelets (en spondyle, en marbre ou en fil
de cuivre), perles (dont quelques-unes en cuivre), pendentifs. Des offrandes de nourriture 6taient
d6pos6es dans les tombes (g6n6ralement de la viande, parfois des crAnes).

La population peut 6tre ventilee dans trois cat6gories anthropologiques : dolicho-, m6so- et
brachycephale. Les hommes 6taient de taille moyenne et les femmes plus petites.

La culture de Hamangia est contemporaine de celle de Boian, comme le prouvent les
vestiges de c6ramique de type Boian trouv6s dans les diff6rents sites Hamangia (par ex. des
tessons de type Boian-Bolint ineanu a Grddigtea Coslogenilor, ou de type Boian-Vidra d
Cernavoda).

VII. BOIAN
Les communaul6s de la culture de Boian 6voluent en Valachie pendant plusieurs sidcles;

el les connaissent les phases Bolint ineanu, Giulegti,  Vidra et une phase de transit ion. Cette
culture s'est d6velopp6e d part ir d'un fond Dudegti sur lequel se sonl greff6es des inf luences
6trangdres. Son aire d'expansion a 6te sujette d des variations multiples : au d6but de la phase
Bolint ineanu, el le couvre le centre-sud de la Valachie; ses communaul6s rayonnent ensuite dans
la plus grande part ie de la Valachie, ir  I 'exception de la plaine du nord-est. La phase Giulegti,
d'abord attestee dans la plaine valaque, s'6tend ensuite au sud-ouest de la Moldavie et au sud-
est de la Transylvanie oD el le subsiste un certain temps. A mon avis, ces mouvements et
d6placements des limites culturelles doivent etre d6termines par d'importants changements dans
le domaine agricole (passage de la serfouette d I'araire d traction animale). Les communaut6s de
la phase Vidra occupenl un espace plus restreint, du cours du Buzdu i I'ouest de la Valachie. La
phase de transition vers la culture de Gumelnila est caract6ris6e par une dynamique diff6rente :
au cours du temps, ses communaut6s se r6pandent vers I'ouest au-deld de l'Olt, jusqu'au cours
du Jiu, rnettant fin dans cette r6gion a I'evolution de la culture de Vidastra, et vers I'est, en
Dobroudja jusqu'au l i t toral de la Mer Noire, marquant ainsi le terme de la culture de Hamangia
dont une partie de la populalion est assimilee par les nouveaux-venus.

Les communaut6s Boian pratiquent une 6conomie mixte. Leurs membres s'adonnent tant d
I 'agriculture et a l '6levage qu'd la chasse et a la p6che, ainsi qu'd la pratique de m6tiers
sp6cial is6s : travail  du si lex et des autres roches, de I 'os et de la corne, f i lage, t issage, etc..
Pendant la phase Bolintineanu, ils cultivent le bl6 (Triticum monococcumL.),le millet (Panicum
miliaceum L.), et sans doute aussi le bl6 noir (Fagepyrum sp.) en ameublissant le sol A l'aide de la
serfouette. Des empreintes de grains de bl6 (Triticum monococcum L., et probablemenl Triticum
vulgare L.), de millet (Panicum miliaceumL.) et de petit pois (Vicia faba L.) ont 6t6 dat6es de la
f in de la phase Giulegti.  Par conlre, on ne dispose d'aucun t6moignage de ce genre pour la
phase Vidra. Le site de Radovanu (phase de transit ion) a l ivr6 des grains carbonis6s et des
empreintes de grains de Triticum dicoccum Schrank el de Triticum monococcum L..
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L'6levage repr6sente une activit6 importante. Le site de Bolint ineanu a l ivr6 des os de
bovins, d'ovicaprins et de chiens. Un ensemble ferm6 du d6but de la phase Giulegti contenait
957" d'ossemenls d'animaux domestiques, parmi lesquels 88% de bovins (pour la plupart de
grande tai l le), le reste provenant d'ovicaprins. Plusieurs petits ensembles d'ossemenls de la
phase Vidra t6moignent 6galement de la dominance des bovins, suivis par les ovicaprins, les
porcs et les chiens. Au cours de la phase de transit ion, par exemple d Radovanu, les os
d'animaux domestiques se classent dans le m€me ordre.

La chasse n'est qu'une activit6 secondaire. Le
ossements r6cup6r6s dans les sites de la plaine :

- phase Bolint ineanu : cerf, bison, chat sauvage;
- phase Giulegti : lapin, renard, putois, cerf;

gibier comporte, d en juger par les

- phase Vidra : lapin, renard, oiseaux, sanglier, cheval sauvage, bison, cerf, biche;

- phase de transition : lapin, cerf, putois, sanglier, renard, chat sauvage, castor, loup, ours,
b ison.

La p6che est pratiqu6e de fagon assez soutenue le long des rives du Danube, des lacs et
des cours d'eau; la cueil lette des plantes et des fruits sauvages n'est qu'une occupation
occasionnelle.

L'outi l lage en si lex est assez diversif i6. Pendant les phases Bolint ineanu et Giulegti,  les
microl i thes se mainl iennent paral ldlement aux outi ls dg tai l le moyenne, mais disparaissent dans
les phases suivantes. L'inventaire typologique de la phase Bolintineanu comporte des lames, des
segments, des grattoirs, des perEoirs, des trapdzes et des nucl6us. Pendant la phase Giulegti, on
connait d'autres lames, grattoirs et pergoirs, ainsi qu'un petit ciseau et un croissant de lune. Les
deux dernidres phases sont i l lustr6es par plusieurs centaines d'outi ls : lames, segments de
lames, grattoirs, ciseaux et pergoirs, auxquels i l  faut ajouter pour la phase de transit ion des
pointes de lance triangulaires oblongues et quelques haches taill6es de facture rudimentaire.

Pendant les phases Bolint ineanu et Giulegti les outi ls polis sont des haches plates, des
herminettes et des ciseaux et, pendant les deux phases suivantes, des haches plates, des
herminetles, des ciseaux oblongs et des haches perfor6es. Toutes les phases de cette culture
uti l isent I 'os et la corne pour en faire des al6nes, de petits ciseaux, des serfouettes et des
manches perfor6s.

Les objets en m6tal sont trds rares. Un lot de perles provenant de la n6cropole de Cernica
passent pour 6tre en cuivre, bien qu'd mon avis elles ont d0 6tre trait6es comme n'importe quelle
roche et non en tant que m6tal. Ce n'est qu'ir partir de la phase Vidra et pendant la phase de
transition qu'on trouve de vrais objets en cuivre, mais avec une fr6quence assez basse. Vingt-
cinq ans de fouilles d Radovanu n'ont mis au jour que deux objets en cuivre, tandis que le site
Vidra de Glina n'a l ivre que quelques poingons de cuivre i  manche en os, quelques perles de
cuivre (petites feuilles de m6tal roul6es) et un fil d'or. Toutes ces pidces sont originaires du sud
des Balkans.

La plupart des sites ont livr6 des fusaioles en terre cuite model6es ou constitu6es de
tessons arrondis perfor6s, de poids circulaires plats munis de quatre coches oppos6es sur deux
diametres perpendicutaires, qui servaient d tordre les fils, et enfin des poids de m6tier d tisser
ovales, ronds ou oblongs, munis d'un trou de suspension en leur part ie sup6rieure. Une des
maisons de Radovanu a livr6 un amas de ces poids.

Les r6pertoires morphologiques el ornementaux de la poterie Boian sont trds riches. Au
cours des deux premidres phases, la pAte est p6trie avec de la balle, tandis qu'aux phases
suivantes elle est d6graiss6e d la chamotte. Pendant toute la dur6e de cette culture, les vases
de quali t6 sup6rieure sont d6graiss6s au sable f in.

Les formes de la vaisselle courante se sont mainlenues pendant tout le d6veloppement de
la culture de Boian : pots d la panse renfl6e, piriformes, bols et 6cuelles. Le r6pertoire ornemental
comporte des impressions, des boutons, des cordons impressionn6s et des d6cors ir la
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barbotine. Au contraire, la deuxidme cat6gorie de vases se diversif ie selon les differentes
phases :

- Bolintineanu : piriformes d pied et bols. Decors de m6andres incises. Chaque sillon est
bord6 de part et d'aulre de plusieurs rang6es de petites impressions triangulaires incrust6es de
pdte blanche;

- Giulegti : piriformes, gobelets, bols, couvercles et supports. D6cors excis6s en m6andres,
associes d des damiers et d des dents de loup remplis d'incrustations blanches;

- Vidra : vases cylindriques avec ou sans pied, gobelets et bols. D6cors excis6s : sillons
6troits s6par6s par des m6plats, angles, m6andres souvent associ6s d de petits carr6s lisses
dispos6s en gradins et ir des triangles. Ces figures sont toutes incrust6es de pdte blanche;

- Phase de transition : I'inventaire typologique est le mOme qu'd la phase pr6c6dente, mais
quelques modifications apparaissent dans les ddcors. Les figures excisees occupent cette fois de
grandes surfaces, tandis que les bandes lisses sont 6troites et composenl des meandres et des
triangles. On nole l'apparition de d6cors peints au graphite.

Le repertoire typologique de la poterie de qualit6 sup6rieure comporte des gobelets el des
bols d surface noire ou grise. L'ext6rieur est lustrd et d6core de faisceaux de cannelures serr6es,
formant un d6cor horizontal ou bien des ondes et des angles. Cette cat6gorie de c6ramique, de
tradition Dudegti, se mainlient pendant les quatre phases de la culture de Boian.

Les sites occup6s pendant les deux premieres phases sont g6n6ralement install6s sur des
terrasses peu 6lev6es, au voisinage des cours d'eau. A partir de Boian-Vidra, on observe une
nette pr6ference pour les hautes lerrasses escarp6es; les villages peuvenl mdme 6tre entour6s
de foss6s d6fensifs. C'est sur ce type d'emplacement que des tel ls vonl se former
progressivement d partir de la phase Vidra.

Les deux premidres phases possddent des maisons ovales, semi-enterr6es, dot6es d'un
foyer. Toutefois, des maisons rectangulaires avec un plancher sur plate-forme sonl construites en
surface des la phase Giulegti.  Ce dernier type est le seul ut i l is6 pendant la phase de transit ion
observ6e i Radovanu. L'entr6e, ouverte dans un des petits c6t6s du rectangle, est expos6e au
sud. A I ' int6rieur, une banquette longe la paroi nord; on y trouve egalement un four sur socle
massif muni d'une vo0te en forme de cabane et un emplacement destin6 d la mouture du grain.

