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LES CARPATES MERIDIONALES
ET LA TRANSYLVANIE

Gheorse lXtto*ou,",

VUE GENERALE

Dans les regions du Banat, de I'Olt6nie et de la Transylvanie, le processus de n6olithisation
est cons6cutif d un ph6nomdne de migration culturelle qui s'est d6rou16 au cours de la premidre
phase de la culture de Star6evo-Crig. Celui-ci est connu par les d6couvertes de Gura Baciului lB,
Circea et Ocna Sibiului lC, qui en repr6sentent des moments successifs. Ce ph6nomd;ne s'6tend
alors aux r6gions voisines, A I'Olt6nie, ainsi qu'au sud et au nord de la Transylvanie par un
ph6nomdne de diffusion culturelle. On observe ensuite une diversification d6termin6e d'une part
par la conservation, la faiblesse ou la perte du contact ethno-culturel entre les communaut6s de
migrants et leur r6gion d'origine, et d'aulre part par de nouveaux contacts.

Malgr6 la vari6t6 des manifestations r6gionales, li6es sudout d l'6volution des formes et des
styles ornementaux, on observe dans tout le domaine balkanique des 6volutions similaires
pendant tout le N6olithique moyen. Ces ph6nomdnes sont d6termin6s par de nouvelles
impulsions venues du sud qui se traduisent diff6remment selon les r6gions, du fait des migrations,
diffusions el contacts 6conomiques, sociaux, culturels et religieux enlre les communaut6s.

Le premier ph6nomdne migratoire a d6termin6 des 6picentres de ndolithisation dans les
zones de Craiova (Circea), de Sibiu (Ocna Sibiului) et de Cluj. Ensuite, les processus de diffusion
et de contacls ethno-culturels onl d6termin6 I'apparition des horizons d peinture noire et d
c6ramique ir la barbotine (phases Starcevo-Crig ll et lll) dans toutes les provinces oir ont 6t6
signal6es les premidres 6tapes.

L'achdvemenl du processus de n6olithisation est d6termin6 par un nouveau processus de
migration et de diffusion li6 au Chalcolithique balkano-anatolien et repr6sent6 dans la r6gion
balkano-danubienne par la culture de Vinca (6tape A1) dans la partie occidentale des Balkans et
par les communaut6s d c6ramique polychrome dans la partie orientale. Dans les r6gions oU se
manifeste le "Chalcolithique balkano-anatolien", naissenl des civilisations qui subsistent de la fin
du N6olithique ancien jusqu'ir I 'En6oli thique (Vinca, culture du Banat, Cluj-Cheile Turzi i-Lumea
Noud, Lin6aire). On uti l ise pour cel les-ci I 'appellat ion de N6olithique d6velopp6 parce que les
premidres phases (d6sign6es par le chiffre I dans les p6riodisations) t iennent encore du
N6olithique ancien, tandis que les phases d6sign6es par le chiffre ll appartiennent au N6olithique
moyen. Les phases tardives (lll) sont proches du N6olithique r6cent. Dans les autres r6gions, oit
l'on signale seulement des processus de diffusion culturelle, le N6olithique ancien se termine par
la phase f inale ( lVB) de la culture de Starcevo-Crig. Dans ces r6gions apparaissent des
civilisations qui occupent des domaines plus restreinls et se maintiennent peu de temps; on les
regroupe sous I'appellation de N6olithique moyen : Dudegti, Dudegti-Vinda, Szak6lh6t. C'est dans
les mdmes r6gions qu'apparaissent les cultures du N6olithique r6cent - Tisza, Vddastra, Boian,
Pr6cucuteni - contemporaines de l'6tape r6cente (lll) des civilisations du N6olithique d6velopp6.
Dans I'ouest des Balkans, l'avdnement du N6olithique r6cent est d6termin6 par le "choc Vinda C";
dans I'est se produit probablement un ph6nomdne similaire, mais celui-ci n'a pas encore 6t6
d6fini.  Une nouvelle impulsion m6ridionale, probablement el le aussi balkano-anatol ienne,
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d6termine l 'apparit ion des civi l isations 6n6oli thiques anciennes, la diffusion vers le nord des
phases Vinda C2, l'apparition de la culture de Petregti, ainsi que la formation des cultures de
Cuculeni, Gumelnita et d'autres (voir par exemple les nouvelles d6couvertes dans les r6gions
occidentales de la Bulgarie).

DESCRIPTION DES CULTURES

CULTURE DE STARCEVO-CR|$ (Crig-Stardevo, CriS, Kor<is) (pl. 1-9a)

(voir aussi chapitres V, Vl et Vlll)

DATAT ION l .  E tape l :  t 7000 -  r 6500  b . c .
E tape l l  :  r 6500-  t5500  b .c .
E tape l l l  A :  t 5500 -  r 4800  b . c .
E tape l l l  B :  r 4800 -  t 4400  b . c .
E tape lVA :  t 4400 -  t 4200  b . c .
E tape lVB :  ! 4200 -  r 4000  b . c .

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Banat, Olt6nie, Transylvanie, Crigana.

CERAMIQUE. La pdte est g6n6ralement d6graiss6e au moyen de balle de bl6 et d'autres
mat6riaux organiques.
- Etape l. La c6ramique est monochrome, les d6cors imprim6s ou incis6s sont rares. La c6ramique
semi-fine est d6graiss6e d la balle, la c6ramique fine au sable; un polissage lrds fin donne parfois
d cette dernidre un aspect m6tallique. Les surfaces, lustr6es, peuvent 6lre rouges, jaun6tres ou
noires. Dans les horizons les plus anciens, les surfaces jaundtres dominent, mais elles seront
remplac6es peu d peu par une c6ramique brune fine, d6ji pr6sente dans les horizons les plus
anciens. Les formes sont sph6riques ou h6misph6riques. Au cours des phases tardives de cette
premidre 6tape, il s'y ajoute des r6cipients h6mispheriques ir fond plat ou en calotte sph6rique.
La c6ramique d6cor6e d la peinture blanche avant cuisson, trds bien lustr6e, a un aspect de
porcelaine. Ces d6cors sont g6n6ralement constitu6s de rang6es et de bandes de grosses
ponctuations. A la fin de la phase lC, on voit apparaitre des pinc6es ir l'ongle (moins de 3%). Au
cours de la phase l, la c6ramique peut 6tre mal cuite, mais la pr6paration de la pdte et la finition
de la surface sont toujours soign6es.
- Etape ll. La pAte est la mdme que pendant l'6tape l, mais les techniques de fabrication sont
souvent moins bonnes (Gura Baciului, Circea). Les coupes h6misph6riques d pied creux
dominent l ' invenlaire, suivies par les formes basses. Les autres formes de l '6tape I se
maintiennent, ainsi que (dans certains sites) la c6ramique monochrome (Gura Baciului). Les

1 Bemarque importante concemant la chronologie absolue. Le lecteur de ce chapire remarquera que la chronologie absolue proposee
par I'auteur diffEre de celle utjlis6e dans les autres parlies de cet ouvrage. En effet elle n'est pas bas6e sur les dates radom6triques : A
l'6poque o0 ce chapitre a 6tO 6crit, il n'existait qu'une seule date C14 pour le N6olitrique de toute ta Roumanie ocidentale : il s'agit de
la date du site de Gornea, 6voqud par G. Lazarovici comrne appartenant a la phase A3 de la culfiJre de Vinda. Cette date est de 3921 t
54 b.c..
La chronologie absolue propos6e par I'auteur de ce chapitre est donc bas6e, pour la phase ancienne de la culture de Stardevoorig
(700Cy6500 ans b.c. - 5500 ans b.c. pour les phases I et ll de cette culture), sur des 6valuations f€s subjectives. Par contre pour la fin
dJ Ndolithique / cJ6but de l'En6olithhue, l'auteur utilise la 'chronologie courte'basee sur le parall6lisnre suppos6 entr€ la aiture Vinea
Cl et le d6but de l'Age du Bronze anatolien. Cette chronologie "c-ourte- avait pour but de reconcilier la pr6sence de 'tablettes de
Tertaria'dans le milieu de la culture de Vinda avec la chronologie "historique" de ses conelations possibles dans les civilisations du
Proche Orient. Suivant le voeu de l'auteur de ce chapitre et sous sa responsabilit6, nous avons garde exceptionellement ces dates,
bas6es sur la chronologie 'courte' pour le passage N6n-En6olifrique et sur la chronologie "rallong6e" pour le cl6hlt du Neolihique.
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pinc6es ir I'ongle se multiplient pour devenir le motif ornemental dominant. Les figures peintes en
blanc sont constitu6es de lignes droites ou de grandes sudaces. Au cours de la phase llB , on
pr6fdre des lignes courbes qui donnent aux figures un aspect floral. Pendanl cette m€me phase,
quelques r6gions voient apparaitre des d6cors ir la barbotine ou trac6s au moyen de lignes
rouges minces.
- Etape lll. Les constituants de l'6tape pr6c6dente se maintiennent au cours de la phase lllA, et
diffusent des r6gions m6ridionales vers I'ensemble du pays (en particulier la barbotine, la peinture
rouge el noire sur fond monochrome g6n6ralement rouge ou orange). Les d6cors imprim6s ou
incis6s apparaissent en petites quantit6s. Au cours de la phase l l lB (Chalcoli thique balkano-
anatolien), on voit se g6n6raliser l'inclusion de sable dans la p6te; le m6lange est meilleur, de
m6me que le lissage et la cuisson. Des formes biconiques et car6n6es apparaissent ainsi qu'une
c6ramique bichrome ou polychrome orn6e de figures rectilignes, des d6cors cannel6s et des
outils triangulaires; la barbotine est organis6e de diff6rentes manidres, par des trac6s digit6s.
Tous ces 6l6ments sont 6galement caract6ristiques de l'6tape A de la cullure de Vinda.
- Etape lV. Les techniques, formes et d6cors de la phase pr6c6dente se g6n6ralisent dans
plusieurs r6gions. La barbotine organis6e sert i  r6al iser diff6rentes f igures 96om6triques :
zigzags, spirales, demi-cercles, etc.. Les formes biconiques dominent dans les cat6gories semi-
fine et fine. En ce qui concerne la c6ramique usuelle, les formes les plus couranles sonl des
coupes coniques ir pied profi16 et d fond 6pais. Les bouteilles connaissent le d6veloppement
d'une forme apparue d6jd au cours de la phase pr6c6dente : le vase asym6trique,
anlhropomorphe, muni de quatre anses destindes d faciliter le portage sur le dos. Les d6cors
incis6s peuvent prendre l 'aspect de r6ticules, de tr iangles, de zigzags ou d'angles. Sous
I'influence de la culture de Vinda, les r6gions occidentales produisent aussi des d6cors cannel6s,
formant des zigzags, des angles ou des recouvrements en "parquet", en damier, en quadrillage
ou en r6ticule, On relrouve les m6mes d6cors sur la c6ramique de Vin6a A2 et de Karanovo ll.
Vers la fin de la p6riode (phase IVB), on voit se maintenir certaines caract6ristiques des phases
lllB et lVA, mais la s6lection diffdre d'une r6gion i l'autre. Dans l'aire m6ridionale (Oslrovu Golu),
on d6veloppe des traits ant6rieurs avec quelques attributs de Vin6a A3. Ailleurs (r6gion de
Craiova et de Bragov), les 6volutions locales renferment aussi des constituants appartenant i
I'horizon de la c6ramique polychrome. On observe des ph6nomdnes similaires dans le nord-ouest,
d Zduan en Crigana et d Jaga en Transylvanie. On voit aussi se produire des ph6nomdnes
d'involution ou de retardement culturel dont la dur6e est dilficile A 6valuer, avec apparition
d'6l6ments qui annoncent le N6olithique moyen (Vagad, Cluj-Stdvilar, Gura Baciului lV). Dans
d'autres r6gions o0 la pr6sence vindienne esl trds intense, on voit naitre de nouveaux groupes
ou cultures : culture du Banat et de l'Alf6ld i I'ouest, culture de Vinda-Turdag et complexe de Cluj-
Cheile Turzii-Lumea Noui dans I'ouest de la Transylvanie, groupe de Pigcolt-Szalm{r au nord des
Carpates occidentales.

