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LE BASSIN DU DANUBE MOYEN,
LA PLAINE PANNONIENNE

par
N5ndor KALICZ I

DESCR I PTI ON DES CU LTU RES

CULTURES DE KoRoS ET DE STARcEVO (pr. 1)

Ces cultures repr6sentent la premidre 6conomie de production (le N6olithique ancien) de la
Grande Plaine hongroise et du sud de la Transdanubie (Pannonie), ir  la f in du 6e et au d6but du
5e mil l6naire, en chronologie non calibr6e. Ces cultures (avec celle de Crig en Roumanie) forment
une unit6 6troite; c'est pouquoi el les sont souvent consid6r6es comme une seule entit6. El les
occupent la periph6rie septentrionale de I 'aire culturel le n6oli thique ancienne balkano-6g6enne,
la plus ancienne zone d'6conomie de production.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. La culture de Kdros s'6tend dans la r6gion des grandes rivieres
ff isza, Kor6s, Maros et en part ie nve gauche du Danube), dans le sud de la Plaine, loujours en
terrain plat, sur les sols loessiques ou loessoides, i I'exception des zones sableuses. L'ensemble
de son aire d'expansion est parcouru pardes f leuves et des bras de f leuve vivants ou fossi les. La
Grande Plaine hongroise poss6dait en ce temps-ld le r6seau hydrographique le plus riche
d'Europe. Le tenitoire de cette culture est limit6 ir I'est par les Monts de Transylvanie, au nord, au
sud et en pail ie i  l 'ouest par des zones sableuses, et au sud-ouest par le Danube.

La culture de Stardevo couvre une grande panie de I'ancienne Yougoslavie (Sedcie, Bosnie,
Syrmie et Croatie). On en a d6couvert r6cemment quelques sites dans le sudouest de la
Hongrie. A la diff6rence de ceux de la culture de Kdrds, les sites Star6evo sont implant6s dans
les environnemenls 96o9raphiques (6cologiques) les plus divers, de la plaine aux vall6es 6troites
et ressen6es de haute montagne. Par ailleurs, on ne sait comment expliquer la nettet6 de sa
frontidre septentrionale, de m6me que pour la culture de Koros.

CERAMIQUE. La c6ramique est l '6l6ment dominant de la cuhure mat6riel le des cultures de Koros
et de Stardevo. La plus ancienne c6ramique du bassin des Carpates se caract6rise par une
cuisson de trds bonne quali t6, le plus souvent oxydanle. On n'a pas trouv6 de vestiges de fours
de cuisson. Ceux-ci n'existaient peut-6tre pas au sens o0 nous les connaissons aux 6poques
historiques. l lse peut aussi qu' i ls aient 6t6 construits chaque fois en vue d'une seule op6ration et
d6truits ensuite.

La division entre c6ramique fine et grossidre repose sur une distinction abstraite, bas6e
principalement sur la finition de la sur{ace. Un d6graissant de paille hach6e caract6rise toutes les
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sortes de c6ramique de ces cultures. Les formes de base sont simples, identiques dans les deux
grandes entit6s, et similaires d celles de la r6gion balkano-6g6enne. Les formes pdncipales sont
la coupe profonde ou h6misph6dque ir pied creux bas ou annulaire. Au cours des phases
r6centes apparaissent des formes strictemenl biconiques. Le reste de l'inventaire comprend de
petits gobelets, de grands pots, des amphores et des "cuvettes". Seuls les vases de la culture de
Kdros possddent fr6quemment de 3 ir 12 petits pieds bas; ce trait les distingue de ceux de
Stardevo. La c6ramique fine est en g6n6ralinom6e; elle est soigneusement liss6e, presque polie,
et parfois couverte d'un engobe rouge. La peinture est rare, d peine attest6e dans la cuhure de
Koros.

Avant la s6paration des trois grandes entit6s (Kdros-Stardevo-Cdg), les figures sont peintes en
blanc sur une couverte rouge. Ensuite, au cours des phases classiques de ces cultures, les
figures sont peintes en noir sur couvede rouge. Elles affectent toujours des formes g6om6triques.
Cette diff6rence possdde donc une valeur chronologique, pdncipalement dans la culture de
Star6evo. Ce n'est qu'au cours de la phase r6cente qu'apparait la figure lin6aire finement incis6e.
La c6ramique grossidre esl richement orn6e. Les impressions d I'ongle, les pinc6es et les rnotifs
triangulaires sont fr6quents. Cette c6ramique est plus abondante dans la culture de Koros.
L'adjonction de babotine (en petites touches) est fr6quent dans toutes les entit6s. Le d6cor
couvrant A la barbotine manque dans la phase la plus ancienne. l l  apparait au plus t6t au cours
de la phase classique de la cuhure de Stardevo et seulemenl dans la phase finale de celle de
Koros. La culture de K6ros connait egalement des poids en terre cuite de grand format (en
tomate, rouleau, bobine, etc.). La fonction des cachets en ceramique (pintaderas), pr6sents dans
la culture de Kdrds comme dans tous les Balkans, est inconnue jusqu,ici.