De rares figurines anthropomorphes sont attest6es pendanl toules les phases de cette
culture. Elles repr6sentent des personnages feminins debout; leurs decors semblent reproduire
des vdtements orn6s. Une figurine masculine a la taille serr6e dans une large ceinture dont les
pans retombent librement devant et derriere. La phase de transition est 6galement illustrde par
quelques figurines plates, en os. Les figurines zoomorphes sont rares (boeufs, moulons, porcs).

Les morts sont inhum6s. Au cours de la phase Bolint ineanu, les squelettes sont al long6s
sur le dos, tandis que les autres phases pr6ferent une position contract6e, le corps couch6 sur le
c6t6. Quelques tombes de la n6cropole de Cernica (environ 400 tombes) comportent un mobilier
fun6raire : poteries, outils en silex et en roche dure, bijoux en os, perles, bracelets en tesl de
spondyle (Spondylus gaederopus) ou en valve d'huitre (Ostrea edulis).

La culture de Boian esl conlemporaine de la plus grande partie des cultures de Hamangia,
de la Marica, de Vidastra et de Vinda d'un cdte, et d'une part ie de l '6volution du Ruban6
(Moldavie) et de la culture de Petregti (sud-ouest de la Transylvanie) de I'autre. Apres assimilation
de quelques communaut6s du Ruband final, la phase Giulegti devait constituer le fonds principal
de la culture de Pr6cucuteni.

UII. VADASTRA
Les communaut6s de la culture de Vddaslra occupaient le sud-est de la Petite Valachie,

entre l'Olt d I'est et le Jiu d I'ouest. Cette culture s'est form6e d partir d'un fonds Dudegti, avec
des influences Boian et Marica. On n'avait defini au d6but que deux phases evolutives, mais les
recherches r6centes permettent d'en d6nombrer cinq.
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On observe la culture du bl6 (Triticum probablemenl monococcum L.'1, de l'orge (Hordeum
sp.) et du millet (Panicum sp.) ainsi que l'6levage des boeufs, des moutons, des chdvres et des
porcs. Les ossements de bovins de la couche culturelle Vidastra ll du site 6ponyme montrent
que les boeufs sont utilis6s comme animaux de trait. La chasse ne joue qu'un 16le secondaire.
Toujours sur le site 6ponyme, la couche Vddastra I a livr6 des os de cerf, de biche, de lapin, de
chat sauvage et de loup, et la couche Vddastra ll des os de cerf, de biche, de chamois, de
sanglier, de renard et de chat sauvage. Une s6rie d'os de poisson (carpe) indique l'existence de
la p6che.

VADASTRA l. L'outi l lage tai116 assez abondant est fabriqu6 en si lex "balkanique". Les
outils, de taille moyenne, comportent des lames, des segments, des grattoirs, des ciseaux et des
percuteurs. Les outils polis sont des haches et des ciseaux non perfor6s ainsi que des haches
perfor6es. Les pidces en os (al6nes, petits ciseaux) sont relativement nombreuses, mais les
aiguilles (en os durs de chiens) sont exceptionnelles.

La c6ramique est d6graiss6e avec de la balle et du sable fin, puis recouverte de barbotine.
Les vases d'usage courant - pots et 6cuelles - portent une rang6e d'impressions sous le rebord
et des bandes vert icales de barbotine. La c6ramique de quali t6 sup6rieure, grise ou noire,
pr6sente des formes plus vari6es : profils biconiques surmonl6s d'un col, vases d pied conique,
gobelets et coupes orn6s entre autres de cannelures f ines. Les tessons d6cor6s de rubans
remplis d'impressions sont peu fr6quents. On connait 6galement des figurines masculines et
f6minines en lerre cuite.

Situ6s au bord des terrasses, les villages sont constitu6s d'habitations semi-enterr6es. A
Vddastra, l'agglom6ration de la phase I esl entour6e d'un foss6 ovale.

Les membres de ces communaut6s pratiquent I ' inhumation. A Crugovu, la couche
Vddastra I a livr6 quelques ossements humains 6pars provenant d'une tombe d6truite.

Dans le site 6ponyme, la couche Vddastra I a livr6 un tesson et un vase entier dont la
forme et le d6cor sont caract6ristiques de la culture de Boian, phase Bolintineanu, et un tesson
ruban6.

VADASTRA l l .  L'outi l lage en si lex comporte des lames, des segments de lame, des
grattoirs simples et parfois doubles, des percuteurs el de rares pointes de fldche. ll s'y ajoute de
rares pidces d'obsidienne et quelques haches plates en pierre polie. D'autres matidres premieres
sont 6galement exploit6es, ainsi qu'en t6moignent de petits ciseaux, des poingons, des al€nes et
un harpon en os, une bague tir6e d'un tibia de cerf, des perles en dents perfor6es, quelques
objets en cuivre (un hamegon, une perle et un poignard d Vddastra) et quelques bijoux en ambre
lrouv6s d Vidastra.

La poterie d'usage courant est d6graiss6e au sable, au gravier et d la balle. Le r6pertoire
typologique est domin6 par les pots et les bols, ir d6cor impressionn6 ou d la barbotine, etc.. Les
poteries de qualit6 sup6rieure sont g6n6ralement de grande taille, munies d'une panse renfl6e et
surmont6es d'un col cylindrique. Elles comportent des vases d pied, des 6cuelles, des bols et des
couvercles. Les d6cors g6ometriques excis6s sonl incrust6s de pdte blanche; on trouve aussi
parfois des zones peintes en rouge vif. Cette c6ramique est cuite dans une fosse creus6e dans
le sol.

Les agglom6rations de la culture de Vddastra ll sont 6galement install6es sur les bords des
terrasses. Les tells du sud-est de la Petite Valachie commencent d se former d cette 6poque.
Une maison de plan rectangulaire conslruile en surface a 6t6 fouill6e sur le site de V6dastra. Elle
se compose de deux pidces et d'un portique ext6rieur. Les murs sont faits d'une armature de
poteaux r6unis par des trei l l is d'osier; le tout est alors enduit d'argi le. Cette maisonnelte est
munie d'un plancher plate-forme et d'un foyer sur banquelte.
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La riche plastique de Vddastra ll comporte des figurines orn6es, en majorit6 f6minines,
dont les d6cors excis6s repr6sentent des pidces vestimentaires (le tablier ou la jupe et le bol6ro
fourr6 du v6tement paysan roumain actuel), ainsi que des figurines inorn6es.

Le rituel fun6raire n'est documente que par une seule tombe (Vddastra ll); le d6funt est en
position contract6e, couch6 sur le c0t6 gauche, la t6te vers l'est; un vase d provision 6tait pos6 d
proximit6 de celle-ci.

Les conlacts de la phase Vddastra ll et d'autres cullures sont illustr6s par des tessons de
type Boian-Giulegti mis au jour sur le site 6ponyme. D'autre part, le site de la phase de transition
d'lpotegti a livr6 des fragments de c6ramique de l'6tape finale de Vidastra.

rx. GUMELNTTA
La culture de Gumelni(a est document6e par prds de 200 sites r6partis dans l'est de la

Petite Valachie, en Valachie et en Dobroudja. Sa longue 6volution qui couvre prds d'un mill6naire
peut 6tre subdivis6e en lrois phases: a une phase de transit ion (Gumelni la 41) succddent la
phase de Sultana (Gumelni[a 42) et la phase de Ji lava (Gumelni la Bl). Cette culture est une
6manalion directe de celle de Boian.

L'agriculture occupe le premier rang parmi les diverses activit6s des communaut6s
Gumelnita. Les blocs de torchis contiennent des f6tus de paille, de grains, de la balle et mdme
des 6pis. On cultive probablement le bl6 (Triticum vulgare L.) et le millet (Panicum miliaceumL.).
Les os r6colt6s dans la plupart des sites Gumelni[a appadiennent majoritairement d des animaux
domestiques (80% ir Gumelnila). L'ensemble est domin6 par les bovins, suivis par les ovicaprins,
les porcs et les chiens. La chasse ne joue qu'un r6le secondaire (cerf, sanglier, biche, bison,
etc.). La p6che est 6galement une activit6 secondaire pour les communaut6s 6tablies ir proximit6
du Danube et des autres cours d'eau.

Les industries l i thiques exploitent trois sortes de si lex : le si lex "balkanique", le si lex
"d'Oltenie" et d'autres d'origine locale. L'outillage de taille moyenne ou grande est repr6sent6 par
un large 6ventail de formes : lames (usqu'd 30 cm de longueur), segments de lames, grattoirs,
petits ciseaux, pergoirs, percuteurs. On connait encore de grandes haches trap6zoidales et de
grandes pointes de lance triangulaires en silex tail16. La pierre polie est utilis6e i la confection de
haches et de petits ciseaux plats non perfor6s ainsi que de haches-marteaux perfor6es.

L'os et la corne servent d fabriquer des alOnes, de petits ciseaux, des serfouettes, des
socs, des manchons, des harpons et des crochets pour les trappes de chasse.

Le cuivre 6tait assez abondamment utilis6 i la fabrication de poingons, de lames, de petits
ciseaux, d'hamegons et d'6pingles d cheveux. Ces pidces appart iennent pour la plupart d la
phase Ji lava (Gumelnita Bl). On note en part icul ier la d6couverte d'une serie de haches en
cuivre : (a) plates (de type Gumelnila et Coteana) et (b) haches-marteaux (de type Vidra, Codor
et Crestur). A Cdscioarele, les fouilles ont mis au jour des moules de haches plates; le cuivre 6tait
donc travaille sur place, bien que le metal qui constitue la plupart des objets 6tudi6s soit d'origine
meridionale.

La c6ramique Gumelnita est d6graiss6e a la chamotte. La morphologie de la vaisselle
d'usage courant se pr6sente comme suit :

- 2dme partie de la phase de transition (Gumelnila A1): les pots pansus dominent, avec les
piriformes et les plateaux. Les d6cors sont r6alises d la barbotine, ou bien a I'aide de boutons ou
de cordons appliqu6s et de lignes incis6es;

- phase Sultana (Gumelnita A2) : s'ajoutent aux formes pr6c6dentes des vases d pied, des
pir i formes munis de petites anses, de grandes jarres d provisions, des passoires et des
couvercles, d6cor6s comme pr6c6demment;

- phase Ji lava (Gumelnita 81) : grands pir i formes, pots d panse renfl6e, pots munis
d'anses, bols, 6cuelles, passoires et couvercles.
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La c6ramique de qualit6 sup6rieure pr6sente au cours de la premidre phase les formes
traditionnelles de la culture de Boian (bols cylindriques); les 6cuelles larges et peu profondes
semblent 6tre une nouveaut6. Les d6cors sont principalement peints au graphite : l ignes
paralldles, tangentes a un cercle, cercles. On utilise aussi des impressions i la coquille. Les
motifs excis6s incrust6s de blanc se maintiennenl pendant un certain temps. L' inventaire
comprend encore des bols orn6s de cannelures. Les 6cuelles subsistent pendant les deux
dernidres phases, avec diff6rents types de rebord. Elles sont g6n6ralement d6cor6es au
graphite. Au cours de la seconde phase commencent i apparaitre de grands vases au profil
bomb6, d6cor6s de bandes stri6es bordant de larges spirales, ainsi que des r6cipients du type
askos d6cor6s de lignes incis6es et d'impressions d la coquille.