INDUSTRIE LITHIQUE. Les industries lithiques diffdrent d'une 6lape, voire d'une phase i I'autre.
Au cours de la premidre 6tape, I'outillage tailld a un caractere microlithique. Pendant l'6tape ll se
d6veloppe une industrie laminaire (lames de 4 d 7 cm); les pidces sont finement retouch6es.
Cette industrie se retrouve dans quelques sites au cours de la troisidme 6tape. Cette industrie
laminaire du Banat central et m6ridional, ainsi que celle du sud de I'Olt6nie, exploite un silex
d'origine balkanique. Au cours de la phase lllB et pendant la quatridme 6tape, sous l'influence
des relations avec le Chalcoli thique balkano-analol ien, on assiste d une r6surgence du
microlithisme qui caract6rise toujours les phases de transition.

Les matidres premidres peuvent 6tre d'origine locale (galets des rividres) ou import6es. Plusieurs
sites ont livr6 de I'obsidienne carpatique ou de M6los. Certains outils de la phase llA de Cuina
Turcului reldvent peut-Otre d'une lradition 6pipal6olithique.

L'outillage poli affecte des formes variables. L'herminette domine pendant toute l'6volution. Au
cours de l'6tape ll, la hache de type Walzenbeilest utilis6e pour biner et d6fricher. Au cours des
phases tardives apparaissent des formes trap6zoidales et rectangulaires, des haches longues,
des ciseaux et des haches perfor6es sans morphologie stable.

INDUSTRIE OSSEUSE. Au cours de la premidre 6tape, on signale quelques aiguil les, poingons
et ciseaux sans morphologie stable. Au cours des 6tapes suivantes apparaissent des outils it
morphologie bien d6termin6e : aiguilles, spatules sur f6mur de bovid6 (Begenova, Verbicioara,
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Circea, Schela Cladovei), spatules destin6es au lissage de la c6ramique (C?rcea, Begenova),
pointes de f ldche en os, perles en os ou en test de spondyle (Cuina Turcului), bagues
(Begenova, Cuina Turcului), boutons (Cuina Turcului), hamegons en os (Cuina Turcului), parures
et pendentifs (Circea, Gura Baciului, Cuina Turcului).

ECONOMIE. Les d6terminations ost6ologiques effectu6es pour quelques sites montrent une
grande diversification des activit6s selon les r6gions et les processus ethno-culturels de migration
et de diffusion. A Gura Baciului l, la migration enlraine un pourcentage 6lev6 d'ovicaprins (Vlassa
1980 : 693; fouilles de 1972-1973), pour 4oh seulement de faune chass6e (aurochs, chevreuils,
sangliers).

Dans les huttes des phases ult6rieures, au voisinage de la tombe Ml, les bovins atteignent les
70% (Necrasov 1965 :29). A Circea-Hanuri (fosses 1 et 2), on d6compte 48,30/" de bovins, pour
13% d'ovicarpins, 6,4Y" de suid6s, 25,5"/" de cervid6s et 9% des autres espdces. La faune
chass6e couvre 38,50/" de I'ensemble (pourcentages d'aprds Nica 1984 :44). A Turia, au cours
de la phase lVA, inf luenc6e par le Chalcoli thique balkano-anatol ien, les bovins (50 individus)
represenlent 75y" du total (Haimovici 1987). A Circea-Viaduct l l l  (phase IVA), on d6compte
37,5% de bovins, 15,6% d'ovicarpins, 15,6% de suid6s, 15,60/" de cervid6s et 15,6% des autres
espdces (Nica 1984 :44). A Moldova Veche (El Suzi 19BB), les bovins dominent avec 34,6To,
suivis par les cervid6s (17,3%),les porcs (11,5%), les sangliers (7,7%),les ovicarpins (15,3%) et
1'3,40/" des autres espdces.

ARTISANAT. L' industrie l i thique, osseuse et ceramique de ce complexe culturel connait une
grande vari6t6 de formes qui ont 6t6 peu 6tudi6es par les sp6cialistes. En ce qui concerne la
c6ramique, on observe une production de caractdre industriel et une production priv6e d usage
personnel. A Gura Baciului, Ocna Sibiului et Circea, les aires de distribution des diff6rents types
d'outi ls, les formes et la d6coration des vases permettent de supposer l 'existence d'atel iers
sp6cialises au cours de l'6tape l; au cours de la dernidre 6tape, de tels ateliers semblent avoir
exist6 a Ocna Sibiului, Circea, Le!, Trestiana et Lunca-La Slatini.

Certains de ces siles sont des habitats principaux, tandis que d'autres sont secondaires; les uns
sont permanents, les autres saisonniers. Dans la r6gion des habitats principaux (Le!, Trestiana,
Lunca, etc.), des ph6nomdnes d'acculturation de populations mesolithiques ont 6t6 observ6s au
cours de la plupart des phases de l'6volution, mOme les plus tardives. Dans quelques sites on
peut observer une sp6cialisation locale de l'activit6 6conomique, par exemple la p6che dans le
Danube d Ostrovu Golu.

ASPECTS RITUELS. Les corps sont inhum6s en posit ion repli6e, entre les habitations, i
proximit6 de celles-ci ou m6me sous les planchers (Gornea; Lazarovici 1977 :82-83); its peuvent
6tre d6pos6s sur une couche de tessons et recouverts d'une seconde couche de fragments de
poterie (Gura Baciului, Gornea).

SITES. L'habitat a 6t6 g6n6ralement peu 6tudie. On le connait le mieux dans la r6gion de la
Clisura, sur le Danube, ou on observe les processus de n6oli thisation des communaut6s
6pipal6oli thiques de type Lepenski Vir-schela Cladovei. Les sites sont 6tablis dans diff6rents
types de paysage, en fonction des condit ions g6ographiques locales : eau potable, r ividre
poissonneuse, terrain agricole, fordts pour la chasse, etc.. La taille de ces 6lablissements varie
autour de 3,5 hectares; ils sont localis6s sur les basses terrasses des rividres, parfois inondables
(Suqka, Pescari, Gornea-Locurile Lungi, Liubcova-Ornila), sur des terrasses moyennes (Pojejena,
Gornea- Cdunita de Sus, Schela Cladovei), ou sur des terrasses hautes (Gornea- Vodneac,
Zduan, etc.), sur les iles du Danube (Ostrovu Golu, Ostrovu $imian, etc.), dans des grottes
(climente, Veterani, cioclovina, etc.), et des abris sous roche (cuina Turcului).

HABITAT. Au d6but de I'occupation d'une r6gion (Gornea, Gura Baciului, Circea, etc.), ainsi que
dans les sites saisonniers (surtout dans les r6gions ou pendant les saisons froides), la forme
d'habitation la plus fr6quente est la hutte semi-enterr6e; ceci vaut pour toutes les 6tapes de
l'6volution de la culture de Stardevo-Crig. Ces huttes sont de forme ovale; leurs dimensions vont
de2x 3m ir 3,5 x 6m (Lazarovici 1969 : 18-21,1979 25-27). Un foyer est parfois construit contre
la paroi (Moldova Veche). On connait 6galement des maisons de surface munies d'un toit A
double pente descendant jusqu'au sol et munies sur les petits cdt6s de murs qui peuvent 6tre en
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argi le. Les dimensions varienl de 2,7 x 2,1m d 2,5 x 4,8m (Gornea, Verbi[a, etc.)(Comga 1959 :

fi\; Lazarovici 1g77 : 22). Les maisons des phases tardives (Le[, Trestiana, Circea, etc.) sont

construites avec beaucoup de soin et comportenl des foyers int6rieurs ou ext6rieurs. Sur l'ile

d'Ostrovu Golu, on connait un type de maison particulier, de grandes dimensions, d une ou
plusieurs pidces; le sol est fait de galets pos6s sur le sable et li6s avec de l'argile. Ces maisons

6voquent par leurs dimensions celles du Ruban6 occidental (Roman-Boronean[ 1974:-120 et

suiv.).

FACIES REGIONAUX. Les caract6rist iques de la c6ramique reftdtent des ph6nomdnes de
r6gionalisation dans le centre et I'ouest de la Roumanie. Au cours de la premidre 6tape, on

distingue les ensembles suivants :
a) Cluj-Gura Baciului;
Ui Clisura-Ounarii (6l6ments Stardevo en milieux de type Lepenski Vir et Cuina Turcului);
c) Olt6nie.

Les 6tapes ll et lll voient :
a) I'extension du ph6nomdne Star6evo-Crig en Banat, en Crigana, en Transylvanie et dans le sud

de la plaine de la Tisza;
b) extension et persistance du groupe de Circea en Olt6nie.

A la fin de l'6tape lll et pendant l'6tape lV, on observe :
a) la p6n6tration de la culture de Vinda en Banal; celle-ci va influencer la quatridme 6tape de la

culture de Stardevo-Crig et s'associer d celle-ci;
b) l'apparition de la poiychromie a Le!, d Trestiana et d Circea, sous I'influence du Chalcolithique
balkano-anatol ien;
c) en Transylvanie, en Crigana, dans le sud de la Hongrie et en Moldavie : uniformisation de la

culture de Starcevo-Crig i  laquelle s'ajoutent des 6l6ments issus du Chalcoli thique balkano-

anatolien : d6graissant sableux et chamotte, vases biconiques, anses de type Karanovo.

A la fin de l'6tape lV, on voit apparaitre de multiples entit6s culturelles d'oir sodiront les cultures
du N6olithique moyen : Duaegii-Vinca, cultures du Banat et de Vin6a-Turda9, groupe de Pigcolt

en Roumanie occidentale, culture de l'Alf6ld et de Szak6lh6t en Hongrie. En Moldavie, la culture
de Star6evo-Crig est remplac6e par le Ruban6 "d notes de musique", arriv6 du sud de la Pologne
par la haute vall6e du Dniestr.

GROUPE DE PI$COLT

(voir aussi chaPitre Vlll)

Cette entit6 taxonomique regroupe des 6l6ments appartenant ir plusieurs ensembles : Szatm6r,
Ciumegti, Sicuieni, Eszt6r. La culture de Szatm6r disparait maintenant de la taxonomie, et on
propose la succession suivante :
1. Stardevo lV (= g2u1t6r I + une partie des mat6riaux Ciume$ti);
2. Pigcolt | (= Szatmer ll + une autre partie des mat6riaux Ciumegti);
3. Pigcolt ll (= 55st;.ni A-B + mat6riaux EsztAr publi6s par A' M6the);
4. Pigcolt lll (= 556uist1 g;.

DATATION. I A : t 4000 - t 3750 b.c.
lB :13750 -13500  b . c .
l l  : t 3500 - t2750  b . c .
l l l  : t 2750 - t2500  b . c .