INDUSTRIE LITHIQUE. Les industries de piene taill6e sont assez pauvres. L'obsidienne des
Monts Tokai-Zemplin (nord-est du bassin des Carpates) est r6pandue pailout, m€me dans les
r6gions lointaines de la cufture de Stardevo. On peut donc d6finir un facids des cultures
neoli thiques anciennes du tenitoire consid6r6 par le fait  que les sites et leurs habitants sont
sp6cialis6s dans l'acquisition et la distribution de I'obsidienne. Les haches polies, de section
ovale ou semicirculaire, sont assez grandes. Les haches perfor6es apparaissent 6galement i
cette 6poque.

INDUSTRIE OSSEUSE. L'os sert d fabriquer des poingons, des aiguil les et des tubes. Dans les
cultures n6olithiques anciennes, on les tire des spatules d'os creux de bovid6, tandis que le bois
de cerf est utilis6 i la confection de pergoirs, de grandes "houes" perfor6es et de manches de
faucil le.

ECONOMIE. Dans l'6conomie de production des cultures de Starcevo et de Crig, l'6levage joue
un r6le important, a c6t6 de la chasse. Le rnouton et la chdvre sont quantitativement plus
abondants que le boeuf et le porc. La faune chassde est domin6e (avec des vadations bcales),
par l'aurochs, le cerf, le sanglier et le chevreuil. Les bovid6s sauvages et domestiques foumissent
la plus grande part ie de la viande consommee.

La p6che, c'est-a-dire l 'al imentation bas6e sur les animaux aquatiques, joue un rOle
6tonnamment important dans la culture de Kciros.

L'agricuhure est document6e par les macrorestes de c6r6ales, les impressions de c6r6ales dans
la c6ramique et dans le torchis, ainsi que par les instruments agricoles.

ASPECTS RITUELS. L'inventaire des objets que l'on suppose appartenir au culte comprend de
petits autels munis de quatre pieds et surmont6s d'une coupe; on note en pafticulier des autels
en forme de bovid6s portant des symboles de cornes taurines.
Les vases anthropomorphes et les vases d visage de petit format (ca 12-15 cm) sont nombreux el
souvent styl is6s d I 'extrdme. on connait aussiquelques askoi aviformes.

La plastique aulonome, avec corps et tdte stylis6s et st6atopygie accentu6e, est trds abondante
dans les cuhures de Stardevo et de Crig. ll s'agit presque sans exception de figurines f6minines
dont les parties g6nitales sont mises en 6vidence. ll y a aussi des idoles quadrangulaires
extremement styl is6es. Les f igures humaines et animales en rel ief, appliqu6es sur la paroi de
grands vases d provisions, temoignent egalement de pratiques religieuses. La plastique
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zoonnrphe autonome est rare. Les fosses d offrandes (bothroi) appartiennent 6galement au
culte. Ces manifestations religieuses sonl en relation avec le sud, tant dans leur appadtion que
dans leurs relations.

Les rites fun6raires sont attest6s dans les deux cultures. Une partie des morts est inhum6e i
I'int6rieurdes habitats, souvent dans des fossesd6potoirs, parfois en petits groupes. Les d6funts
peuvent aussi 6tre d6pos6s sur le plancher des maisons et cellesci incendi6es ensuite; on
connait enfin des inhumations collectives dans de petites fosses. On lrcuve toutes les
g6n6rations el tous les Ages. Les offrandes (des vases et quelques parures) sont excessivement
rares.

HABITAT. Les habitats des deux cultures sont diff6rents. Les petits habitats (12 d 13 maisons) ou
les grands habitats horizontaux de la culture de K6ros sont toujours install6s sur les berges
dtroites des cours d'eau. La densit6 des sites est trds 6lev6e. Par exemple, dans la r6gion du
K6ros, on connait plus de 300 sites sur 2000 km2. Au contraire les habitats de la culture de
Stardevo sont toujours petits (moins de t ha); on les lrouve aussi sur les hauteurs et leur nombre
est limit6 (on ne connaii par exemple que 13 habitats sur 6000 kml. Les donn6es concernant les
maisons sonl encore rares; on trouve dans les deux cultures de petites maisons quadrangulaires
d murs verticaux et armature de poteaux destin6es d une famille restreinte. La maison est
construile en surface et possdde une extension moyenne de 30 a 5C m2. Les foyers sont
souvent install6s d I'ext6rieur des maisons, de mOme que les grands vases i provisions munis
d'un couvercle.

STADES. Les cultures de Kdr6s et de Starcevo peuvent 6tre divis6es en trois phases sur base
de la cuhure mat6riel le. Au cours de la phase la plus ancienne, les tendances unitaires dominent
encore. Au cours de la phase suivante, ou phase classique, se produit le processus de
s6paration des trois entit6s K6rds, Stardevo et Crig, ainsi qu'une explosion d6mographique dans
la culture de Kdros. Pendant la phase recente, les cuhures ul l6rieures de Vinda et ir C6nmique
Lin6aire apparaissent, mais ne dominenl pas encore.