Les fusaioles et les poids de m6tier d tisser sont faits en terre cuite.

Le tell constitue le type caract6ristique de l'agglom6ration Gumelni[a. On le trouve sur les
6perons des hautes terrasses, sur les promontoires des collines ou sur les bandes de terre
entour6es d'eau. Dans certains tells, la couche Gumelnita peut avoir une puissance de 2 d 4 m
(20 m d Bordusani). De nombreux villages sont prot6g6s par des escarpements et des foss6s. A
mon avis, il s'agit dans la majorit6 des cas de grands complexes comportant une agglom6ration
ouverte et une autre fortifi6e, des ateliers et une n6cropole. Des fouilles exhaustives ont 6t6
conduites sur les sites de Radovanu, de Ciscioarele et de Teiu. Vers la f in de la phase de
transit ion, le site de Radovanu (dernier horizon) comptait douze maisons dispos6es en groupes
de trois ou quatre. Le site de Cdscioarele (phase Jilava) comportait dix-sept maisons et annexes
dispers6es sans ordre pr66tabli. A Teiu, qui date de la phase finale de cette culture, le village est
implant6 sur un l6ger relief de la plaine. ll est entou16 d'un foss6 el d'une lev6e de terre. Seules
quelques maisons et annexes sont construites d l'int6rieur, le resle occupant la terrasse voisine.
Les maisons reclangulaires sont bAties en surface; quelques-unes possddent un port ique
ext6rieur. Les parois sont constitu6es de poteaux r6unis par un clayonnage d'osier et
recouverles d'argile. Elles sont perc6es de fen€tres circulaires et surmont6es d'un toit d double
pente en roseaux. Au cours des 6tapes initiales, le plancher compode une plate-forme; dans la
suite comme un socle en terre battue. Les maisons sont dot6es d'un foyer.

La culture de Gumelni[a a developpE une riche plastique, i l lustr6e par des f igurines
f6minines et masculines en terre cuite, en marbre, en os ou en or. Au d6but, les terres cuites sont
model6es avec soin dans un style r6aliste, et orn6es d'incisions dont les spirales et les cercles
repr6sentenl les pidces des v6tements el leurs ornements. Plus tard, on trouve des figurines de
facture plus grossidre et non d6cor6es. On connait 6galement des vases anthropomorphes
(phase Ji lava) dont certains repr6sentent des corps f6minins revdlus de longues robes. Les
figurines en marbre sont massives et sch6matis6es, comme leurs 6quivalents en os. Ces
dernidres apparaissent dds la premidre phase; elles deviennent plates ensuite et sont munies de
deux groupes de coches lat6rales qui d6limitent la t6te et le torse. Toutes sont orn6es de lignes
et de petites cupules rondes. Au cours de la phase Jilava, la partie basse des figurines est
rectangulaire. On reldve aussi des figurines en os prismatiques et d'autres "en violon" ainsi que
quelques figurines en or qui affectent la forme de pendentifs circulaires.

Les membres des communaut6s Gumelnila n'ont que l'inhumation pour seul rite fun6raire.
Les d6funts reposent sur le flanc, en position contract6e, accompagn6s parfois d'un maigre
mobil ier fun6raire. A Vir igt i ,  126 tombes appartenant d une n6cropole ont d6jd 6t6 fouil l6es.
Celle-ci est install6e d plusieurs dizaines de mdtres au nord de I'agglom6ration; la disposition des
tombes ne r6vdle pas de groupement particulier.

Plusieurs d6couvertes t6moignent de contacts entre la culture de Gumelnita et cel le de
Cucuteni. En parl icul ier, des lessons d d6cor peint de Brai l i ta montrent le synchronisme des
phases A2 de Gumelnila et A3 de Cucuteni. Des vestiges de type Cucuteni A3 ont 6galement
6t6 recueillis a Gumelnila dans une maison du d6but de la phase Jilava. Des contacts avec la
cullure de Petregti sont attest6s par un lragment de type Petregti (phase B) d6couvert d
Gumelnila, phase Sultana (Gumelnila 42) et confirm6s par les d6couvertes faites ir Aldeni (voir
plus loin).
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X. ALDENI
Le facids culturel d'Aldeni ll est issu de la rencontre d'6l6ments anciens de la culture de

Gumelnila avec des 6l6ments Cucuteni. Les communaut6s de type Aldeni ll occupent le nord-est
de la Grande Valachie (plaine et zone des collines) et le nord de la Dobroudja. On en connait
actuellement 36 sites dans ces r6gions. L'6volution de ce facids se divise en deux phases :
Driginegti-Tecuci et Stoicani.

Les activit6s d finalit6 alimentaire sont les mdmes que dans les autres cultures. On peut
supposer que l'agriculture est surtout pratiqu6e dans la plaine et l'6levage dans les collines. La
chasse et la p6che doivent 6galement jouer un r6le. Les membres de ces communaut6s savent
6galement filer et lisser. Le briquetage du sel est possible dans les collines. L'agriculture est
document6e par les grandes quantit6s de balle et de paille retrouv6es dans le torchis des murs
ainsi que par les grains de bl6 carbonis6s livr6s par quelques sites. A Ligcoteanca lll, des silos
aux parois raval6es d I'argile contenaient 6galement de grandes quantit6s de bl6 carbonis6. On
travaille la terre d la serfouette et au moyen de l'araire d traction animale. On cultive diff6rentes
espdces de bl6, I'orge, I'avoine et le millet.

A Driginegti-Tecuci, les ossements de bovins domestiques dominent, suivis par ceux des
porcs et des ovicaprins. ll s'y ajoute une phalange de cheval. Au cours de la seconde phase, si
les bovins continuent d'occuper la premiere place, les ovicaprins l'emportent sur les porcs; le
chien et le cheval sont 6galement attest6s. Le volume des os d'animaux recueillis a Drigdnegti-
Tecuci est 6gal, sinon sup6rieur d celui des tessons.

Pendant la premidre phase, on chasse le cerf et la biche. Pendant la phase suivante, les
communaut6s qui habitent la plaine chassent non seulement le cerf et la biche, mais aussi le
sanglier, le bison et le blaireau. Au voisinage du Danube et des grands cours d'eau, la peche est
assez largement pratiqu6e.

Le nombre d'outils en silex retrouv6s dans les sites d6pend directement de la proximit6 des
gisements de matidre premidre. Dans certains sites, une industrie sur grds silicifie s'ajoute aux
industrie de si lex. L'assemblage comporte des lames, des grattoirs, de petits ciseaux et des
pointes de fldche triangulaires. La phase Stoicani y ajoute des haches en silex tail16. Une pidce
en obsidienne retrouv6e d Aldeni appartient 6galement d cette phase. Au cours de la premidre
phase, la pierre polie sert d fabriquer des haches plates rectangulaires ou trapezoidales;
pendant la deuxidme phase, on en tire des haches-marteaux perfor6es.

L'industrie osseuse comprend des poingons, de petits ciseaux, des spatules, des manches,
des harpons et des serfouettes.

Le m6tal n'est que faiblement repr6sent6 : deux petits ciseaux et un poingon de cuivre i
Ligcoteanca l l l .

La terre cuite est utilis6e pour les fusaioles et les poids de m6tier d tisser.

La ceramique est d6graiss6e d la chamotte; I 'emploi de balle reste rare. Pendant la
premiere phase, la ceramique d'usage courant est caract6ris6e par des pots pansus, des
piriformes, des plateaux bas, ainsi que des plateaux sur pied haut. Les pots sont d6cor6s de
rang6es d'impressions sous le rebord, ou d la barbotine, ou encore de cordons impressionn6s et
de boutons. Quelques vases sont munis d'un manche. On connait aussi des fragments de
couvercle d part ie inferieure cyl indrique et part ie sup6rieure en calotte sph6rique munie d'un
d6cor imitant I 'excision : formes et motifs sont de tradit ion Boian. La vaisselle de quali t6
sup6rieure est abondamment repr6sent6e : gobelets, bols A profil en S, bols biconiques. Les
d6cors les plus fr6quents sont des r6seaux de l ignes incis6es, des faisceaux de l ignes
horizontales, des ovales, des groupes de ponctuations et des cercles munis de tangentes. Ces
figures peuvent 6tre peintes en blanc, en rouge ou au graphite.

Une aulre cat6gorie de d6cors est compos6e de faisceaux de f ines cannelures
horizontales. La vaisselle d'usage courant de la phase Stoicani conserve les principales formes
de la phase pr6c6dente : pots (d6cors d la barbotine, cordons impressionn6s, boutons), bols,
passoires. La c6ramique de qualitd sup6rieure comporte des gobelets, des bols, des louches d
manche triangulaire, des supports bas d d6cor incis6, puis peint en blanc, en rouge, au graphite
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ou cannel6. On note dgalement la pr6sence de petites tables-support, voire de moddles r6duits
de fauteuils, en lerre cuite, et des pintaderas (disques orn6s de volutes, de cercles concentriques
et d'angles).

Les villages sont install6s au bord des terrasses, sur les promonloires de collines ou sur
des ilots. A certains endroits, les occupations successives forment des tells. Dds la premidre
phase, bon nombre de ces agglom6rations sont prot6g6es par des foss6s d6fensifs. A en juger
par la r6partition des d6combres (torchis calcin6), les maisons des deux phases sont dot6es d'un
plan rectangulaire.

La plastique de la phase Drdginegti-Tecuci est illustr6e par des figurines f6minines debout,
les bras lendus lat6ralement, les avant-bras relev6s. Sur presque loutes, les d6tai ls
veslimenlaires, la parure et la chevelure sont indiqu6s par des incisions. Les figurines de la
phase Stoicani pr6sentent la mdme position des bras, mais certaines sont d6pouruues de tout
ornemenl. On reldve 6galement la pr6sence d'une f igurine assise et de quelques f igurines
masculines. Les figurines zoomorphes sont rares et si sch6matis6es que l'animal repr6sent6 n'est
pas identifiable.

Le seul rite fun6raire pratiqu6 est, une fois encore, I'inhumation; le corps est couch6 sur le
c6t6, en position contract6e. Un vase ou un couvercle est parfois d6pos6 prds du d6funt.