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Bassin inf6rieur du Someg, Crasna, collines de Culmea Codrului

et de Dealurile Crasnei de part et d'autre de la vall6e de la Crasna, nord des Montagnes de

I'Ouest.
CERAMIQUE. - Etape l. Phase lA. A un substrat Stardevo-Crig IVA-B s'ajoute une composante d

c6ramique peinte bichrome, probablement transmise par les communaut6s du sud-est de la
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Transylvanie (Lel) et par celles du sud-ouest (Banat) : de la c6ramique peinte a en effet 6t6
d6couverte d Vin6a, Stardevo, Krsti6eva-Humka et dans I'ouest du Banat. Un grand nombre
d'6l6ments de la Crigana occidentale 6voluent d cette 6poque vers ce que les chercheurs
hongrois d6signent sous le nom d'Alf6ld et de Szatm6r ll; plus au sud, on aboutit i la culture du
Banat. Nous voyons dans la phase lA du groupe de Pigcolt une synthdse des cultures de
Stardevo-Crig lllB-lVA, de Vinda A1-A2 et de la c6ramique polychrome.
Phase lB. Dans la zone des collines et dans les r6gions avoisinantes, une ceramique peinte se
d6veloppe d c6t6 de la c6ramique incis6e. Les d6cors sonl bichromes, et constitu6s de figures
rectilignes ou curvilignes; une partie de ceux-ci peut 6tre rapproch6e de la c6ramique de Domica,
bien que cette dernidre tende i r6server les f igures. Un autre groupe uti l ise une peinture
bitumineuse 6tal6e au pinceau pour tracer des figures faites de lignes pointill6es; par exemple
des spirales rendues dans la manidre de Stardevo-Crig lllB-lVA. Les formes des vases sont trds
h6t6rogdnes. Celles du N6olithique ancien se maintiennent d c6t6 d'autres, nouvelles : vases
biconiques, globuleux, coupes profondes ou basses, 6cuelles et coupes lob6es, vases globuleux
d 6paulement carr6 et parfois d bouche carr6e. Outre les d6cors incis6s de type Stardevo, on voit
apparaitre des meandres proches de ceux du Rubane ancien (surtout dans la phase lA), puis
des zigzags et des ondulations.
- Etape l l .  La c6ramique incis6e se rarefie encore au d6but de cette 6tape, tandis qu'une
c6ramique a figures gdometriques noires ou grises sur fond rouge orange prend de I'imponance.
La c6ramique usuelle est d6graiss6e au sable, au limon et d la chamotte. La c6ramique fine est
d6graiss6e au sable et d la balle de bl6; le polissage esl bon, de mdme que la cuisson, en
particulier dans le cas de la c6ramique peinte. Celle-ci affecte parfois un 6clat metallique. Du point
de vue technique, cette ceramique peinte lrouve de bonnes analogies dans le complexe Cluj-
Cheile Turzi i-Lumea Noui, tant du point de vue des formes que du d6cor. Les formes les plus
fr6quentes sont les coupes ir pied haut, globulaires en leur part ie sup6rieure ( l '6paule et
I'ouvedure peuvent 6tre carr6es), et les coupes basses d bord lob6. La partie inf6rieure a la forme
d'une cloche. Les deux parties des coupes sont peintes et la peinture est souvent de trds bonne
qualit6. De larges bandes forment des losanges, des triangles ou des figures curvilignes dont les
surfaces interieures sonl remplies de lignes sinueuses. ll arrive que de grandes surfaces soient
peintes en noir ou en rouge. Des l ignes courbes peuvent 6galement former des spirales, des
volules, des yeux ou des pointes de f ldche. Les spirales sont appliqu6es sur le pied, ou a
I'interieur des coupes basses. Au debut de cette 6tape, on observe encore des d6cors incis6s et
des vases i col court souligne d'une cannelure ou d'un si l lon (Lippenrand); cet 6l6ment
caracterist ique de l '6tape I esl commun a toul I 'horizon Starcevo-Crig lVB, en Moldavie, en
Crigana et de I'Oltdnie au Banat.
- Etape l l l .  Quelques f igures ornementales 6voquent cel les de la culture du Brlkk et cel les des
phases evoluees de Cheile Turzii. De nombreuses figures sont similaires d celles de la r6gion de
Lumea Noui et de la grotte de Deven! (d6couvertes de Yilrzarii : petites croix, hachures,
arcades, petits cercles). La ceramique comporte plus de sable et de limon que pendant l'6tape
pr6c6dente. On voit apparaitre des boutei l les peintes de plusieurs bandes noires. Ces
caracterist iques ont 6t6 d6finies d part ir de mat6riaux de Pigcolt-SMA (Station pour la
M6canisation de l'Agriculture). En ce qui concerne la facture, cette 6tape accuse une r6gression
par rapport a l'6tape ant6rieure. Ce processus lent peut Otre mis en 6vidence par la seriation de
materiaux provenant des fosses.

INDUSTRIE LITHIQUE. Pour les phases anciennes, horizon Starcevo-Crig IVB-Vinda A3, le site
de Ciumegti a livr6 de nombreux 6lements microlithiques dont cedains ont 6t6 consid6r6s comme
m6solithiques. Cette industrie est caract6ris6e par un d6bitage laminaire ( lames, lames
segmentees, grattoirs, meches de forets, etc.), tel qu'on le trouve dans l'horizon Vin6a A3, dans
la phase lA de la culture du Banat (Fratel ia) et dans le Dudegti Vechi-Fiera Cleanov. Les
industries des elapes l l  et l l l  sonl mal connues.

INDUSTRIE OSSEUSE. La plupart des os ont 6te d6truits par I'acidite des sols; les industries sur
os sont donc peu connues.

ECONOMIE. Le peu qui en est attest6 et permet de reconsli tuer le mode de subsistance indique
une economie mixte : agriculture, 6levage, p6che. En ce qui concerne la c6ramique, la r ichesse
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et la beaut6 des mat6riaux de Tiream et de Pigcolt supposent I'existence d'artisans sp6cialis6s; il
en va de m6me dans le cas des industries de silex de Ciumegti.

ASPECTS RITUELS. Les rites fun6raires sont mal connus. A Pigcolt, on n'a d6couvert qu'une

tombe dot6e d'un mobilier fun6raire. Le squelette n'est pas conserv6. Un squelette d'enfant a 6t6
mis au jour d Sdcuieni.

SITES. La plupart des sites sont concentr6s dans les r6gions basses, au voisinage des petites

rividres et des marais, en particulier dans la vall6e de l'Er au sud et dans celle d'Ecsedea au nord.
Les habitats sont localis6s sur des dunes de sable le long des rividres, ou sur des iles. On en
trouve d'autres sur les terrasses ou plus haul sur les versants des vall6es. Les seules habitations
connues jusqu'ici sonl des cabanes semi-enterr6es.

CULTURE DE VINCA @. 10,11,14)

(synonymes : Vinda-Turdag, Turdag et parfois culture du Banat, pour le site d'Oszentiv6n Vlll)

anie

DATATION.

Etape A.

Etape B.

Etape C.

Etape D.

Phase A1
Phase A2
Phase A3
Phase 81
Phase 91lB2.,
Phase 82 :
Phase B2lC :
Phase C1 :
Phase C2 :
Phase D :

4500 - 4250 b.c.
4250 - 4000 b.c.
4000 - 3750 b.c.
3750 - 3500 b.c.
3500 - 3250 b.c.
3250 - 3000 b.c.
3000 - 2750 b.c.
2750 - 2600 b.c.
2600 - 2400 b.c.
2400 - 2200 b.c.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Banat, sud-ouest de la Transylvanie, cours du Mureg, sud de la
Crigana, est de la Hongrie (6szentiv6n Vlll pour Vinda A el Comldug pour Vinda C1), Olt6nie
jusqu'ir Jiu. Dans la r6gion situ6e entre Jiu et Olt, on observe un processus d'interf6rence
culturelle entre Vin6a et Dudegti.

CERAMIQUE. La c6ramique de la culture Vinda est d6graiss6e au sable et au fin gravier et, dans
les r6gions p6riph6riques, d la chamolte et i la balle de c6r6ales. La cuisson est trds bonne,
r6ductiice pour ia c6ramique fine, oxydante pour la c6ramique grossidre. Au d6but des phases

A1, B1 et b1, on observe des progrds technologiques, interpr6t6s comme I'effet de migrations
venues des zones balkano-anatol iennes vers la r6gion danubienne pour Vin6a A1, d'un
ph6nomdne centre-balkanique pour Vin6a 81, et sud-balkanique, li6 au Bronze ancien anatolien
pour Vinda C1.

Durant les phases 41 et C1, les formes sont anguleuses et ont en commun beaucoup d'attributs
techniques, morphologiques et ornementaux: 6cuelles d fond appoint6 et 6paule car6n6e, vases
bitronconiques, coupel ir pied. Les 6tapes B et D connaissent des formes globulaires, arrondies
ou biconiques, des bouteilles et des bols. Les formes globulaires se renconlrent aux m6mes
p6riodes dans les r6gions p6riph6riques.

Le d6cor est fait d la barbotine au cours de l'6tape A, d'incisions dessinant des m6andres dans
les phases A2,B;2, C1 pour la c6ramique grossidre et semi-fine, de pincements et de cannelures
obliques, en chevron et en parquets, de motifs semi-circulaires, de cannelures horizontales sur le

col pendant la phase A3, et de motifs en spirale pendant les 6tapes C et D (Lazarovici 1979 : 70-
139) .

INDUSTRIE LITHIQUE. Les outi ls tai l l6s sont r6alis6s dans diff6rentes vari6t6s de si lex
(corn6ennes, jaspe, opale) et en obsidienne. L'obsidienne est suilout utilis6e A l'6poque oD se
produisent dei contacis culturels d longue distance (6tape B), caract6ris6s entre autres par des
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importations de c6ramique septentrionale (vases de BUkk d Pa(a, Zorlenl, Turdag). Le silex est
local ou provient de gisements situ6s i moyenne distance, et parfois de r6gions plus lointaines
moyennant des 6changes (massif du Bihor, monts Poiana Ruscd, Delinegti-Ohaba, Silagiu, et
p la te- forme pr6balkanique;  Comga 1971 :15-18) .  Le d6bi tage est  laminai re.  Les p idces
trap6zoTdales et triangulaires dominent l'assemblage avec les grattoirs sur lame et les grattoirs
discoides. Beaucoup de lames pr6sentent un lustre si l iceux qui t6moigne de leur uti l isation
comme 6l6ment de faucille. Les outils en pierre polie comportent des haches rectangulaires ou
trap6zoidales, des hermineltes en forme-de-bottier, des ciseaux courts ou longs, dtroits ou larges,
des percuteurs, des meules et des molettes, etc.. Ces outils sont fabriqu6s dans des roches
locales ou d'origine lointaine (Lazarovici 1979 : 83-87).

INDUSTRIE OSSEUSE. Bien d6velopp6e pendant toutes les phases. Les os de grands
mammifdres (bos el ceruus) servent a r6aliser des spatules et de grands poingons utilis6s comme
poignards. Des petits os, on a tir6 des aiguilles, des pergoirs, des poingons, des aiguilles d chas,
des pointes de sagaie ou de fldche. Ces outils sont utilis6s dans la confection des vdtements et
de la poterie ainsi que pour la chasse et la peche. Les bois de cerf ont serui i fabriquer des
plantoirs, des gaines de hache, des pergoirs, des ciseaux et des serfouettes.
ECONOMIE. L'6tude des mat6riaux ost6ologiques n'est pas trds avanc6e pour l'6tape B. Pour la
phase A nous disposons des d6terminations d'El Suzi (1987). Les pourcentages des mat6riaux
de Gornea et de Liubcova sont trds proches de ceux des sites contemporains de Moldova Veche
(Stardevo-Crig IVA).

ASPECTS RITUELS. Aucune tombe de la culture de Vinda n'est connue dans la r6gion 6tudi6e.
SITES. Les 6tudes sur l'environnement sont maigres. On dispose surtout de donn6es g6n6rales
pour la r6gion de la Clisura et les cullures de Lepenski Vir-schela Cladovei. Les communaut6s
Vinca exploitent de grandes d6pressions de la Clisura (Gornea, Liubcova). En effel, les affluents
septentrionaux du Danube ont de trds vastes bassins (usqu'ir 40 et 50 km). Les communaul6s
Vinca font une uti l isation diversif i6e du mil ieu naturel pendant leur coexistence avec les
communaul6s Stardevo-Cris; ce ph6nomdne a 6t6 observ6 d Gura Viii. Les fordts de cette r6gion
ont permis une exploitation diversifi6e de la faune. Les montagnes et les collines ont fourni les
matieres premidres n6cessaires d la confection des outils (silex local, roches dures pour les outils
polis).

HABITAT. Les villages sont localis6s sur les moyennes terrasses du Danube (Gornea, Liubcova),
ainsi que sur les terrasses moyennes et sup6rieures des grandes rividres (Balta Sdrat6, Tirtdria),
sur les hautes terrasses des petites rividres ou sur des collines (Ohaba Mitnic, Zorlenlu Mare,
Ruginosu). Les recherches effectu6es au voisinage de ces sites montrent un environnement
complexe : terrains agricoles, grandes fordts pour la chasse, 6tangs, zones faciles d d6fendre. Au
cours de l'6tape Vinda A, on connait des foss6s d6fensifs (Gornea et peut-dtre Liubcova, ainsi
que probablement Ostrovu Golu). Les sites d'habitat comportent en g6n6ral plusieurs niveaux de
s6diments culturels contemporains au moins de deux phases evolutives de la culture de
Starcevo-Cri9.

Les maisons les plus r6pandues sont solidement construites et de forme rectangulaire. Les parois
sont implant6es dans une tranch6e de fondation et les poteaux sonl cal6s avec de I'argile. Ces
habitations peuvent 6tre en partie sur6lev6es si le sol esl en pente (Zorlen[). Elles comportent
une ou deux pieces et parfois des d6pendances. Elles sont dot6es d'une solide armature de bois
et, dans plusieurs cas, de fours d coupole hemispherique. Les parois sont raval6es avec
beaucoup d'argi le et i l  arr ive que deux ou trois placages successifs montrent une longue
utilisation et des r6fections. Les maisons sont proches les unes des autres et forment parfois des
groupes assez denses.

STADES. La culture de Vinca atteint son plus haut niveau de d6veloppement au cours de son
6tape B et on peul voir dans celle-ci l'6panouissement d6finitif de la civilisation n6olithique. Les
ouvrages th6oriques sur ces questions sont malheureusement peu nombreux. N6anmoins, les
donn6es dont nous disposons permettent de t irer des conclusions quant ir I 'organisation
6conomique et sociale de ces populal ions. La plastique et les objets culturels montrent
l'existence de pratiques magico-religieuses bien definies. Dans les habitats, on reldve la pr6sence
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de bdtiments consacr6s au culte (sanctuaires) et on trouve des objets de culte dans les maisons.
La distribution des attributs stylistiques de ceux-ci permet de d6finir des relations 6conomiques,
culturelles et spirituelles entre les communaut6s. Les objets culturels, multiples et diversifi6s, sont
li6s d des rituels bien d6finis. Les figurines d'argile repr6sentent des divinit6s portant un masque.
Ce masque est souvent triangulaire et muni d'un nez particulier en Banal, en Transylvanie et en
Olt6nie. Dans d'autres r6gions de la culture de Vin6a, en Serbie ou au Kosovo-Metohiia, on
trouve d'autres types de masques. Par deld des variations r6gionales fond6es sur des critdres
stylistiques (formes, d6cors, etc.), on observe dans plusieurs r6gions une 6volution similaire qui

montre'l'unitb du grand complexe balkanique. Les communaut6s Vinda y jouent un r6le important
et, pendant toutei les phases, influencent fortement les communaut6s voisines, donnant ainsi
naissance i de nombreux groupes, facids, civilisations et groupes culturels.

FACIES REGIONAUX. Au nord du Banat occidental et au sud de la Hongrie jusqu'au bassin des
trois Crig, coexistent des communaut6s Star6evo-Crig tardives (influenc6es d6jA par Vinda A1 et le
Chalcoliihique balkano-anatolien sous forme de la c6ramique polychrome) et des communaut6s
Vinda A2. La renconlre de celles-ci donnera lieu d une explosion d'entit6s r6gionales : culture du
Banat, groupe de Bucovi!, culture de Szak6lhdt, et autres groupes "tissoides" ("Tisza ancienne"
de Gara$anin et Brukner) dans le Banat occidental, les Crig et le Mureg inf6rieur.

En Olt6nie, une 6volution locale d6'finie comme "Verbicioara ll" commence au temps de Vin6a 42;
on y reldve aussi de faibles influences de Vinca 81. Un peu plus d I'est, se d6veloppera la culture
de Dudegti et un peu plus tard celle de Vidastra l.

En Transylvanie, les ph6nomdnes ethno-culturels du bassin du Mureg moyen ont 6td d6finis
comme Vinca-Turdag ou Turdag. Les 6l6ments Vinda les plus pr6coces y appartiennent d
I'horizon Vinda A2-AC (d6couvertes de Vinda A3 assur6es A Balomir). Mais en Transylvanie on
rencontre souvent des influences m6ridionales lrds fortes, dans l'horizon d c6ramique polychrome
pr6coce (Le[ | et ll, et peut-Otre Ocna Sibiului). Ces interactions diverses donneront naissance i
des groupei ou ir des complexes cullurels plus larges, comme celui de Cluj-Cheile Turzii-Lumea
NouA, sur le Mureg et le Someg.

Dans le centre et le nord de la Crigana et au nord-ouest de la Transylvanie, au nord des
Montagnes de I'Ouest et sur le cours inf6rieur du Someg jusqu'i la Slovaquie orientale, se forme
le groupe de Pigcolt. Dans la zone centrale de la Crigana, i la limite orientale de la Grande Plaine
Hongroise, applrait le groupe d'Eszt6r-grotte Deven[, proche de Pigcolt, mais avec des aspecls
meridionaux et transylvaniens.

CULTURE DU BANAT (Pl. 10,12)

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Banat, sud de la Crigana, part ie orientale de la plaine de la
Tisza.

CERAMIQUE. La c6ramique grossidre est d6graiss6e d la chamotte ou au l imon. Les d6cors
consistenl en cordons, meandres incis6s et protub6rances. La c6ramique semi-f ine est

d6graiss6e au sable et d la chamolte, parfois au sable fin; le m6lange est homogdne et la

cuisson est bonne. La plupart des groupes et facids produisent deux cat6gories de c6ramique.
La premidre (c6ramique semi-fine 

-et 
tinel est d6graiss6e au sable; le polissage est bon; la

cuisson peut dtre r6ductrice ou oxydante, les surfaces sont noires, gris noir, rouges ou chamois-
Cette cai6gorie est d'une bonne facture Vinda et on possdde les motifs caract6ristiques : des
bandes pointill6es ou incis6es servent i tracer des m6andres ou des triangles. Les formes
caract6ristiques sont l'amphore d couvercle, le bol, l'6cuelle biconique ou conique et la coupe d
pied. La deuxidme cat6gorie est d6graiss6e ir la chamotte; le polissage est plus superficiel et la

cuisson est moins bonnL que dans le cas pr6c6dent. Les sur{aces sonl jaunAtres et rougedtres.
Les d6cors sont r6alis6s au moyen des m6mes composants, mais organis6s diff6remment :

m6andres plus larges, composii ions plus l ibres. On voit apparaitre des f igures curvi l ignes
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termin6es en M ou en "f lamme". Les formes globulaires sont plus nombreuses que dans la
premidre cat6gorie.

En g6n6ral, les d6cors consistent en petites protub6rances coniques, boutons cyl indriques,
impressions au doigt, cordons d grosses impressions digit6es, combinaisons de cannelures et
d'impressions, pliss6s (cannelures trds fines et supeficielles) obliques en sens oppos6, ou des
chevrons, 6ventuellement associ6s d des incisions.

Les formes sont globulaires, biconiques ou arrondies. Les diff6rences entre les phases se
marquent aussi bien dans les formes que dans I'ornementation et la facture de la c6ramique,
ainsi que dans I'architecture des maisons de sudace en torchis.
- Etape | : au cours de cette 6tape se mainliennent les techniques de fabrication et les formes
caracteristiques de Vinca A 3 et de Starcevo-Crig IVB; les unes et les autres peuvent aussi 6tre
combin6es. Au cours de la phase la, les deux composanles (Star6evo-Crig et Vinca) sont encore
nettement dist inctes et i l  s 'y ajoute des 6l6ments de synthdse. On observe un ph6nomene
similaire dans les cultures de Dudegti, de Vddastra, de Veselinovo (nord de la Bulgarie), et dans
la Ceramique Lin6aire de type Alf6ld. La phase la est la phase de formation de la culture du
Banat. Pendant la phase lb, on assiste i la combinaison des attributs Vinca et Stardevo, ainsi
qu'a I 'apparit ion d'6l6menls propres d la culture du Banat, qui se g6neral iseront au cours des
phases suivantes. Les attributs de Vinca A3 disparaissent a mesure que I'on s'6loigne vers le
nord ou l 'ouest, tandis que se mult ipl ient les 6l6ments communs aux cullures de l 'Alfold, de
Turdag et des autres groupes voisins. La plastique possdde ir la fois des traits Vinda et Starcevo-
Crig tardifs.
- Etape ll : la transition vers cette phase esl caract6ris6e par un processus de diffusion culturelle :
on passe a la phase Banat l la au cours de la phase Vinca 81. Pendant la phase Banat l lb, on
observe 6galement une pr6sence importante de communaut6s Vinca 81, par exemple d Pa(a.
Ce ph6nomdne dist ingue l 'evolution de Pa(a de celle des autres entit6s regionales de la culture
du Banat. L' importance de la composante Vinda suggdre de parler d'un "groupe de Pa(a"
nettemenl dist inct de celui de Bucovdt comme de ceux de I 'ouest du Banat ou de Backa ( cf.
materiaux d'Aradac et de Mateiski Brod, et 6ventuellement ceux d'ldioS ou de Crno Bara).
- Etape l l l  :  au cours de cette 6tape se produisent divers changements dus au "choc" Vinca C.
Cette inf luence n'arrive pas partout en meme temps et quelques regions montrent un retard
technologique par rapport aux autres. Ainsi se forme la variante m6ridionale de la culture de la
Tisza. Celle-ci possdde de nombreux attr ibuts tradit ionnels de la culture de Vinca B et de la
culture du Banat, auxquels s'ajoutent de nouveaux 6lements Vinca C (Hodoni, Chigoda,
Begenova, Cenad). La distinction des phases llla et b demande encore d 6tre pr6cis6e.

INDUSTRIE LITHIQUE. L ' indust r ie  l i th ique connai t  la  mOme 6volut ion que ce l le  de Vinda.  Au
cours de la phase la, on observe un microl i thisme similaire a celui de la culture de Dudegti (Fiera
Cleanov, Malul Rogu) ou du groupe de Pigcolt,  de Ciumegti ou de Vinca A3 (matei iaux de
Fratel ia). Les lames segment6es sont suivies, dans I 'ordre decroissant des fr6quences, par les
grattoirs sur lame, les trapezes, les grattoirs discoides, les pointes de fldche et les mdches de
for6t. Le si lex uti l ise provient de differentes sources : le "si lex du Banat", a rayures noires,
abondant d Zorlen[u Mare, Ohaba et Ruginosu est consider6 comme originaire de la zone
Ohaba-Del inegt i  (Bobog 1991) ;  i l  const i tue 5 i t  7% des mat idres premieres,  tandis  que
l'obsidienne est plus abondante (10%).

Les outils en pierre polie connaissent la mdme evolution que ceux de Vin6a et leur fabrication est
amelior6e au cours de l '6tape l l ,  comme dans Vin6a 81. On dist ingue des haches trap6zoidales
ou rectangulaires, rarement perforees. Les ciseaux et les herminettes sont fabriqu6s dans des
roches d grain f in. On connait encore des massues h6misph6riques et des "sceplres" en
serpentine el en basalte, ainsi que quelques haches discoides. Des percuteurs, des meules et
des broyons ont 6t6 confectionn6s au d6part de roches locales. L'outillage est compl6t6 par des
polissoirs. La parure en pierre comprend des bracelets a section triangulaire et des perles.
INDUSTRIE OSSEUSE. Du point de vue technologique et morphologique, l ' industrie osseuse est
s imi la i re  d ce l le  de Vinca,  mais  e l le  connai t  une p lus grande var i6 t6.  Quelques ido les
geometriques plates ont 6t6 tir6es de lames osseuses. Au cours de l'6tape ll, on trouve des
bagues simples ou doubles, des pendentifs, des aiguil les, des poingons, des aiguil les d chas,



ch. vi l .  Gh. LAZAROVICI,
Les Carpates m6ridionales et la Transylvanie 253

des spatules d extrdmit6 zoomorphe, des cuillers, des harpons, des pointes de fldche, des lubes,
des scies, etc. L' inventaire comporte 6galement des gaines de hache, des marteaux, des
faucilles, des ciseaux, des poinEons, des plantoirs et des harpons en bois de cer{; sur quelques-
uns se lisent les lraces laiss6es par les techniques de fabrication.