A Aldeni, on a 6galemenl mis au jour une figurine en os plate, fragmentaire, caract6ristique
de la phase Sultana (Gumelnila A2), ainsi qu'un fragment d d6cor peint de la phase Cucuteni
A2-3 et quelques tessons de type Petregti B, tous m6l6s aux vestiges typiques de la phase
Stoicani. Ce sont autant de preuves de la contemporan6it6 au moins partielle du facids d'Aldeni
ll et des phases Sultana, Cucuteni A2-3 et Petregti B.

K. SALCUTA
Les communaut6s de la culture de Silcu[a, d6velopp6es d partir d'un fond principal Vinda,

occupent I'Olt6nie, l'ouesl de la Munt6nie (ir proximit6 du cours de l'Olt) et le sud-est du Banat-
Leur 6volution comporte trois phases : l ,  l l ,  l l l .

Elles s'adonnent d I'agriculture, ainsi qu'en t6moignent les traces de grains de bl6 et d'orge
ainsi que de paille relev6es dans le torchis, les serfouettes et les vases d provisions. Ces
communaut6s pratiquent 6galement l'6levage. Pendant la premidre phase, les bovins de petite
taille dominent, suivis par les ovicaprins qui vont les remplacer au premier rang, pendant la phase
ll c, suivis par les porcs et les bovins. Le chien est 6galement attest6. La chasse est document6e
par des os de cerf, de biche, de sanglier, d'ours, de chamois, de loup, de renard et de blaireau.
La pdche ne joue qu'un r6le secondaire.

Les induslries lithiques d6pendent d peu pres des m6mes matidres premidres que dans les

cas pr6c6dents. Le silex est utilis6 d la fabrication de lames, de grattoirs, de pergoirs et de
pointes de lance, tandis que la pierre polie fournit des haches, de petits ciseaux, des herminetles
imperfor6es et des haches-madeaux perfor6es.

L'outi l lage en os ou en corne comprend des al6nes, un autre lot de petits ciseaux, des
serfouettes, des crochets d trappe et des manches.

Le cuivre est uti l is6 dds la premidre phase de cette culture : les foui l les ont l ivr6 des
poingons, des hamegons et une lame. Sous les d6combres d'une maison de la phase Silcula lll,
on Jtrouve deux haches plates trap6zoidales. Mentionnons encore quelques ciseaux et haches
aux tranchants perpendiculaires de type Jaszladany (variantes : Tirndvi[a, Orgova, Petregti et
Bradu). Les bijoux comporlenl des 6pingles d enroulement et des anneaux temporaux-

Pendant la premidre phase, la c6ramique est d6graiss6e d l'aide d'un peu de balle ou de
gravier. Le r6pertoire des formes est assez 6tendu : pots, tasses d deux anses, 6cuelles, bols,
uases i pied, cuillers, couvercles. La vaisselle d'usage courant est d6cor6e d la barbotine, ou de
rang6es d' impressions, de cordons impressionn6s el de boutons. Les d6cors des autres
cat6gories de c6ramique comportent des cannelures obliques, des lunules et des lignes incis6es.
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On connait 6galement deux cat6gories de c6ramique peinte : I'une peinte d cru de d6cors blancs
ou rouges, et l'autre pass6e au graphite. L'inventaire est complet6 par une s6rie de vases noirs.

Au cours de la deuxieme phase, la pdte est d6graiss6e au sable et au mica, la balle
n'apparaissant que rarement. L'6cuelle est la forme la plus fr6quente, mais l '6ventai l
morphologique comporte aussi des vases pansus, des tasses d deux anses, des askoi et des
couvercles. Ces poteries sont orn6es des m6mes d6cors que pr6c6demment, mais les d6cors
peints (blanc ou rouge d cru, graphite) sont rares.

Pendant la troisidme phase, la pate est degraiss6e avec du sable, du gravier et de la
chamotte. Les formes comprennent des 6cuelles, des piriformes ou des vases d panse bomb6e,
de grandes jarres d provisions, des passoires et des couvercles. Ces pidces sont d6cor6es
d'impressions au poingon, de cordons et de cannelures; les peintures font totalement d6faut. ll
s'y ajoute des fusaioles et des poids de m6tier d tisser en terre cuite.

Les agglom6rations (souvent en tells) sont install6es en bordure des terrasses, sur les
6perons des collines ou sur des bandes de terre entour6es d'eau. Les sites sont fortifi6s par des
foss6s et par{ois par des lev6es de terre. La premiere phase connait des cabanes et des huttes
semi-enterr6es en branchages, surmont6es d'un toit de roseaux. Dans la suite, el les sont
remplac6es par des maisons rectangulaires toujours munies d'un foyer et construites en surface.
Un puits a 6t6 d6couvert dans le site de Cuptoare-Sfogea.

La plastique est document6e par des figurines model6es avec n6gligence qui repr6sentent
habituellement un personnage f6minin debout, les bras tendus lat6ralement. Les figurines en os
onl la part ie inf6rieure presque lr iangulaire; el les sont prismatiques pendant la phase l l .  Les
figurines zoomorphes sont peu nombreuses et model6es avec le m6me manque de soin.

Les d6funts sont inhum6s sur le flanc, en position contract6e, accompagn6s d'un maigre
mobilier fun6raire (bijoux).

Selon Berciu, la phase Sdlcuta I ferait pendant ir l'6tape Gumelnita lc; aprds quoi les deux
cultures 6volueraient paralldlement. D'autre part, les phases I a lll de S6lcu[a correspondraient
aux phases C3 ir D2 de la culture de Vinda. Mais, selon Roman, une part ie des 6tapes
classiques de la culture de S6lcu[a seraient plus r6centes gue la culture de Gumelni!a. A mon
avis, on peut accepter une conlemporan6it6 parl iel le de la phase Ji lava (Gumelni la 81) et de la
phase Sdlcu[a lll. Par ailleurs, le site de type Silcula llc fouil16 d Cuptoare-Sfogea a livr6 entre
aulres des tessons typiques de la culture de Tiszapolg6r.

A l 'extrdme ouest de la Petite Valachie, les recherches ont localis6 une n6cropole
appartenant d la culture de Bodrogkereszt0r, dans I'ilot d'Ostrovul Corbului, au lieu-dit Botul
Cliuciului. A cet endroit, une couche de 20 d 30 cm st6rile du point de vue qui nous occupe ici,
superpos6e d une couche de la culture de S6lcu[a, devait €tre surmont6e par une n6cropole d
inhumation. En effet, la couche st6rile est d moiti6 travers6e par les tombes, dont certaines
atteignent meme par endroit la couche Sdlcu[a. Les squelettes sont couch6s sur le c6t6, en
position contract6e el accompagn6s de vases caract6ristiques de la p6riode initiale de la culture
de Bodrogkereszt0r : "pots d lait",  tasses d deux anses, 6cuelles, le tout sans d6cor. Cette
d6couvede suggdre la posteriorite des d6buts de la culture de Bodrogkereszt0r par rapport d la
phase "classique" de Silcuta.

xil. FACTES DE BRATE9TI
Peu aprds la fin de la culture de Gumelni[a nait, dans le nord et le nord-ouest de la

Valachie, le facids culturel de Brdtegti dont l '6volution, relativement courte, comporte deux
6tapes. Les communaut6s Brdtegti pratiquent l 'agriculture (pail le et bal le dans les blocs de
torchis) et l '6levage. L'outi l lage est fabriqu6 en si lex ( lames, grattoirs, pointes de f ldche
triangulaires) et en autres roches (percuteurs, moulins).

La poterie est degraiss6e au sable et au gravier. La vaisselle d'usage courant se compose
de bols biconiques ou a panse arrondie, de jarres d provisions, elc.. Ces vases sont d6cor6s de
rubans remplis d' impressions et de protub6rances, notamment de boutons coniques au
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repouss6. Le r6pertoire morphologique de la vaisselle de qualit6 sup6rieure est plus riche :
6cuelles, coupes, vases d panse bomb6e, piriformes, cuillers. Les d6cors consistent en doubles
rang6es d'impressions sous le rebord, encoches et boutons. De courte dur6e, les sites de ces
communaut6s sont instal l6s sur les terrasses; i ls comportent chacun plusieurs cabanes
probablement rectangulaires, faites d'une armature de poteaux r6unis par un treillis d'osier, le
tout enduit d'un peu de glaise. Le plancher consiste en une mince couche en terre battue et le
toit est en roseaux. A Britegti, les fouilles n'ont mis au jour qu'un seul fragment de figurine
f6minine st6atopyge el un fragment de figurine zoomorphe repr6sentant une b6te d cornes.

La d6termination de la posit ion chronologique de ce facids culturel repose sur des
analogies et des observations stratigraphiques. L'outi l lage en si lex pr6sente en effet des
ressemblances avec celui des cultures de Gumelnila et de Silcula, tandis que la poterie est
fabriqu6e dans une pAte similaire d celle qui est utilis6e pendant les phases Gumelni[a 81 et
Sdlcu[a l l l - lV.

Si la morphologie des vases caract6ristiques du facids de Britegti est diff6rente de celle
des r6cipients des cultures de Gumelnila et de S6lcula, ils pr6sentent en revanche quelques
analogies avec la c6ramique de type Cernavoda I et Glina lll. Les figurines ressemblent d celles
de Gumelni[a. Selon Tudor, ce facids a d0 se former aprds le retrait des communaut6s Gumelnita
dans la zone des collines et suite d l'arriv6e de quelques communaut6s de type Cernavoda l- La
limite chronologique sup6rieure de ce facids a 6t6 fix6e d partir de la stratigraphie de Retevoegti,
ou la couche inf6rieure a livr6 des documents en bonne partie similaires d ceux de Brdtegti. Or,
cette couche de Retevoegti est souspos6e d une autre attribu6e avec vraisemblance d la culture
de Cotofeni.

xilr. sALcuTA tv
De mgme que dans d'autres r6gions du territoire roumain actuel, on voit se d6velopper en

Olt6nie (Petite Valachie) un processus d'uniformisation culturelle affectant la population locale de
type Silcula. En passe de se transformer compldtement, la culture de Sdlcuta garde n6anmoins
certaines tradit ions anceslrales (notamment dans le domaine de la c6ramique), auxquelles
s'ajoutent de nouvelles acquisitions typiques de r6gions plus 6tendues. Ce processus aboutit d la
lormation de la culture de Silcula lV-Herculane-Cheile Turzii, qui correspond ir la phase finale du
N6olithique tardif.

Relativement stables, ces communaut6s pratiquent l 'agriculture et l '6levage (avec en
dominance les bovins, suivis par les porcs, les ovicaprins et les chiens). Le cerf constitue sans
doute le principal gibier.