ECONOMIE. Pour le site de Pa(a, nous disposons entre autres des analyses ostdologiques de
Bolomei (1988). La structure de l'6levage est d certains 6gards similaire d celle de Vin6a. Les
bovins sont d la base de la production de viande et lait (30 e 40% dans les complexes P 9 el 12,
B 28). La faune chass6e repr6sente 25o/" de l'assemblage : sanglier (13%) et cer{ (7%) sont suivis
par le chevreuil, le chat sauvage (Felix silvestris), le blaireau (Meles meles), le lidvre (Lepus
europaeus), etc. Dans quelques complexes les ovicarpins repr6sentent 10 a 15% et les porcs
11,20/"; il faut y ajouter des os d'oiseaux. La p6che est attestee par des os de silure (Silurus
glanis) et de gardon blanc, tandis que la r6colte est document6e par des coquil les de
gast6ropodes, des coquillages. A Pa(a, on connait aussi des valves et des objets en Spondylus
gaederopus provenanl de la mer Eg6e.

ASPECTS RITUELS. Seules quelques tombes ont 6t6 d6couvertes fortuitement. A Par[a, deux
squelettes ont 6t6 mentionn6s par Miloja. En 1978, un squelette fut d6couvert au bord du Timig,
en amont de Pa(a; le corps 6tait d6pos6 en position contracl6e, sur le c6t6 droit, la t6te orient6e
vers l'est. Un fragment d'amphore i visage humain se trouvait i proximit6 des 6paules.

SITES. Dans la r6gion de Pa(a, les sites de la culture du Banat se trouvent habituellement entre
90 et 100 m d'alt i tude, sur de basses terrasses non inondables, d proximit6 des rividres ou dans
la plaine inondable du Timig. La r6gion 6tait bois6e, et Par[a se lrouve a la limite occidentale de
ces forOls giboyeuses. Au nord et au sud du Timig, des affluents aux nombreux bras d'inondation
tels que le Poginig ou la Bega Veche (aujourd'hui canalis6e), convenaient bien d la p6che; les
fouilles ont liv16 les os de poissons pesant jusqu'it 30 ou 40 kilos.

HABITAT. Les sites de la premidre 6tape sont mutuellement distants d'environ 10 km; on les
lrouve en g6n6ral d proximit6 de ceux de Vin6a A2 et de Stardevo-Crig. Au cours de l'6tape ll, on
observe un processus de nucl6ation de groupes de sites; la distance entre deux groupes est
alors de 30 ou 40 km. Les sites principaux (Parla, Bucovdl, Pigchia, Vinga, etc.) sont entour6s de
sites secondaires ou saisonniers. Ces sites sont localis6s sur des 6l6vations, dans les meandres
ou sur les iles des rividres et sonl donc fortifi6s naturellement. Dans plusieurs cas, l'installation
d6bute par le creusement de huttes semi-enterr6es, remplac6es ensuite par des maisons de
surface. Aux niveaux 7A et 78 de Par(a, I'armature inlerne des habitats est constitu6e par 3 ou 4
rang6es de trois poteaux supportant la charpente. Seules cenaines parties de la maison sont
couvertes d'argile. Les couches arch6ologiques (7A) livrent des traces de bois prises dans une
masse de charbon et de cendre qui ont favoris6 leur conservalion.

Lesd imens ionsdesma isonsva r i en tde3x4md5x6m.Un foye r l 6gd remen td6cen t r6es t
construit au tiers de la longueur. Dans les niveaux 7C el6 de Par[a, les constructions ont deux
ou lrois pidces. Elles sont munies d'un sol d'argile reposanl parfois sur une armature de poutres.
A peu prds un tiers de ces constructions possddent un 6tage. Au rez-de-chauss6e comme e
l'6tage se trouvent des foyers, des coffres d c6r6ales, des objets mobiliers (un fuseau), des vases
d provision, des vases d'usage quotidien et de objets de parure. Les maisons ne sont distantes
que de 40 a 60 cm. Les groupes de maisons sont s6par6s par des rues (larges de 2 a 3 m) et
des places.

Un complexe culturel occupait la zone cenlrale du site de Parla. La couche 7C (et peut-€tre
mdme 78) a r6v6l6 la pr6sence d'un sanctuaire (12,5 x 7 m) partag6 en quatre zones. Au nord,
se trouvait un lieu pour br0ler les offrandes et les offrir d une divinit6 repr6sent6e par un buste en
argile muni d'une perforation permettant de lui adapter une t6te ou un crdne mobile. A l'ouesl se
trouvait un coffre destin6 au d6p6t des offrandes. Prds du mur ouest, un compartiment a livr6 de
grands 6clats de silex et des haches. Nous pensons que des sacrifices d'animaux 6taient offerts
d cel endroit. A proximitd du mur oriental se trouvaient deux foyers et une fosse destin6e d
l'6vacuation des cendres et du charbon de bois; ces d6pdts y alternent sur une 6paisseur de 2 d
4 cm.
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Aprds I'incendie du site et du premier sanctuaire, un second temple (1 1,6 x 6 m) fut construit sur
le m6me emplacement, en mdme temps que les bAtiments voisins. Le second sanctuaire
comportait deux pidces : I'une munie d'une entr6e dans le mur est et d'une ouverture d'ou on
pouvait voir la statue monumentale, et d'autels pour les offrandes; I 'aulre pidce, i  I 'ouest,
comportait trois autels a offrandes. Des colonnes surmont6es d'un bucrAne 6taient dispos6es
conlre le mur ouest vis-a-vis de la statue. La piece de I'est avail une entr6e "de service" au nord
et une autre au sud, face a la statue monumentale, gard6e par deux colonnes surmont6es de
t€tes de taureaux. Cette statue monumentale double repr6sentait la grande d6esse-mdre et son
paredre le taureau. La statue 6tait bord6e d'un grand plateau destin6 au d6p6t des offrandes.
Une amphore d offrandes a et6 d6couverte sur le socle, dans la zone centrale. Le long des
parois du sanctuaire et d I'arridre de la statue se trouvaient des plateaux et des tables destin6s
au d6p6t et ir la combustion des offrandes, ainsi que des autels. Trois autres autels se trouvaient
dans la pidce ouest. Le premier, partiellement conserv6, 6tait 6galement destin6 d I'incin6ration
des offrandes, d proximil6 d'une idole buste mont6e sur un socle prds duquel on d6posait les
cendres. Sur le second autel 6taient d6pos6es les offrandes de vases. Le troisidme, au sud,
servait au d6p6t des offrandes de c6r6ales. On a retrouv6 i I'int6rieur de celui-ci une cache d
cer6ales et des vestiges de vases d provisions. Dans la paroi ouest du sanctuaire s'ouvrail un
trou rond (solei l?) pres duquel 6tait appliqu6e une lune d'argi le (1 1,30 ou 1,40 m de hauteur). Au
dessous de ce disposit i f ,  se trouvaient une coupe et une meule enfonc6e dans l 'argi le du mur,
pres de la porte, a une hauteur de t 60 cm. La meule et la coupe part icipaient probablement
aussi au d6roulement du culte.

Divers bAtiments se dressaienl autour du sancluaire; au sud, en P3l P4, fut mis au jour un foyer
d6core de m6andres incis6s et peint en jaune et en rouge. En P8, au sud egalement, dans un
autre bAtiment, un plancher occupait les deux tiers de la pidce. Sous ce plancher, on d6couvrit
un foyer prds duquel se dressait un buste d' idole identique d celui du sanctuaire. Au nord du
lemple s'6tendait un bAtiment ne comportant qu'une seule pidce. Les constructions qui entourent
le sanctuaire se distinguent des maisons ordinaires par leur pauvret6 en mobilier archeologique et
onl sans doute une autre fonction. Au voisinage de ceux-ci se dressaient egalement des maisons
de type usuel, les unes d plusieurs pieces, d'autres munies d'un 6tage.
DEGRE DE DEVELOPPEMENT. Les communaut6s de la culture du Banat connaissent leur
6panouissement maximum au cours de l '6tape l l  (contemporaine de Vinca B), tant du point de
vue economique, social et culturel que du culte. De nombreuses balles de fronde retrouvees prds
de la porte dans chacune des maisons suggdrent des rapports conflictuels entre les tribus ou les
individus; cette impression est encore renforc6e par des traces d'incendies et de destructions
syst6matiques et par le fait  que le site de Pa(a est entour6 d'un double foss6 et bord6 d'une
palissade int6rieure.

GROUPE DE BUCOVAI lpr. ra1
(sous-groupe de la culture du Banat)

DATATION.

Etape | :

Etape l l  :

Etape l l l  :

phase la
phase lb
phase lc
phase ld
phase l la  :
phase l lb :
phase l l la  :
phase l l lb  :

3850 - 3750 b.c.
3750 - 3500 b.c.
3500 - 3250 b.c.
3250 - 3000 b.c.
3000 - 2750 b.c.
2750 - 2600 b.c.
2600 - 2500 b.c.
2500 - 2200 b.c.
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ExrENsloN GEOGRAPHIQUE' Nord du Banat entre le Timig et le Mureg; d l 'est de Timigoara'
zone des for6ts du nord-est du Banat. La limite nord de I'aire d'extension est marqu6e par le site
de Lipova sur le Mureg; la limite est n'a pas encore pu 6tre pr6cis6e.

CERAMIQUE. - Etape I : c6ramique grossidre : la pAte est d6graiss6e au gravier et i la chamotte,
plus rarement au sable. On connait des formes globulaires, des amphores d col cylindrique, des
piriformes et des 6cuelles tronconiques ir 6paule arrondie. Les d6cors comportent des cordons
alv6ol6s, des impressions au doigt ou ir la spatule disposdes sur un ou deux rangs, vedicalement
entre le bas du col et les anses. On trouve 6galement de larges mdandres incis6s. La c6ramique
semi-fine est de mdme faclure mais mieux cuite. Comme dans le cas de la c6ramique grossidre,
les surfaces sont rouges, rougeAtres, brunes et gris jaune. La pAte contient fr6quemment du
sable renfermanl des particules de mica. Le polissage et la cuisson sonl de bonne qualit6. Les
formes sont globulaires ou h6misph6riques; les vases d 6paule arrondie dominent I 'assemblage
avec les vases biconiques ir partie sup6rieure haute, parfois orn6e de cannelures, et fond plat ou
arrondi. Les "plisses" (cannelures superficielles fines) sont fr6quents. Les figures sont r6alis6es
dans un style "textile" (parquet, damiers, chevrons, etc). Cette cat6gorie de c6ramique trouve son
origine dans la phase lb de la cullure du Banat, mais certains composants viennent de Vinca A3.
Au cours des phases lc et ld, on conslate une pr6f6rence pour le d6graissant sableux et divers
types de d6cors incis6s, dont certains disparaitront dans la suite. Les d6cors sont similaires d
ceux qui sont issus de la synthdse Starcevo-Cri9/Vinca. Les meilleurs paralldles, pour I'Etape I du
groupe de Bucovil se trouvent d Battonya prds de B6kescsaba, dans un horizon ant6rieur au
Szakdlh6t ancien. Quelques couvercles et amphores d visage permeltent de synchroniser cet
horizon avec les niveaux 7B-7C de Par[a, soit la phase lla de la culture du Banat.
- Etape l l  :  6panouissement de la c6ramique et de la station de Pa(a. Toutes les cat6gories
c6ramiques prec6dentes se mainl iennent. La c6ramique semi-f ine connait de nouveaux d6cors
en rubans curvi l ignes termines en M simple ou double, en W ou en "f lammes". Les espaces qui
s6parent les sillons incisds peuvent 6tre polis ou rehauss6s de blanc, de jaune et de rouge. Le
niveau lla de Bucovdl se rattache aux 6l6ments les plus anciens de Szak6lh6t et le niveau llb d
Vinda 82 (pieds de coupe typiques). Les d6cors incis6s et les couvercles permettent d'6tablir un
synchronisme entre l'6tape ll du groupe de Bucovdl et les phases llb et llc de la culture du Banat
(Parta, niveaux 7C et 6).
- Etape lll : on assisle d un retour aux types de l'6tape l, avec apparition simultan6e de quelques
d6cors incis6s ou cannel6s sous I'influence indirecte du "choc" Vinca C. On observe 6galement la
presence de quelques 6l6ments Szakdlh6t-Tisza ou "tissoides". La c6ramique fine conserve ses
altributs pr6c6dents. Au cours de la phase lllb on conslate un ph6nomene de retard culturel qui,
tout en conservant des 6l6menls anciens, mdne vers la culture de Tiszapolg6r. Cette 6volution
est similaire d celle de la culture du Banat.

INDUSTRIE LITHIQUE. L'industrie lithique est assez d6velopp6e. Au cours de certaines p6riodes
(horizon Vinda B2lC - niveau Bucov6[ l l l )  les outi ls sur lame accusent une tendance au
microlithisme. Les outils taill6s sont propres d la culture du Banat. Les haches en pierre polie,
reclangulaires ou trap6zoidales sont de petites dimensions; on trouve 6galement des ciseaux
6troits.

INDUSTRIE OSSEUSE. L'outi l lage osseux, peu d6velopp6, consiste principalement en poingons
et lissoirs; il est accompagn6 de divers outils en bois de cer{ : pics, poingons, ciseaux, gaines de
haches polies, marteaux, serfouetles.

ECONOMIE. Le mat6riel osteologique, aussi abondant que dans la culture du Banat, n'a pas
encore 6te 6tudi6.

ASPECTS RITUELS. Les rite fun6raires ne sont pas connus.

SITES. Le site de Bucovdl 6tait install6 dans un m6andre d'un ancien lit de rividre entre le Timig
et la Bega, al iment6 chaque ann6e par les inondations printanidres, dans une r6gion de
marecages et de grandes fordts. Celle-ci subsiste encore prds de Bazog et sur le Timig. On trouve
un sol brun au voisinage du site. Bucov6! offrait donc un environnement diversifi6, favorable d la
chasse et ir la p6che comme i l'agriculture (dans quelques clairidres). Le site est 6tabli sur une
petite ile de t 130 x 80 m. La zone marecageuse qui entoure plusieurs sites a d6termin6 l'aspect
sp6cifique de ce groupe en g6nant les relations avec les groupes voisins. Tandis que les
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ossements de cerf indiquent que la chasse 6lait une des activit6s 6conomiques principales, les
houes et pioches en os, ainsi que les meules et les molettes t6moignenl de pratiques agricoles.

HABITAT. L'habitat de Bucov6! a les attributs caract6ristiques d'un tell; celui-ci 6tait peut-6tre
entou16 d'une palissade. Au d6but, on trouve des huttes semi-enterr6es quadrangulaires de
petites dimensions. Pour la phase lb on connait des maisons de surface conslruites en bois et en
torchis (5 x 4 m), munies de foyers ou de fours int6rieurs. Les phases suivantes r6vdlent le m6me
type d'habitat mais avec des variations dans la qualit6 de I'architecture. Un grand mur d'argile
lrouv6 dans les niveaux lla-llb pourrait appartenir a une fortification ou a une grande conslruction
culturelle.

DEGRE D'EVOLUTION. Les communaut6s du groupe de Bucov6!  semblent  marquer
I'achdvement du processus de n6olithisation des zones bois6es au nord-est du Banat. Au cours
de la deuxidme 6tape, la zone de Bucovd! parait 6tre un centre 6conomico-religieux, si I'on en
juge par les t6moins c6ramiques et plastiques. De nombreuses balles de fronde d6couverles
parmi les d6bris des maisons des niveaux lb et l la, ainsi que les incendies et destructions
indiquent des conflits individuels ou tribaux.

COMPLEXE CLUJ - CHEILE TURZII/ LUMEA NOUA - DEVENT - ESZTAR

(voir aussi chapitre Vll l)

DATATION.

E tape  l :  14000 -  r 3750  b . c .
E tape  l l  :  13750 - r3250b .c .
Etape l l l  :  +3250 -  r2750 b.c .

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Plaine de Transylvanie, plateau de Transylvanie, nord-est des
Montagnes Occidentales.

CERAMIQUE. Or ig ine :  la  c6ramique de ce complexe resul te  de I 'associat ion de deux
composantes:1) une composante locale Stardevo-Crig tardive ( lVA-lVB) oD les inf luences Vinda
(A1-A2) sont evidentes; 2) une composante m6ridionale appartenant d I 'horizon i c6ramique
polychrome (Let l- l l ) .  Cette c6ramique s'apparente d cel le qui a donn6 naissance en Grdce au
facids de Tsangli.
- Etape | : cette 6tape comporte deux phases; I'une, de type Szak6lh6t ancien, est ant6rieure a
l ' impulsion Vin6a B et montre une 6volution locale vers une c6ramique l in6aire (Gura Baciului lV,
Cluj-Stdvi lar, lclod-La Doroaie). Les formes sont globulaires ou coniques. Parmi les types
caract6rist iques, on dist ingue l '6cuelle d bord lobe et des coupes d couverte blanche, dont la
pdte est degraiss6e d la balle de bl6 et padois au limon. Les d6cors consislent parfois en rayures
noires. Pour la c6ramique usuelle et semi-f ine, on trouve aussi des d6cors communs dans
I'ensemble du Neolithique moyen : ornements plastiques, m6andres incis6s, rubans incis6s ou
bandes pointill6es; ces d6cors se d6veloppent au cours de la deuxidme phase. La facture est d
certains 6gards similaire ir celle de la c6ramique de Vinca, en ce qui concerne les cat6gories
semi-f ine (noire et gris-noir) et grossidre ( jaundtre ou brune). On rencontre egalement de la
c6ramique de tradition locale Stardevo-Crig IVA-IVB, d6graiss6e au sable ou au limon.
- Elape ll : developpement d'un d6cor peint, aux figures sp6cifiques : bandes peintes noires sous
le bord, d I ' int6rieur ou A I 'ext6rieur, croix. Les d6cors incis6s sont rares dans les sites
septentrionaux. A Cluj-Place de la Libert6, ces derniers apparaissent sur des vases
quadrangulaires peints selon la technique dite crusted; des bandes peintes forment des
losanges, des angles, des zigzags, des ondes et des spirales. Le r6pertoire morphologique est
celui du N6olithique moyen, avec loutefois certaines formes particulidres : vases quadrangulaires,
6cuelles quadri lobees, vases d profi l  en S, accompagn6s par quelques plaquettes peintes
similaires d cel les des groupes m6ridionaux de Paradimi et de Karanovo l l l / lV. Au cours de la
seconde partie de cette 6tape apparaissent des d6cors peints en noir ou d rayures minces
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noires, jaunes ou rouges sur fond blanc pos6 avant cuisson. On connait aussi quelques
exemplaires en lechnique crusted. Les d6cors ornenl le plus souvent des 6cuelles ou des coupes
i bord quadrilob6. On reldve aussi des ressemblances avec le groupe de Pigcolt (ll/lll et lll) et
avec la c6ramique peinte de BUkk (Cheile Turzii). Les r6cipients sont h6misph6riques, globulaires
i col cyl indrique, ou biconiques. Les amphores sont assez abondantes, mais les vases
couvercles et les vases d visage sont absents (ir l'exception d'un couvercle d6couvert d Lumea
Noui).
- Etape lll : sous I'influence du "choc" Vin6a C, on assiste d un rafraichissement des technologies
c6ramique et lithique, au momenl o0 d6bute la m6tallurgie du cuivre. Les anciens 6l6ments de la
c6ramique se maintiennent et le nombre des vases quadrangulaires augmente, peut-Otre d la
suite de I'arriv6e dans le nord (Cluj-Bd. Lenin, Turdag) de quelques communaut6s Vinda-Turdag
lll. Les d6cors s'enrichissent de figures incis6es, caract6ristiques des milieux Turdag tardifs; il
s'ensuil des ressemblances avec Tisza I et les "6l6ments tissoides". Nous pensons que leur
pr6sence dans le bassin du Someg r6sulte du choc Vinda C. On assisle ir la diff6renciation des
groupes d'lclod, de Tiulag ll et de Gil6u.

INDUSTRIE LITHIQUE. L' industrie l i thique est peu connue du fait du petit  nombre d'outi ls
d6couverts et du manque de fouilles systdmatiques.

INDUSTRIE OSSEUSE. L'industrie osseuse pr6sente les m€mes caract6ristiques que celles des
cuftures de Vinda-Turdag et du Banat, mais elle est plus pauvre. Le site de Cluj-Bibliothdque de
l'Acaddmie a livr6 quelques fragments de spatules et d'aiguilles en os.

ECONOMIE. Les donn6es obtenues d Tdulag (sud de la Transylvanie) montrent la pr6dominance
de fafaune domestique (U,7% des individus) sur lafaune sauvage (Bulai-$tirbu 1984). L'habitat
en grotte (Cheile Turzii) pourrait correspondre d une occupation saisonnidre; nous n'avons pas
d'indications sur les habitations de plein air; les d6couvertes les plus m6ridionales (complexe de
Lumea Noui) sont encore in6dites.

ASPECTS RfTUELS. Le seul rile fun6raire connu est l'inhumation (un squelette d Clui-Archives).
L'inventaire du mobilier fun6raire rappelle par plusieurs aspects celui du groupe d'lclod et suggdre
I'appartenance de la lombe i une phase tardive.

SITES. Des 6tudes particulidres n'ont 6t6 entreprises que pour le groupe d'lcbd (au d6but de la
p6riode consid6r6e). Les habitats des phases tardives (lclod, Baciu, Cluj-Baba Novac, Tureni
Poderei) sont localis6s au voisinage de grandes fordts, bien souvent dans d'anciennes clairidres
d6frich6es par le feu (pourcentage 6lev6 de potassium d la base de la terre arable), d proximit6
de cours d'eau.

HABITAT. Dans le facids Cheile Turzii-Lumea Noui les occupations de l'6tape I n'ont que peu
d'extension : 1 ou 2 ha (Cluj-Stdvilar, Gura Baciului lV). Au cours de la seconde 6tape, on trouve
des surfaces de 2 ir 10 ha (Cluj-Centre, Lumea Noui), tandis qu'd l'6tape lll les sites peuvent
atteindre prds de 30 ha (Cluj). Les resles de terre br0l6e et de torchis suggdrent l'existence de
maisons semblables ir celles de Vinca-Turdag ou de la culture du Banat, dont les dimensions
n'excddent pas 3 x 4 m. Le caractdre limit6 des sondages n'en a pas permis jusqu'ici de
reconstitution plus pr6cise. Le site.6ponyme de Tiulag (voir ci-dessous) s'6tend sur 10 A 15 ha.