Les outils en silex sont assez nombreux (grattoirs, lames, pergoirs, percuteurs), mais la
pierre n'est que rarement utilis6e d cet effet. L'os et la corne fournissent des poingons et
quelques serfouettes. L'argile sert d fabriquer des fusaioles et des poids de m6tier i tisser; on
connait m$me un exemplaire de bobine. Le cuivre est uti l is6 d une 6chelle relativement large
pour la fabrication d'aiguilles, de poingons, d'hamegons, de poignards et de bracelets.

La c6ramique est d6graiss6e a I 'aide de sable f in, de roches concass6es, de mica et
parfois aussi de coquil lages broy6s. On note la pr6sence de quelques formes de tradit ion
Silcula. L'inventaire morphologique comporte des vases bomb6s, surmontds d'un col cylindrique
et munis de deux anses, orn6s de boutons au repouss6, des 6cuelles, des coupes i pied, des
tasses, des piriformes, des cuillers et des couvercles. Les d6cors sont r6alis6s au moyen de
cannelures ir la barbotine, de si l lons, de f igures incis6es dont certaines rappellent une
"balayette", et de cannelures larges. Certaines pidces portent un d6cor peint aprds cuisson,
blanc, rouge, brun ou noir, dont les figures les plus fr6quentes sont le triangle, le losange et le
m6andre.

A Sdlcula, l'agglom6ration de type Silcula lV est situ6e dans le mdme tell que les phases
classiques. On y a trouv6 une aire de terre battue portant des traces de combustion qui
correspond peut-dtre d I'ancien "plancher" d'une maison construite en surface. Du point de vue
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stratigraphique, la culture de SSlcu(a lV succdde aux phases classiques de Sdlcula. Ensuite, la
Petite Valachie verra 6voluer la culture de Colofeni.

XIV. CERNAVODA I
La culture de Cernavoda l, dont je pense qu'elle constitue un pr6lude d la transition vers

I'Age du Bronze, couvre la Dobroudja, une partie de la Grande Valachie (principalement la plaine
valaque, mais avec des prolongements dans la zone des collines du nord-est) et le sud de la
Petite Valachie. Les communaut6s Cernavoda I viennent du nord-est. Elles disloquent une partie
de I'ancienne population Gumelnita et assimilent I'autre. ll est hors de doute qu'elles interrompent
pendant un temps tout rapport avec le sud du Danube. Leur 6volution connait trois phases. Elles
pratiquent I'agriculture et surtoul l'6levage : boeuf, mouton, chdvre, porc, chien. Les ossements
de cheval sont rares et on n'a pas encore pu d6terminer s'il s'agit d'individus sauvages ou
domesliques. Les activit6s 6conomiques comprennent aussi la chasse (cerf, sanglier), et la
p6che. L'inventaire des outils de silex, en partie semblable d celui de la culture de Gumelni[a,
comporte des lames, des segments de lame, des grattoirs et des pergoirs, mais les haches en
silex, les pointes de lance et les petits ciseaux sont absents. Les outils en pierre polie sont rares,
mais les objets en os ou en corne sont relativement nombreux : poingons, serfouettes, marteaux
(en bois de cerf). On ne connait que quelques outils en cuivre trouves d Renie I : poingons et
pelits ciseaux.

La c6ramique esl d6graiss6e au moyen de valves de coquillage et de coquilles d'escargot
pil6es; elle comporte des pots, des bols et des vases biconiques dont les d6cors consistent
suttout en impressions de corde enroul6e ou parfois torsad6e.

Les sites sont implant6s sur les 6perons des collines, sur des langues de terre entourees
d'eau et souvent aussi sur les tells de la culture de Gumelnila. Quelques sites sont entour6s de
foss6s (Cernavoda A). lls se composent g6n6ralement de grandes maisons en pis6, munies d'un
plancher d'argile et d'un toit a double pente, construites en surface. Les cabanes semi-enterr6es
sont rares.

Cette culture n'a livre que de rares figurines anthropomorphes. Celles de Cernavoda A et
de Chirnogi pr6sentent des ressemblances avec celles de I'aire culturelle de Foltegti-Usatovo.
Elles repr6sentent un personnage f6minin assis sur le sol; le corps plat, de face, pr6sente une
seclion d peu prds semi-circulaire. Quelques-unes de ces figurines sont d6cor6es de rang6es de
petites impressions sur les bords. On nole 6galement la pr6sence d'une f igurine "en violon"
rdalis6e en os.

Les tombes n'ont pas encore 6t6 relrouv6es.

Du point de vue chronologique, on observe la contemporan6it6 du d6but de la culture de
Cernavoda I et de la phase f inale de celle de Gumelni la, puis du facids Brategti.  Enfin, la
d6couvede dans divers sites Cernavoda I de tessons d d6cor peint de Cucuteni B prouve une
contemporaneit6 au moins partielle avec cette phase culturelle de Moldavie, de mCme que les
figurines mentionn6es plus haut suggdrent une contemporan6ite part iel le avec la culture de
Foltegti-Usatovo.

Avec la culture de Cernavoda I s'achdve l'6volution des cultures n6olithiques du sud de la
Roumanie actuelle.
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DESCRIPTION DES CULTURES

NEOLITHIQUE ANCIEN

C'est au cours de cette p6riode qu'apparaissent les premidres traces de n6olithisation allogdne,
repr6sent6es par la c6ramique peinte en blanc du groupe de C?rcea-Gura Baciului dans le bassin
inf6rieur du Danube; cel le-ci presente des aff init6s avec celle du Protosesklo. Ensuite, la
deuxidme moit i6 du Vle mil l6naire b.c. a vu le d6veloppement du complexe Star6evo-Cri9-
Kremikovci, repr6sent6 sur ce territoire aprds la culture de Star6evo-Cri5. Vers 5000 b.c., apparait
une nouvelle enlit6, la culture de Dudegti, qui d6pend en partie du milieu local pr6n6olithique.

CULTURE DE CIRCEA-GURA BACIULUI (pl. 1)

DATATION. ca 6000 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Olt6nie et Transylvanie occidentale jusqu'ir Gura Baciului.

CERAMIQUE. Vases d fond plat (Circea-La Hanuri, niveau l), pdte d6graiss6e avec de la balle de
c6r6ales. C6ramique grossidre bien repr6sent6e. Vases globulaires aux parois fortement
bomb6es. C6ramique peinte en blanc sur fond rouge sang, figures en losanges r6alis6es au
d6part de deux zigzags; points blancs. Certains fragments sont orn6s de f igures l in6aires
blanches sur fond rouge ou rouge violac6 sur fond blanc.

INDUSTRIE LITHIOUE. Silex marron et obsidienne noire: lames, grattoirs, pointes, pergoirs de
taille moyenne, microlithes. Haches plates en pierre.

INDUSTRIE OSSEUSE. Nombreux pergoirs et spatules; parures en d6fenses de sanglier.

ECONOMIE. Agriculture, 6levage (bovins de grande tai l le, moutons), chasse (cerfs, biches,
renards).

HABITAT. Agglom6rations install6es sur les bords des terrasses, parfois entour6es de foss6s.
Les vestiges d'habitations consislenl en fonds de cabane ovales munis d'un foyer unique.

SITES. Circea - La Hanuri, Grddinile, Copdcelu.

CULTURE DE STARCEVO-CR|$

DATATION. ca 5500 - 4500 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Oll6nie, nord et nord-est de la Valachie.

CERAMIQUE. PAte d6graiss6e d la balle au d6but, puis au sable f in. Vases d fond plat. La
c6ramique grossidre comprend des pots d panse arrondie, avec col et fond 6pais, des bols, etc.;
elle est d6cor6e ir la barbotine ou bien de cordons portant de grandes impressions arrondies,
d'encoches et d'entailles. La c6ramique fine comporte des coupes d pied, des vases biconiques
dont certains sont d6cor6s de lignes incis6es et parfois de peinture noire sur fond rouge. Plus
tard, dans le nord-est de la Valachie, on trouve des bols biconiques.

INDUSTRIE LITHIQUE. Outi ls en si lex: lames, grattoirs, poingons de tai l le moyenne. Outi ls en
pierre polie : haches, herminettes et ciseaux.

INDUSTRIE OSSEUSE. Al6nes, faucilles, ciseaux et spatules.

ECONOMIE. Agriculture, 6levage (boeufs, moutons, porcs et chiens).
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ASPECTS RITUELS. Inhumation en position accroupie.

HABITAT. Agglom6rations instal l6es sur des terrasses, des i lots et dans des grottes. Les
habitations consislent d'abord en cabanes semi-enterr6es, puis en maisons de surface
rectangulaires et munies d'un foyer.

SITES PRINCIPAUX. Circea (niv. l l - lV = Stardevo l l- lV selon la p6riodisation de Mitoj6i6),
Copicelu, Locugteni, Sdlcuta, Verbicioara, Verbila, Borogteni, Ostrovul Banului, Tirgugor, Baegti.

STADES. Phases ll et lV de la culture de Stardevo selon la p6riodisation de Miloj6i6.

CULTURE DE DUDESTI (p1.2,3)

DATATION. ca 5000-4500 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Plaine de Valachie.