FACIES REGIONAUX. On distingue trois facids r6gionaux. Au sud, entre le Mureg et les Carpates
m6ridionales jusqu'ir Sebeg (au sud) et Pianul de Jos (a l'est), s'6tend le groupe de T6ulag. Au
nord de ce territoire, entre les vall6es de I'Arieg et du Mureg, on rencontre le groupe de Cheile
Turzii-Lumea Noui et, en Crigana (au nord-ouest), celui de Devent-Eszt6r (Szentm6rton, dislrict
de Debrecen).
- Le facies Tiulag. Ce facids a 6t6 d6fini comme un aspect i c6ramique peinte et incis6e de la
culture de Vinda-Turdag (Dumitrescu 1984, 1985-1986; Lazarovici et Dumitrescu 1985-1986); i l
trouve ses origines au cours de la phase Vinda 82 et sa phase 6volu6e est contemporaine de
Vinda C. La c6ramique, g6n6ralement d6graiss6e au sable, est de bonne facture. Dans les
cat6gories fine et semi-fine, on utilise un sable trds fin, et parfois un sable gris pour la c6ramique
grise. Les formes quadrangulaires et les coupes (le plus souvent peintes) sont les plus
fr6quentes. Quelques pieds de coupe sont d'une trds bonne facture Vinda. Les d6cors incis6s
consistent en rubans remplis de ponctuations ou de hachures. Des rang6es de points peuvent
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alterner avec des rubans larges. Le r6pertoire des figures compode des zigzags, des losanges et
des triangles ainsi que des rubans horizontaux, verlicaux ou obliques; de tels rubans peuvent
souligner le bord ou partager la surface en quatre panneaux. Les d6cors peints comportent des
zigzags, des triangles, des segments termin6s en T ou en double T. L'int6rieur des lriangles peut
6tre rempli de grosses ponctuations. On trouve 6galement des figures enZ ou en L ainsi que des
associations des deux. Une s6rie de vases dont le bord est rehauss6 de bordeaux (par exemple
A Pa(a en Banat) pourrait appartenir d un horizon Vinca C trds ancien. Le plastique de Pianut de
Jos appartient selon l. Paul d I'horizon Vinda C; les figurines aviformes de Turdag sont 6galement
influenc6es par Vinda C.
- Le facids Lumea Noud. Ce groupe doit son nom d deux sites localis6s dans le quartier de
Lumea-Noud d Alba lulia. On y trouve une riche stratigraphie ir c6ramique incis6e et peinte. On
peul en gros distinguer trois phases : la plus ancienne a 6t6 d6couvede dans les deux sites de
Lumea Noud, la seconde d Sintimbru et la troisidme d Lumea Noui et i Zau de Cimpie, Deven!
et Vdrzarii. Au d6but, la c6ramique est d6cor6e au moyen d'une peinture fonc6e; on observe
ensuite une 6volution similaire d cel le de Cluj-Cheile Turzi i ,  tandis qu'on d6couvre une 6volution
sp6cifique au cours de la troisidme phase. Celle-ci possdde une belle c6ramique d6cor6e ir la
peinlure rouge sur fond blanc : cercles concentriques, cercles blancs, petites croix, m6andres,
etc.

CULTURE DE LA TISZA (variante m6ridionale) (p1.15,16)

(voir aussi chapitre Vll l)

DATATION.

Etape | :  !2750 - t  2600 b.c.
E tape  l l  :  r 2600 - t2400  b . c .

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Cette culture s'6tend dans le quadri latdre d6limit6 par le Timig,
les Monts Poiana Ruscd, la Crigana m6ridionale et par les r6gions de Badka et de Vinkovci.
CERAMIQUE. La naissance de cette culture est d6termin6e par l'influence de la transition Vinda
B2/C sur le substrat local, ainsi que les fouilles de Hodoni, de Chigoda et de Par[a ont permis de
le montrer, grAce ir des importations de la culture de Vinca. La c6ramique semi-f ine est
d6graiss6e au sable; dans l'ensemble, la facture et la cuisson sont bonnes et les surfaces gris
fonc6 dominent. On connait de la c6ramique d6graiss6e d la balle de bl6 pendant la premidre
6tape. On reldve en part icul ier des d6cors incis6s auxquels sont associ6es de grosses
impressions (Pa(a I et l l ,  Brdnigca, Lipova, Begenova), des f igures de type "lexti le", et des
applications; d'autres d6cors sont peints en blanc, en rouge ou en jaune, selon la technique
crusted sp6cifique de Banat ll et de Bucov6! ll. Les types caract6ristiques sont repr6sent6s par
les vases quadrangulaires et ovales, ainsi que par les coupes a pied haut et large.
INDUSTRIE LITHIQUE. Les mat6riaux de Cenad et de Begenova indiquent un d6bitage
l_amellaire. L'outillage poli comprend des haches rectangulaires ou trap6zoTdales et des ciseaux.
On lote la frequence des haches perfor6es. Certains sites, tels que Lipova, ont livr6 des ateliers
de fabrication de haches perfor6es; bon nombre de celles-ci sont semblables aux haches de
cuivre de type Plodnik et Codor.

INDUSTRIE OSSEUSE. La parure en os est particulidrement developp6e : bagues multiples pour
trois ou quatre doigts et pendentifs (Cenad, Begenova, eoka). On trouve aussi des bracelets en
test de spondyles.

ECONOMIE. Les donn6es sont maigres par suite du manque de fouilles syst6matiques et d'6tude
des mat6riaux ost6ologiques, comme ceux de Cenad et de Begenova. Toutefois, I 'outi l lage
li thique permet de resti tuer des activit6s agricoles, cyn696tiques (Hodoni) et hal ieutiques
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(Begenova), voire les trois genres a la fois (Chigoda, Brbnigca et Pa(a). On connait des centaines
de pidces en marbre cisel6es, perfor6es et tailldes qui t6moignenl du raffinement de la fabrication
des outils. Les ateliers de fabrication de haches per{or6es et la qualit6 artistique des bagues en
os fournissent des indications qui vont dans le m6me sens. La fabrication de la cdramique,
pourvue d'un d6cor peint trds riche, constitue une activit6 sp6cialis6e. Les produits confectionn6s
dans les grands sites sont export6s i longue distance (importations de Vinda, de Zorlenlu Mare,
de Vinkovci, etc.). La pr6sence d'objets en obsidienne, en spondyle et en roches volcaniques
apport6es de loin atteste 6galement de I'intensit6 des 6changes.

ASPECTS RITUELS. A Hodoni, on connait un squelette d'enfant inhum6 en posit ion repli6e,
sans mobilier.

SITES. L'habitat est similaire d celui de la culture du Banat. L'6tablissement de Hodoni, localis6
sur une haute terrasse, se trouvait d proximit6 d'un petit cours d'eau aujourd'hui d sec. Les sites
se pr6sentent sous l'aspect de tells quand ils sont localis6s au voisinage des rividres, dans des
m6andres, sur des rives haules (Chigoda, Begenova), sur de hautes terrasses (Hodoni, Brdnigca)
ou dans des vall6es plus larges (Lipova).

DEGRE D'EVOLUTION. Aprds une origine d l 'horizon Vinda C et Banat l lO, l '6volution ult6rieure
est semblable ir celle de la Pannonie centrale. On trouve les m6mes mal6riaux d Hodoni ll, eoka
et Cristurul Sirbesc. Les d6couvertes d'ldioS, de erno Bara et de Novi Bedej ne sont pas encore
publi6es et ne permettent donc pas de conclusion plus ample.

GROUPE D'ICLOD

DATATION.

Etape | :
Etape ll :
Etape l l- l l l  :
Etape lll :

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Bassin du Someg Mic, plaine de Transylvanie et Montagnes de
Meges (ces dernidres pendant les 6tapes tardives).

CERAMIOUE. - Etape | : le d6but de cette 6tape conserve beaucoup de traits du N6olithique
moyen, mais sa d6finition reste i pr6ciser. Ce n'est que pendant la transition l-ll que toutes les
caract6ristiques techniques, morphologiques et ornementales du Groupe d'lclod sont bien
d6finies. Celui-ci se caract6rise entre autres par I'emploi de limon comme d6graissant, i la place
du sable et de la balle de bl6 des 6poques pr6c6dentes. De ce fait, la pellicule superficielle de
certains vases tend ir s'exfolier et la surface sous-jacente a un aspect "farineux". Les formes du
N6olithique moyen se maintiennent : vases quadrangulaires, 6cuelles d bord quadrilob6, vases d
profi l  en S, coupes A pied. Les formes de la c6ramique usuelle sont : le vase i provisions,
I'amphore et l'6cuelle lronconique. Les formes biconiques n'apparaissent qu'en nombre limit6;
elles seront plus fr6quentes au cours des 6tapes suivantes. Les d6cors peints sont align6s le
long du bord ou au fond des vases. Des cultures pr6c6dentes, on conserve les bandes
hachurees, les bandes paralldles, verticales ou obliques, les spirales, les ondes et les groupes de
bandes 6troites; ces figures peuvent aussi orner I'int6rieur des vases. Une technique bichrome
(noir et rouge sur fond blanc) est utilis6e it Cluj-Bibliothdque de l'Acad6mie. Les d6cors incis6s
comportent des rubans hachur6s ou remplis de ponctuations, des rang6es de courts sillons et
des damiers. Les rubans servent d former des losanges ou des rectangles; ils peuvent aussi 6tre
mis en place horizontalement, le long du bord ou du fond, ou encore en oblique. Les zigzags ont
leurs sommets marqu6s de grosses ponctuations. Le fond des vases est parfois marqu6 de traits
courbes (parenthdses).
- Etape ll : cette 6tape est mieux connue que la pr6c6dente, grAce d la richesse des cimetidres A
et B d' lclod (environ 80 tombes qui ont l ivr6 plus de 200 vases). La plupart des sites

2700 - 2600 b.c.
2600 - 2500 b.c.
2600 - 2400 b.c.
2400 - 2300 b.c.
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appartiennent d cette 6tape. La pAte de la c6ramique usuelle contient jusqu'ir 50% de sable. La
cuisson oxydante domine. La poterie semi-fine est d6graiss6e au sable et d la chamotte, les
surfaces sont rougeAtres ou jaunAtres. En ce qui concerne la c6ramique fine, les surfaces sont
majoritairement brunes (60% dans le cimetidre A d'lclod). Le cimetidre A a livr6 les formes
suivantes :
a) vases cylindriques : 22 - 25o/o (aussi dans les habitats);
b) coupes :14 - 15%, tul ipiforme d pied 6vas6 (type 81) ou cyl indrique (type B2), d corps
h6misph6rique (type 83) ou en tronc de c6ne (type Ba); les deux derniers types existaient d6jd
au N6olithique moyen;
c) vase i profil en S (type C) : 16 - 25% dans les cimetidres et22o/" dans l'habitat B;
d) 6cuelle quadrilob6e et bol, le plus souvent peints;
e) vase quadrangulaire;
f et g) varianles de pots;
h) bouteille;
i) couvercle, cuiller, etc..
Les d6cors incis6s sont r6alis6s au moyen de rubans formant des losanges, des zigzags, des
triangles, des angles dont les sommels sont parfois pointes. Le d6cor peut 6tre mis en place
dans des panneaux rectangulaires. Les d6cors peints sont faits de bandes noires dispos6es
sous fe bord des vases, d I'int6rieur ou d I'ext6rieur, de figures en Z, de figures faites de larges
bandes et croix noires, de bandes de lignes paralldles, hachur6es ou pointillees qui divisent en
quatre secteurs I'int6rieur des 6cuelles quadrilob6es. Ces bandes sont lravaill6es en technique
crusted sur fond blanc, comme dans les phases tardives du complexe Cluj-Cheile Turzii-Lumea
Noud. Les secteurs sont parfois remplis de triangles hachur6s ou d remplissage reticule, ou
encore de m6andres bichromes (en rouge et blanc). Les figures en spirale sont assez frequentes
d I'int6rieur des vases. Si le cimetidre A d'lclod n'offre que quelques exemples de peinture, cette
technique est dominante dans le cimetiere B.
- Etape lll : cette troisidme 6tape voit la diffusion de quelques communaut6s Petregti B sur le
terri toire du groupe d' lclod. l l  s 'ensuit un d6placement de ce dernier vers le nord-ouesl jusqu'i
Zal6u-Farkasdomb et peut-Otre au-delir, dans l'aire du Groupe de Suplac. A la mdme 6poque,
des communaut6s de type Herp6ly-Salca s' instal lent 6galement sur le terres du Groupe d' lclod,
jusqu'it Cluj-Salnt Jean el Cluj-Bibliothdque de I'Academie. La c6ramique est d6graiss6e au limon,
au sable grossier et au petit  gravier. La pr6sence du d6graissant l imoneux parait r6sulter
d' inf luences venues du nord-ouest, de la r6gion de Meges; quant au sable, i l  faut sans doute
I'attribuer i des influences Petregti B. Dans la c6ramique usuelle, on trouve, par ordre d6croissant
de fr6quence, des surfaces rougeAlres, brunes et gris fonc6. Pour I'ensembles des cat6gories, on
trouve : surfaces rougeAtres 38Y"; brunes 19,7y"; jaunatres 15,3./"; le reste est constitu6 par
quelques tessons noirs et d'autres couleurs. Les formes sonl cel les de l '6tape pr6c6dente; on
assiste i  la mult ipl ication des vases coniques et biconiques (cruchons, bols, petits pots). Les
coupes biconiques ir bord large et ir pied conique 6troit jouissenl d'une faveur particulidre. Les
materiaux provenant du sud et de I'est de I'aire d'lclod se rattachent d l'6volution de la culture de
Petregti, el ceux du nord et de l'ouest ir celle de la culture de Lengyel (liaisons pr6cis6es pour
lclod-Agod; Lazarovici 1977, 1986).

INDUSTRIE LITHIQUE. Les grandes fouil les d' lclod onl mis au jour un mat6riel l i thique tres r iche;
mais I'abondance de celui-ci varie au cours du temps. Les outils tailles et polis sont r6alis6s dans
des roches locales; seules quelques matidres premidres proviennent d'6changes d longue
distance : obsidienne de M6los, du Tokai ou de Sardaigne. ll parait exister 6galement une source
d'obsidienne plus proche (Carpathian 3), mais cel le-ci n'a pas encore 6t6 identif i6e. Les
identif ications faites par Stoicovici (198a) permettent d'6tablir la venti lat ion suivante: min6raux
26,1"/"; roches 6ruptives 38,9%; roches s6dimentaires 2,7o/"; roches m6tamorphiques 30,6% et
roches magmatiques 1,5%. Les 17 types de roches se r6part issent de la manidre suivante :
obsidienne 36,5%; schiste 22,8"/"; calc6doine 21,5y"; quartz 6,3./"; opale 4,21"; amphibolites,
diabases et tuf volcanique, moins de 1o/" (n=331). On notera en outre que les outi ls en
obsidienne accusenl une tendance au microl i thisme, tandis que les outi ls en schiste sont plutdt
macrolithiques (Kalmar et Stoicovici 1988).

La fouille de Vlaha (site tardif du groupe d'lclod, en contact avec la culture de Petregti) montre la
pr6dominance des lames (plus de 50%), suivies par les grattoirs (18,750/"). Le schiste y constitue
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40,6% des art6facts, la calc6doine 31,2% et l'obsidienne 9,4Y" seulemenl. Les analyses
fonctionnelles montrent une grande vari6t6 d'utilisations : creuser, dQ;rossir, couper, racler, etc.
Les haches rectangulaires et triangulaires sont les plus fr6quentes.

INDUSTRIE OSSEUSE. Cette industrie est le mieux connue pour les 6tapes tardives (ll-lll et lll)
d'lcfod. Une partie des documents provient du comblement d6tritique du foss6. On connait des
aiguilles, des poingons, des ciseaux en os ou en bois de cerf et, plus rarement, des spatules; s'y
ajoutent quelques faucilles, manches de faucilles, gaines de hache et pioches en os.

ECONOMIE. Le nombre des outils taill6s, des pioches, des faucilles en bois de cer{, des meules
et des molettes est li6 aux variations d6mographiques et d I'intensit6 des lravaux agricoles. Des
fours massifs en pierre, dont les foyers sont couverts de galets roul6s, 6taient destin6s d la
m6tallurgie du cuivre; celle-ci connait un grand d6veloppemenl au cours de I'En6olithique. Une
perle r6alis6e dans un alliage de cuivre et d'argent a 6t6 d6couverle dans I'un de ces fours. La
m6tallurgie du cuivre de cette p6riode, li6e au "choc" Vinda C, est trds probablement v6hicul6e
par la culture de Petregti; elle prend des proportions industrielles en Transylvanie. Le d6clin de la
c6ramique doit 6tre li6 ir ces changements. Ainsi par exemple, les vases peints aprds cuisson
d6couverts dans les tombes ne semblent pas avoir eu de r6le fonctionnel.

ASPECTS RITUELS. Les tombes des deux c imet idres d ' lc lod couvrent  toute l '6vo lut ion
chronologique du groupe. A I 'exception de quelques individus appartenant d des tombes de
l'6tape lll, les defunts sont allong6s sur le dos. Ceux des 6tapes l-ll et ll ont la face tournde vers
I'est, et quelques individus des 6tapes ll-lll et lll ont la face orient6e vers le sud. Les tombes de
la premidre 6tape (4 a 6 vases) sont plus riches que celles de l'6tape tardive ( e 2 vases). Au
cours de l'6tape ll, certaines tombes contiennent 10 a 12 vases. Les vases sont plac6s le long
du corps, group6s prds des points remarquables de celui-ci : tdte, 6paules, hanches, genoux.
Dans le cimetidre A, on observe plusieurs rdgles concernant la disposition des tombes ainsi que
la composition et l'emplacement du mobilier. Le rituel se modifie progressivement au cours de la
phase tardive et les squelettes sont parfois inhum6s en position repli6e. Le mobilier fun6raire
s'appauvrit, les vases sont de mauvaise qualit6 et seuls cerlains types sont repr6sent6s, tandis
que le nombre des outi ls s'6ldve. Dans le cimetidre A, les lombes contiennent des vases
appari€s : deux vases cylindriques, deux vases d profil en S, deux coupes. Les outils consistent
en spalules, aiguilles, haches, racloirs, lames; on trouve 6galement des pendentifs. Dans les
tombes 9 et 10 du cimetidre B, il y avait 8 a 10 vases de l'6tape ll. Dans la tombe M18 (6tape lll)
un squelette robusle (plus de 1,75 m) portait autour du cou un collier de perles en test de
spondyle; prds du pied gauche se lrouvaient quatre outils en bois de cerf, quatre 6clats
d'obsidienne et un f6mur de cerf ou de boeuf; d gauche de la t6te gisaient un maxillaire de bovin,
un grattoir en opale et un hamegon. ll s'agit peut-dtre du squelelte d'un chasseur.

SITES. Le groupe d'lclod modifie certaines des donn6es pr6c6dentes. Ainsi les grands habitats
du N6olithique moyen observ6s au Banat (Zorlen(u Mare, Ruginosu) et en Transylvanie (Turdag,
Tiulag Deva) sont-ils remplac6s par de petits habitats de 2 ou 3 heclares entour6s d'un foss6 et
d'une palissade (lclod l). Ces construclions supposent des d6boisements importants. Tous les
habitats sont localis6s sur les basses et moyennes terrasses des rividres.

HABITAT. Les habitations sonl simples : cabanes et huttes d une pidce, les unes en argile, les
autres en bois; les dimensions sont approximalivement de 3 x 4 m. Le systdme de fortification
d'lclod comporte trois enceintes, soit une palissade int6rieure enfermant une surface d'environ 2
ha, un foss6 ir seclion en V et une seconde palissade, d environ 15 m i I'ext6rieur de ce dernier.
Cette seconde palissade est probablement plus tardive. La palissade int6rieure est implantde
dans une lranch6e de londation large de 20 d 30 cm et profonde de 40 i 70 cm. Certains
poteaux peuvent atteindre une profondeur de 90 cm. Le foss6 a une profondeur de 2,30 a 2,50
m el une largeur de 3 i 4 m.

FACIES REGIONAUX. Dans les r6gions de l 'est, dans la plaine de Transylvanie et le bassin
sup6rieur du Someg Mic se produit un ph6nomdne de synthdse avec la cullure de Petregti
(observ6 d Vlaha, Dedrad), tandis qu'i I'ouest, en Crigana, se forme le groupe de Suplac.
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GROUPE DE SUPLAC

DATATION. 2500 - 2300 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Bassin sup6rieur de Barciu (Beretdu) d I 'est, Crig Repede au
sud et Er au nord-cuest.

CERAMIOUE. La c6ramique est d6graiss6e au sable, au mica, d la chamotte et au l imon. La
cuisson n'est pas trds pouss6e. Les couleurs dominantes sont le jaundtre, le rougedtre et le gris
jaune. Les vases ont les formes habituelles, dont les plus caract6ristiques sont les coupes
lulipiformes, 6ventuellement dot6es d'un pied haut et large, ainsi que les coupes coniques ou
quadrilob6es issues de Pigcolt ll. On connait 6galement des r6cipients d profil en S, des vases
quadrangulaires, des cuillers-biberons et des 6cuelles d bord quadrilob6 qui peuvent €tre peintes.
Les d6cors les plus fr6quents sont r6alis6s en larges bandes peintes (d6jir connues ir lclod). La
peinture est g6n6ralement mal conserv6e. Le nombre des 6l6ments "tissoides" est plus grand
qu'en Transylvanie.

INDUSTRIE LITHIQUE. L'outi l lage ressemble ir celui du groupe d' lclod, mais les outi ls tai l l6s et
polis sont en gen6ral plus grands et la sp6cialisation fonctionnelle est plus marqu6e.

INDUSTRIE OSSEUSE. Plus pauvre qu'a lclod.

ECONOMIE. L'6conomie al imentaire, art isanale et industriel le a des traits similaires d cel le du
groupe d'lclod et des autres groupes du N6olithique tardif, et refldte donc les m€mes activit6s:
agricullure, p6che et chasse. On connait des ateliers de fabrication de haches.

ASPECTS RITUELS. Tombes a inhumation isol6es; les corps sont al long6s ou l6gdrement
repli6s; le mobilier fun6raire est pauvre. Quelques incin6rations ont 6t6 d6couvertes r6cemment d
Suplac et a Tdgnad. ll est difficile de pr6ciser s'il s'agit de tombes ou de d6pots rituels particuliers.
Dix tombes (2 inhumations et 8 incin6rations) ont 6t6 d6couvertes d Suplac-Cordu l.

HABITAT. Les habitats sont g6n6ralement localis6s sur les hautes terrasses des rividres, mais
parfois aussi dans des zones trds basses. Les maisons, de grandes dimensions (6 x 10 m)
possddent certainement deux pidces et se succddent longtemps au m6me endroit (2 m de
stratigraphie d Suplac-Cordu tl.
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LEGENDE DES PLANCHES

Pl. 1. Culture de Starcevo-Crig, phase lA-lB. C6ramique.

Pl. 2. Culture de Stardevo-Crig, phase lC. C6ramique.

Pl. 3. Culture de Stardevo-Crig, phase llA. C6ramique et objets en os.

Pl. 4. Culture de Starcevo-Crig, phase llB. Objets en c6ramique.

Pl. 5. Culture de Stardevo-Crig, phase lllA. C6ramique.

Pl. 6. Culture de Stardevo-Crig, phase lllB. C6ramique.

Pl. 7. Culture de Stardevo-Crig, phase lVA. C6ramique grossidre.

Pl. 8. Culture de Starcevo-Crig, phase lVA. C6ramique peinte et fine.

Pl. 9. Culture de Starcevo-Crig, phase lVB. C6ramique.

Pl.9a. Culture de Star6evo-Crig. Objets en pierre (1-14) et en os ou bois de cervid6s (15-41).
Ostrovu Golu : 1-6; Cuina Turcului :7-12; 16-27; Begenova: 13; Gornea-fdrmusi : 14; Schela
Cladovei : 15; Begenova (Dudegti Vechi) : 28-36, 39-41.

Pl. 10. Culture de Vinda: phases A1,A3 (1-18), phase 81 (93-106), phase BllB2 (59-86), phase
B2lC (19-48). Culture du Banat : phase ll (49-58). Outillage lithique. Liubcova : 1-18; Homojdia :
19-48; Parta : 49-58; Milcoveni : 59-86; Balta Sdratd : 87-92; Zorlenl : 93-106.

Pl. 1 1. Culture de Vinda. Types de d6coration et leur fr6quence dans les diff6rentes phases.

Pl. 12. Culture du Banat. Types de ddcors c6ramiques.

Pl. 13. Groupe de Bucovil. Types de vases.

Pl. 14. Culture de Vinca. Types de vases el leur fr6quence dans les phases.

Pl. 15. Culture de la Tisza (Theiss). Types de d6cors.

Pl. 16. Culture de la Tisza (Theiss), phase l. Types de vases.
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