CERAMIQUE. Pendant les trois phases, la pAte est d6graiss6e avec de la balle de c6r6ales ou
du sable grossier. Vases d fond plat.
- Phase Malul Rogu. Cat6gorie A : pots, 6cuelles et bols; d6cors : barbotine, impressions i
I'ongle, bandes d'impressions, paires de boutons ronds, rang6es d'encoches formant des angles
ou des ondes. Cat6gorie B : la partie inf6rieure des vases est presque cylindrique; d6cor de
sillons incis6s supediciellement (m6andres, spirales, bandes ou "boucles"). Categorie C : petits
bols, polis d I'ext6rieur, noirs, gris ou bruns; d6cors d'ondes et d'angles trac6s au moyen de fines
cannelures paralldles.
- Phase Fundeni. Cat6gorie A : la pAte contient un important pourcentage de balle et souvenl
des concr6tions calcaires ou une grande quantit6 de sable; formes : pots, vases piriformes, bols
profonds; d6cors : barbotine, impressions rondes ou ovales, bandes de larges sillons vedicaux,
cordons et protub6rances. Cat6gorie B : la p6te est d6graiss6e avec de la balle et du sable;
formes : vases d panse arrondie, bols coniques; d6cors : sillons incis6s d6limitant des rubans
vides alternant avec des bandes finement hachur6es (quadrillage), fr6quemment associ6s d un
d6cor en spirale. Cat6gorie C : pAte d6graiss6e avec de la balle, du sable fin et des concr6tions
calcaires; formes : vases d panse arrondie et rebord 6vas6, piriformes, bols et 6cuelles coniques,
vases d pied; d6cors : cannelures horizonlales ou obliques.
- Phase Cernica. Cat6gorie A : pdte d6graiss6e avec de la balle; formes : vases i parois
arrondies; d6cors : rang6es d'impressions, protub6rances, cordons impressionn6s (trds rares),
barbotine. Cat6gorie B : pAte d6graiss6e avec de la balle; formes : vases d panse arrondie,
vases carr6s; d6cors : rubans lisses alternant avec des bandes couvertes d'un quadrillage de
hachures, bandes en gradins (en "marches d'escalier"), spirales incis6es, carr6s excis6s en
damier. Cat6gorie C : pdte d6graiss6e avec du sable fin ou de la balle; formes : vases i col
cylindrique et d panse bomb6e, vases coniques d pied; d6cors : cannelures fines, protub6rances.
INDUSTRIE LITHIQUE. Outi l lage microl i thique en si lex
p6doncul6es, grattoirs, trapdzes, burins.

lames, segments, pointes

Outillage en pierre polie (en tuf jaunAtre ou autres roches volcaniques) pr6sent dans toutes les
phases : herminettes trap6zoldales, haches (rares), ciseaux.
lNDUsrRlE ossEUsE. ciseaux, poingons, spatules en os et en bois de cerf.
ECONOMf E. Agriculture c6r6alidre (Triticum monococcum L.).Elevage : bovins, ovicaprins, porcs,
chiens. La chasse joue un r6le secondaire:- Cervus elaphusL., Lepus europaeus L.. P6che dans
la r6gion du Danube.

ASPECTS RITUELS. S6pultures individuelles en fosse dans l 'habitat. Une seule tombe d
Dudegti, phase Fundeni : position accroupie sur le cdt6 droit, tdte tourn6e vers le sud-sud-ouest.
Figurines non d6cor6es, exclusivement en terre cuite; phase Malul Rogu : n6ant; phase Fundeni :
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personnages f6minins debout ou agenouill6s et vases anthropomorphes; phase Cernica : un
personnage f6minin debout et un autre agenouill6; rares figurines zoomorphes (bovid6s).

HABITAT. Phase Malul Rogu : cabanes ovales (avec foyer) semi-enterr6es et petites maisons
rectangulaires de surface. Phase Fundeni : pr6f6rence pour les maisons rectangulaires avec
foyer, construites en surface sur une plate-forme de rondins enduite d'argile. Phase Cernica : un
fond de cabane et quelques maisonnettes sur plate-forme construites en surface.

SITES. La majorit6 des sites sont localis6s au bord des basses terrasses, rarement sur de hautes
terrasses et dans un cas sur un ilot. Sites principaux : Dudegti, Draghiceanu, Cleanov, Fundeni,
Cernica, Radovanu, etc...

STADES. Phases Malul Rogu, Fundeni et Cernica.

NEOLITHIOUE MOYEN ET RECENT. ENEOLITHIQUE ANCIEN

Le complexe de Vin6a et des cultures p6riph6riques joue un r6le d6terminant au cours de cette
p6riode. La culture de Vinda est d6finie dans les chapitres relatifs aux Balkans centraux et
occidentaux. Nous ne d6crirons ici que les entit6s dans le bassin du Danube inf6rieur: cultures
de Boian et de Vidastra. Les aulres cul lures de cette p6riode appart iennent d d'autres
complexes; on note en Valachie une faible p6n6tration de groupes ruban6s venus de Moldavie,
tandis que la culture de Hamangia se d6veloppe sur le littoral de la Mer Noire. Cette dernidre est
d6finie d'une manidre g6n6rale dans le chapitre relatif aux Balkans orientaux.

La continuit6 des cultures du complexe de Vinca i travers le N6olithique r6cent et I'En6olithique
ancien ne permet pas de s6parer ces deux p6riodes, ainsi qu'on peut le faire dans les Balkans
orientaux.

CULTURE DE VADASTRA (pl. 4)

DATAT| ON . ca 4400-4000 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Sud-est de I'Oft6nie et sud-ouest de la Valachie.

CERAMIQUE. Tous les vases ont des fonds plats. On distingue deux phases :

- VAdastra | : la pdte est d6graiss6e avec de la balle de c6r6ales et du sable. La c6ramique
d'usage couranl comprend des 6cuelles d6cor6es d la barbotine et portant une rang6e
d'impressions sous le rebord. La c6ramique fine comporte des vases biconiques munis d'un col,
des vases coniques ir pied, des gobelets et des coupes orn6es de fines cannelures;

- Vidastra ll : la pAte est d6graiss6e avec du sable, du gravier et de la balle. La c6ramique
d'usage comporte des pots et des bols d6cor6s d la barbotine ou au moyen d'impressions. La
c6ramique fine comprend des vases ) panse arrondie munis d'un col cylindrique, des vases d
pied, des 6cuelles, des bols et des couvercles. Les d6cors consistent en figures g6om6triques
excis6es, incrusl6es de blanc et parfois de rouge vif.

INDUSTRIE LITHIQUE. La phase Vidastra I comporte un outi l lage en si lex balkanique assez
abondant. Les outils sont de taille moyenne : lames, segments, grattoirs, ciseaux, percuteurs. Au
cours de la phase ll, on retrouve les mdmes outils, plus de rares pointes de fldche et quelques
pidces en obsidienne. L'outillage en pierre polie (phases I et ll) comprend des haches et des
ciseaux, ainsi que des haches perfor6es.

INDUSTRIE OSSEUSE. Vddastra | : industrie relativement abondante: al6nes, ciseaux, aiguilles
en os durs de chien. Vddastra ll : ciseaux, poingons, alOnes, harpons en os; bague en bois de
cer{, dents perfor6es.
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METALLURGIE. Un hamegon, une perle, un poignard.

INDUSTRIE DE L'AMBRE. Quelques bijoux d Vddastra.

ECONOMIE. Culture du bl6, de l'orge et du millet. Elevage des bovins, des moutons, des chdvres
et des porcs; les bovins sont utilis6s d la traction. Pendant le premidre phase, on chasse le cerf,
la biche, le lapin, le chat sauvage et le loup. Au cours de la seconde phase, le cerf, la biche, le
chamois, le sanglier, le renard et le chat sauvage; on pdche la carpe.

ASPECTS RITUELS. Phase | :  ossements provenant d'une tombe d inhumation d6truite;
figurines f6minines et masculines. Phase ll : une seule tombe; squelette en position accroupie,
sur le flanc gauche, tdte vers I'est, accompagn6 d'un vase; figurines majoritairement f6minines i
d6cor excis6 figurant des pidces vestimentaires.

HABITAT. Sites des deux phases sur les bords des terrasses; cabanes semi-enterr6es. A
Vddastra, I'habitat de la phase | 6tait entou16 d'un foss6 d6fensif ovale. Premidre formation de
tells dans le sud-est de I'Olt6nie. Au cours de la phase ll : maisons rectangulaires d deux pidces,
conslruites en surface sur plate-forme.

SITES. Vddastra, Crugovu, Hotirani, Orlea, Celei.

STADES. Deux phases selon nous, mais cinq selon Berciu.

CULTURE DE BOIAN (p1.5-6)

DATATION. ca 4500-3800 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Valachie, sud-est de la Transylvanie, sud de la Moldavie.

CERAMIQUE. Vases d fond plat. PAte d6graiss6e avec de la balle pendant les deux premidres
phases, avec de la chamotte au cours des deux dernidres. La c6ramique grossidre des quatre
phases comprend des pots, des vases piriformes, des bols et des 6cuelles. Les d6cors sont faits
d'impressions, de protub6rances, i la barbotine ou au moyen de rubans remplis d'impressions.
Les phases se distinguent par leur c6ramique fine :
- phase Bolintineanu : vases piriformes, bols, vases sur pied, d6cor6s de m6andres incis6s
bord6s de part et d'autre de rang6es de petits triangles incrust6s de blanc;
- phase Giulegti : vases piriformes, gobelets, bols, couvercles et supports. D6cors excis6s,
incrust6s de blanc : m6andres, damiers, dents de loup;
- phase Vidra : vases d panse cylindrique (avec ou sans pied), gobelets, bols. D6cor excis6,
figures anguleuses en sillons incrust6s de blanc;
- phase de transition : m6mes formes. D6cors : m6andres ou angles r6alises en bandes de sillons
excis6s incrust6s de blanc. On note 6galement des gobelets et des bols noirs ou gris d6cor6s
d'angles et d'ondes en cannelures.

INDUSTRIE LITHIQUE. Silex balkanique et si lex d'Olt6nie. Phase Bolint ineanu : microl i thes et
outi ls de tai l le moyenne : lames, segments, grattoirs, pergoirs, trapdzes et nucl6us. Phase
Giulegti :  microl i thes et outi ls de tai l le moyenne : lames, grattoirs, pergoirs, petits ciseaux et
croissanls de lune. Phase Vidra et phase de transit ion : outi ls de tai l le moyenne : lames,
segments de lames, grattoirs, ciseaux, pergoirs. Pendant la phase de transition, on trouve aussi
des pointes lriangulaires allong6es et des haches (rares). Outils en pierre polie : haches plates,
herminetles, ciseaux et (ir la fin) haches perfor6es.

INDUSTRIE OSSEUSE. Os et bois de cerf : al6nes, ciseaux, serfouettes, manches per{or6s.

METALLURGIE. Les objets en cuivre sont trds rares. Un seul fil d'or.
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ECONOMIE. Agriculture c6r6alidre '. Triticum monococcum L., Panicum miliaceum L.; plus tard :
Triticum vulgare L., Panicum miliaceum L., Vicia fabaL.. Pendant la phase de transition'. Triticum
dicoccum Schrank el Triticum monococcum L.. Elevage : bovins, ovicaprins, porcs et chiens.
Chasse : cerf, bison, chal sauvage, lapin, renard, putois, sanglier, biche, cheval sauvage, castor,
loup, ours. P6che : en bordure du Danube.

ASPECTS RITUELS. S6pultures individuelles dans des fosses isol6es ou group6es en
n6cropoles. Phase Bolintineanu : necropole de Cernica : 376 tombes. Les corps sont allong6s
sur le dos. Phases Giulegti, Vidra et de transition : pr6sence d'un mobilier fun6raire (poteries,
instruments lithiques, bijoux en os, perles et bracelets en Spondylus gaederopus ou en valves
d'Ostrea edulis.

HABITAT. Phases Bolintineanu et Giulegti : cabanes ovales semi-enterr6es, avec foyer. Dds la
phase Giulegti, on observe des maisons rectangulaires de surface, avec plancher plate-forme.
Phases Vidra et de transition : mOme type. Radovanu (phase de transition) a livre des fours d
vo0te en forme de petite cabane, sur socle massif.  Les deux phases ont 6galement r6v6l6
I'exislence d'habitations sans plate-forme avec foyer.

SITES. Phase Bolint ineanu : centre el nord-est de la Valachie; phase Giulegti :  Valachie, sud-est
de la Transylvanie et sud de la Moldavie; phase Vidra : plaine de Valachie; phase de transition :
plaine de Valachie et Dobroudja.

cULTURE A CERAMIQUE RUBANEE (FACIES SUDITI)

DATATION. ca 4400-4000 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Petite r6gion du nord-est de la Valachie. Notons que le Ruban6
est 6galement attest6 en Moldavie et en Transylvanie.

CERAMIQUE. Pdte d6graiss6e avec de la balle de c6r6ales. Vases d fond plat, sudace grise ou
noire. Forme principale : le bol qui tend d devenir biconique. D6cor : sillons incis6s d notes de
musique; sillons horizontaux sous le rebord, spirales sur la panse.

INDUSTRIE LITHIOUE. Lamelles en silex, herminettes en pierre polie.

ECONOMIE. Agriculture; 6levage (animaux de grande et de petite taille).

HABITAT. Sites en bordure de lerrasse. Une hutte semi-enterree d Suditi.

SITES. Sudi[i.

STADES. Dans la r6gion, seule la dernidre phase de cette culture esl

CULTURE DE HAMANGIA (pl. 7)

(voir aussi description donn6e au chapitre ll)

DATATION. ca 4400-3900 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Dobroudja.

CERAMIQUE. PAte d6graiss6e d la chamotte. Vases d fond plat. C6ramique d'usage courant:
pots i paroi incurv6e. D6cors : barbotine, sillons incis6s paralldles formant des quadrillages ou
des zigzags, rang6es d' impressions, rubans remplis d' impressions, protub6rances. C6ramique
fine : pAte d6graiss6e au sable fin. Formes : gobelets, vases biconiques, bols piriformes; vases
sur pied ou "6tag6s", couvercles. D6cors : rang6es d' impressions au cardium dispos6es en
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rang6es paralldles; zigzags, m6andres, angles et spirales incis6s. Tous les types sont incrust6s
de blanc. Une troisidme cat6gorie comprend entre autres des gobelets orn6s de diff6rentes
combinaisons de cannelures fines.

INDUSTRIE LITHIQUE. Silex "balkanique" et noir. Outillage microlithique au d6but, puis outils de
taille moyenne: lames, segments de lames, grattoirs, pergoirs, un trapdze. Outils polis : haches
plates, ciseaux.

INDUSTRIE OSSEUSE. Ciseaux et poingons en os; serfouettes, manches et alOnes en bois de
ced.

METALLURGIE. Rares bracelets en fil de cuivre.

ECONOMIE. Agriculture : bl6 et vesce commune. Elevage: bovins, moutons, porcs, chiens.
Chasse : renard, lapin, sanglier, biche, Equus hydruntinus Reg.. P6che : entre autres Aurata
aurata L-.

ASPECTS RITUELS. S6pultures i  inhumation group6es en n6cropoles : Limanu, Mangalia,
Cernavoda (plus de 400 tombes). Les d6funts sont allonges sur le dos, les bras le long du corps
ou repli6s sur le ventre; les jambes peuvenl etre crois6es. Les inhumeitions en posilion accroupie
sont rares (surtout tombes d'enfant). Riche mobilier fun6raire : haches, poteries, figurines, bijoux
(bracelets en spondyle, en marbre ou en fil de cuivre, perles), offrandes alimentaires.

HABITAT. Sites ouverts, en bordure des terrasses, mais aussi en grotte et abris sous roche. Au
debut : cabanes rondes ou ovales semi-enterr6es, puis maisons rectangulaires de surface. Les
parois sont parfois peintes en rouge.

SITES. Baia-Hamangia, Cernavoda, Limanu, Techirghiol, Ceamurlia de Jos.

STADES. Cinq phases (l-V).

ENEOLITHIOUE MOYEN ET RECENT

Au cours de cette p6riode, deux entit6s se sont d6velopp6es dans le bassin du Danube inf6rieur;
toutes deux ont leur 6quivalent dans les Balkans orientaux. On distingue, d l'ouest, la culture de
Sdlcuta qui fait partie du grand complexe Krivodol-Silcula-Bubanj-Hum la et, d I'esl, la culture de
Gumelnita qui fait partie du grand complexe d c6ramique peinte de KodZadermen-Karanovo Vl-
Gumelnita. Notons aussi la presence du facids local d'Aldeni qui lui appartient peut-6tre.

cULTURE DE GUMELNIfA (pl. 8)

(voir aussi : culture de Kod2adermen-Karanovo Vl, au chapitre ll)

DATAT|ON. ca 3800-2800 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Valachie, Dobroudja, est de I 'Olt6nie, est de la Bulgarie jusqu'au
littoral de la Mer Eg6e.

CERAMIQUE. PAte degraiss6e a la chamotte. Vases A fond plat. C6ramique d'usage courant : fin
de la phase de transit ion : pots d panse arrondie, vases pir i formes et plateaux; d6cors :
barbotine, protub6rances, cordons, si l lons incis6s; phase Sultana (=A2) : m6mes formes, plus
vases d pied, grandes jarres d provisions, couvercles, passoires; mdmes d6cors que
pr6c6demment; phase Jilava (=B1) : vases piriformes, pots, bols, 6cuelles, couvercles. C6ramique
de qualit6 sup6rieure : phase de transition : bols cylindriques et couvercles; d6cors : peinture au
graphite ( l ignes paral ldles, cercles, tangentes), impressions en parenthdses, motifs excis6s
superf iciel lement et incrust6s de blanc; bols orn6s de cannelures; phases Sultana et Ji lava :
6cuelles, d6cors peints au graphite.
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INDUSTRIE LITHIQUE. Silex "balkanique", si lex d'Olt6nie et vari6t6s locales. Outi ls de tai l le
moyenne ou grande : lames (jusqu'ir 30 cm de long), segments de lames, grattoirs, ciseaux,
pergoirs, percuteurs, haches trlpezoidales (en silex), pointes de lance triangulaires. Outils polis :
ciseaux, haches plates, haches-marteaux perfor6es.

INDUSTRIE OSSEUSE. Al6nes, ciseaux, serfouettes, socs, manchons, harpons, crochets pour

les trappes de chasse.

METALLURGIE. Pendant la plus grande part ie de la phase Ji lava: poingons, lames, ciseaux,
hamegons, 6pingles d cheveux; s6rie de haches en cuivre plates (types Gumelni[a et Coteana) et
de haches-marteaux (types Vidra, Codor et Crestur); moules pour haches plates en cuivre (d

Cdscioarele).

ECONOMIE. Agriculture : bl6, mil let. Elevage : bovins, moutons, porcs, chiens- Chasse : cerf,
sanglier, biche, bison, etc...  POche.

ASPECTS RITUELS. Tombes i inhumation. Les d6funts sont couch6s sur le f lanc en posit ion

accroupie et parfois accompagn6s d'un maigre mobil ier fun6raire (vases, parures). Dans la
n6cropole de Varasti, 126 tombes ont 6t6 fouill6es.

Plastique : figurines f6minines en terre cuite, en marbre, en os et en or. Aux 6tapes initiales, les
figurines sont soigneusement model6es et orn6es d'incisions figurant des pidces vestimentaires-
L6 model6 neglige appart ient aux phases tardives. Les f igurines masculines sont rares. On
trouve aussi desligui ines f6minines sch6matiques en marbre et en os, ainsi que des f igurines
prismatiques el "enviolon" en os. Quelques-unes affectent la forme de pendentifs circulaires en
or.

HABfTAT. Agglom6rations de type tell (couches d'une 6paisseur de 2 d 20 m), prot6g6es par des

escarpementi et des foss6s de d6fense. Maisons rectangulaires de surface, surmont6es d'un toit

ir double pente. Pendant la phase de transition : plancher plate-forme, puis sol en terre battue
avec four ou foyer.

SITES. Envi ron 200 s i tes sont  connus en Roumanie,  par  exemple:  Gumeln i [a ,  Sul tana,
Ciscioarele, Grddigtea Ulmilor, Tangiru, Pietrele, Glina, Surdulegti,  Blejegti,  Ligcoteanca,
Zimbresca, Chisele!, Chirnogi, lzvoarele, Vidra, Cunegti, Teiu, Geangoegti, etc'..

STADES. Phases de t rans i t ion de la  cu l ture de Boian/Gumeln i la  (= Gumeln i la  A1) ;  phase

Sultana (= Gumelni la A2); phase Ji lava (= Gumelnita 81).

FACIES REGIONAUX. Facids de Valachie, facids de Dobroudja-

GULTURE DE SALCUfA (pl. s)

(voir aussi : culture de Krivodol, chapitre ll)

DATATION. ca 3800-3000 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Olt6nie, sud-est du Banat et ouest de la Valachie, ouest de la

Bulgarie et est de la Yougoslavie.

CERAMIQUE. Tous les vases ont les fonds plats.

- premidre phase : la pAte est d6graiss6e avec de petites quantit6s de balle ou de gravier'

Formes : pots, tasses i d"r* anse!, 6cuelles, bols, vases sur pied, couvercles. D6cors de la

poter ie  d 'usage courant :  barbot ine,  cordons impress ionn6s,  rang6es d ' impress ions,
protub6rances. D6cors des autres cat6gories : cannelures, parenthdses, si l lons incis6s- On

trouve aussi de la c6ramique peinte avant cuisson en blanc et en rouge ou au graphite, ainsi que

des vases noirs.



1 7 4
ch. v. E. coM$A,

La Roumanie m6ridionale

- Deuxidme phase : pdte d6graiss6e au sable et au mica. Formes : ecuelles, vases d panse
arrondie, tasses d deux anses, askoi, couvercles. D6cors : rubans remplis d' impressions,
protub6rances, barbotine, sillons incis6s; les d6cors peints sont rares (blanc, rouge vif, graphite).
- Troisidme phase : pAte d6graiss6e au sable, au gravier et d la chamotte. Formes : 6cuelles,
vases pir i formes, grandes jarres i  provisions, couvercles. D6cors : cordons, encoches,
cannelures.

INDUSTRIE LITHIQUE. Silex "balkanique", "d'Olt6nie" et autres types locaux. Outi ls : lames,
grattoirs, pergoirs, pointes de lance. Pierre polie : haches, ciseaux, herminettes, haches-marteaux
perfo16es.

INDUSTRIE OSSEUSE. Al6nes, ciseaux, serfouettes, crochets de trappe, manches en os ou en
bois de cerf.

METALLURGIE. Poingons, hameqons, lames, haches plates (trap6zoidales),
double tranchant de type Jaszladany (variantes : Tirnivila, Orgova, Petregti,
6pingles d volutes et anneaux temporaux.

ECONOMIE. Agriculture : bl6, orge. Elevage : phase I :  bovins, ovicaprins,porcs; phase l lc :
ovicaprins, porcs, bovins. Chasse : cerf, biche, sanglier, ours, chamois, loup, renard, blaireau.
Peche.

ASPECTS RITUELS. Les morls sont inhum6s en position contract6e, couch6s sur le c6t6; peu de
mobilier fun6raire (bijoux).

Plastique : figurines en terre cuite (personnage f6minin debout, les bras tendus lat6ralement) et
en os (plates et prismatiques). Les figurines zoomorphes sont rares.

HABITAT, Les sites sont install6s en bordure des terrasses. ll s'agit souvent de tells, entour6s de
foss6s et parfois d'un vallum de terre. Les habitations de la phase I consistent d'abord en fonds
de cabane et en huttes, puis en maisons de sudace reclangulaires, munies d'un foyer.

SITES. Silcuta, Ostrovu $imian, Ostrovul Mare, Verbicioara, Vidastra ("Migura Cetate"), Orlea,
Celei.

STADES. Phases Silcula | - lll (d'aprds Berciu).

FACIES CULTUREL D'ALDENI II

DATATION. ca 3700-3400 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Nord-est de la Valachie, nord de la Dobroudja, sud de la
Moldavie et sud-ouest de I'Ukraine (le long du Danube).

CERAMIOUE. Les pAtes sont d6graiss6es d la chamotte et parfois avec de la balle. Les vases
ont le fond plat. C6ramique d'usage courant : pots, vases piriformes, plateaux bas, plateaux sur
pied haut, couvercles. D6cors : rang6es d' impressions sous le rebord, barbotine, cordons
impressionn6s, protub6rances, manches. C6ramique fine : gobelets, bols, bols coniques, louches
i manche triangulaire, supports bas. D6cors : sillons incis6s (quadrillages), faisceaux de sillons
horizonlaux, ovales, tangentes d un cercle. On trouve aussi des d6cors peints en blanc et en
rouge ou au graphite et des d6cors d cannelures horizontales.

INDUSTRIE LITHIQUE. Silex "balkanique" et grds si l ici f i6: lames, grattoirs, ciseaux, pointes de
fldche tr iangulaires. Pendant la phase Stoicani :  haches en si lex et une pidce en obsidienne (d
Aldeni). Outi ls en pierre polie; phase Driganegti-Tecuci :  haches plates rectangulaires ou
trapezoidales; phase Stoicani : haches et marteaux perfor6s.

lNDUsrRlE ossEUSE. Poingons, ciseaux, spatules, manches, harpons, serfouettes.

METALLURGIE. Deux petits ciseaux et un poinEon (a Ligcoteanca lll).

ciseaux, haches d
Bradu). Parures:
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ECONOMIE. Agriculture: bl6, orge, avoine et millet.
ovicaprins, porcs, chiens, une phalange de cheval;
chiens, une phalange de cheval. Chasse et pdche.
des collines (Vafachie).

ASPECTS RITUELS. Les morts sonl inhum6s en position contractde, couch6s sur le cdt6. Le
mobilier fun6raire 6ventuel peul consister en un vase ou un couvercle.

Plastique : figurines fdminines debout, bras tendus lat6ralement et avant-bras relev6s. Des sillons
incis6s figurent les pidces vestimentaires, les parures et la chevelure. Pendant la phase Stoicani,
on retrouve le mdme type de figurines, mais sans ornement. On connait aussi une figurine assise
et qu€lques figurines masculines. Les figurines zoomorphes sont rares el sch6matiques.

HABITAT. Les sites sont install6s en bordure des terrasses. Dds la premidre phase, quelques-uns
de ceux-ci sont d6fendus par des foss6s. Les maisons sont rectangulaires.

SITES. On connait 86 sites, dont : Aldeni, Bdneasa, Codreni, Birlad, Briilita, Drigdnegti-Tecuci,
Foltegti, Gheriseni, Ligcoteanca, Suceveni, Stoicani, Luncavila.

STADES. Phase Driginegti-Tecuci; phase Stoicani. Dragomir a 6labor6 une chronologie en trois
phases (l- l l l ) .

ENEOLITHIQUE FINAL

Comme I'est des Balkans, le Bassin du Danube inf6rieur a subi I'influence de I'horizon aux "anses
d disques" (all. Scheibenhenkel) connu dans la culture de Silcula lV-Bdile Herculane-Cheile
Turzii et dans la culture de Cernavoda l. Le facids de Britegti occupe une place d part.

CULTURE DE SALCUTA lV (Bdile Herculane-Cheile Turzii)

DATATfON. ca 2800-2400 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Olt6nie, Banat, Transylvanie, Crigana et r6gions occidentales
voisines.

CERAMIQUE. D€graissants : sable fin, gravier concass6, mica, parfois coquillages pil6s. Formes :
vases i fonds plats. On trouve des vases bomb6s munis d'un col cylindrique et de deux anses,
des couvercles, des dcuelles, des coupes d pied, des tasses, des piriformes et des couvercles.
Ddcors : barbotine, sillons incis6s, cannelures larges. Caract6ristiques : anses i "disques".
Quelques d6cors peints aprds cuisson, en blanc, rouge, brun et noir. Figures : triangles, losanges
et m6andres.

INDUSTRIE LITHIQUE. Lames, graltoirs, pergoirs, perculeurs.

INDUSTRIE OSSEUSE. En os et en bois de cerf : poingons et rares serfouettes.

METALLURGIE. Aiguilles, poingons, hamegons, poignards, bracelets.

ECONOMIE. Agriculture c6r6afidre. Elevage : bovins, porcs, ovicaprins, chiens. Chasse : cerf.

HABITAT. Tell avec habitations de surface i Silcu[a.

SITES. Silcula (d6p. de Dolj); Biile Herculane (dep. de Carag-Severin), etc..

Elevage : phase Driginegti-Tecuci : bovins,
phase Stoicani : bovins, ovicaprins, porcs,
Briquetage du sel probable dans la r6gion
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CULTURE DE CERNAVODA I (pt. 10)

DATATION. ca 2700-2300 b.c..

ExrENSloN GEOGRAPHIQUE. Dobroudja, Varachie, sud-est de I'olt6nie.
CERAMIQUE. D6graissant: coquilles pil6es. Formes (fonds plats) : pots, bols, vases biconiques.
Principaux d6cors : impression de cordelette enroul6e sur une Ame rigide ou appliqu6e sur la
paroi, rang6es d' impressions rondes sous le rebord, boutons au repouss6, protub6rances,
cordons. ll existe 6galement une poterie r6alis6e dans une pdte de qualiie superieure.
INDUSTRIE LITHIQUE. Lames, grattoirs, pergoirs. Les outils en pierre polie sont rares.
INDUSTRIE OSSEUSE. Assez nombreux poingons, serfouettes, marteaux en bois de cerf.
METALLURGIE. Rares poingons et petits ciseaux (site de Reni l).
EcoNoMlE. Agriculture, mais surtout 6revage : bovins, ovicaprins, porcs,
ossemenls de chevaux (domestiques ?). chasse : ced, sanglier. peche.

ASPECTS RITUELS. Rares figurines anthropomorphes pr6sentant des ressemblances avec
celles de la culture de Foltegti-Usatovo. une figurine "en violon" en os.
HABITAT. Les sites sont install6s sur les 6perons des collines, souvent sur des tells. On connait
quelques sites prot6g6s par des foss6s (Cernavoda). Maisons de surface en torchis avec
plancher en argile et toit d double pente. Rares fonds de cabane.
SITES. Cernavoda, HArgova, Ulmeni, Boian, Reni, Chirnogi, etc..
STADES. Trois phases.

FACTES CULTUREL DE BRATE$TI

DATAT| ON . ca 2800-2400 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Nord-ouest de ta Vatachie.
CERAMIQUE. D6graissants : sable, gravier. Formes (fonds plats) : bols biconiques, jarres.
D6cors : rubans remplis d'impressions, boutons coniques. La c6ramique fine comporte des
6cuelles, des coupes, des vases i panse bomb6e et des cuillers. D6cors : double iang6e de
petites impressions sous le rebord, encoches, boulons.
INDUSTRIE LITHIQUE. Silex blond: lames, grattoirs simples ou doubles, grattoirs, pointes de
fldche, percuteurs, meules.

ECONOMIE. Agriculture c6r6aliere et 6levage.

ASPECTS RITUELS. Un fragment de f igurine f6minine st6atopyge et un fragment de f igurine
zoomorphe (bdte d cornes).

HABITAT. Les sites localis6s sur des terrasses compoflent plusieurs cabanes probablement
rectangulaires.

SITES. Brdtegti (d6p. Dimbovila).

STADES. Deux 6tapes.
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LEGENDE DES PLANCHES

Pl. 1. Culture de Circea-Gura Baciului. Cdramique peinte en blanc sur fond rouge (1-5). Circea-La
Hanuri, phase /. D'aprds M. Nica.

Pl. 2. Culture de Dudegti. Cdramique de la phase Malul Rogu (1-3) et de la phase Fundeni (4-5).
Bucuregti-Dudegti.

Pl. 3. Culture de Dudegti. C6ramique de la phase Cernica ('l-5). Cernica.

Pl. 4. Culture de Vddaslra. Tessons orn6s de la phase Vidastra ll provenant du site 6ponyme (1-
10 ) .

P|.5. Culture de Boian. C6ramique de la phase Bolinl ineanu (1,2) et de la phase Giulegti
Bucuregti-Floreasca : 1 -2; Bucuregti-Giulegti : 3-8.

Pl. 6. Culture de Boian. C6ramique de la phase Vidra (1-4) et de la phase de transition
Vidra: 1-4 (d'aprds D. Rosetti); Radovanu : 5-8.

Pl. 7. Culture de Hamangia. C6ramique provenant de diff6rents sites (1-13). D'aprds D. Berciu.

Pl. 8. Cutture de Gumelnila. Diff6rents motifs d'ornementation sur c6ramique (1-6), provenant de
Vidra. D'aprds S. Morintz.

Pl. 9. Culture de Silcu(a. Diff6rentes formes de la c6ramique provenant du site 6ponyme (1-13).
D'aprds D. Berciu.

Pl. 10. Culture de Cernavoda l. Tessons avec diff6rents motifs et techniques d'ornementation
provenant de Cdscioarele (1-16). D'aprds S. Morintz et P. Roman.

(5-8).
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