FACIES REGIONAUX. On peut consid6rercomme r6gional le facids de M6htelek, dans le bassin
sup6deur de la Tisza, of se m6langent les caract6ristiques de la Plaine (Kdros) et de la culture de
Crig de Transylvanie.

CERAMIQUE LINEAIRE DE L'ALFOLD

(phase la  p lusancienne et  phasesplus r6centes:  cades 1 et  1a)

(voir aussi chapitre lX)

La culture ir C6ramique Lin6aire de l'AlfdH (abr6viation hongroise AVK), ainsi nomm6e d'aprds
son aire d'expansion (Alfold signifie "plaine"), est la plus ancienne cufture n6olithique ancienne et
moyenne du nord de la Grande Plaine. Elle connait une expansion progressive vers le sud, sur le
territoire de la cuhure de K6rds, et plus tard 6galement vers le nord, entre les hautes nnntagnes.
Au cours de son d6veloppement, I'AVK se subdivise en groupes locaux plus petits. La p6dode de
formation (ou premidre phase) est connue sous le nom de gloupe de Szatm6r ou d'AVK la plus
ancienne. La seconde phase est consid6r6e comme la phase classique de I'AVK. La troisidme
phase est celle des groupes de Tiszadob, Bukk, Szilmeg, Eszt6r (Lumea Nou6), r6gion du
Szamos (Velk6 Ra5kovce) et de I'ensemble le mieux d6fini, la cufture (ou groupe) de Szakalh6t.

DATATION. La premidre phase du complexe AVK peut €tre dat6e vers le milieu du 5e mill6naire
(4600-4400 b.c.. en datation non calibr6e). A cette 6poque, la r6gion moyenne de la Plaine est
occup6e par les groupes survivants de la culture de Kdros, tandis qu'au sud de la Plaine
commence le d6veloppement de la culture de Vinda. En Hongrie occidentale, se d6veloppe
paralldlement le Ruban6 de Transdanubie, peut-Otre avec un l6ger retard. La seconde phase se
situe vers 44004300 b.c.. La culture de Vin6a poursuit son existence dans le sud, tandis qu' i
l'ouest le Ruban6 entame sa phase classique (pr6-Notenkdp0 el qu'apparaissent les premiers
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6l6ments de la c6ramique a notes de musique. La dernidre phase se situe dans le demier t iers
du 5e mil l6naire 4300141004000 b.c.. La culture de Vinda continue d se maintenir dans le sud,
tandis qu'd I'ouest se ddveloppent la cdramique i notes de musique et le groupe de Zeliezovce.
Le d6veloppemenl de I 'AVK occupe donc toute la seconde moit i6 du 5e mil lenaire b.c.. D'une
manidre g6n6rale, I 'AVK est une entit6 parfaitement autonome, dans I 'ensemble des C6ramiques
Lin6aires.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Au cours de la premidre phase (groupe de Szatm6r), |AVK
couvre la region la plus septentdonale de la Grande Plaine hongroise, de part et d'autre de la
Tisza (carte 1a). Les habitats de cette phase ne sont connus qu'en plaine, d l'exclusion des
r6gions sableuses. Le nombre des sites connus est peu 6lev6 et la densit6 des habitats est
assez faible. MOme les fouilles de grande exlension n'ont livr6 que peu de structures. Ce petit
nombre de communaut6s doit 6tre abord6 sur base des donn6es actuelles : on ne connait pas
jusqu'ici de plan de maison et la plupart des trouvailles proviennent de losses d'extraction du
limon ou de fosses d d6tritus.

Au cours de la phase classique (carte 2 et fig. 1), le territoire de I'AVK s'agrandit vers la Plaine
moyenne et, en direction du nord, s'6tend assez dans les val l6es qui s6parent les montagnes.
Les sites, qui repr6sentent toujours des habitats, sont implant6s sur les basses tenasses des
rividres ou des ruisseaux. Leur nombre augmente assez sensiblement, mais I'extension des
habitats est en g6neral faible (moins de t ha). Les grottes ne sont occup6es
qu'exceptionnellement (grotte de Baradla, pres d'Aggtelek).

Au cours de la troisidme phase, lorcque prend fin la formation des groupes, I'AVK atteint sa plus
grande extension dans toutes les directions, d l'exception de l'ouest, car la grande zone sableuse
qui s6pare le Danube de la Tisza emp6che tout 6tablissement d'un habitat n6oli thique (carte 2 et
fig. 1). De ce fait, les parties occidentale et orientale du Bassin des Carpates connaissent des
d6veloppemenls trds diff6rents, au moins jusqu'i la fin de l'Age du Cuivre. Au cours de cette
troisidme phase, les groupes septentrionaux (Iiszadob, Brikk) occupent aussi les collines (200-
500 m d'altitude relative). On ignore le r6le jou6 par les facteurs 6cologiques et d6mographiques
dans le changement de la nalure des habitats. Au d6but, le nombre des sites est
inhabituellement bas, mais i ls '6ldve au cours de la phase classique, et nous en connaissons 500
pour I 'ensemble des phases.

CERAMIQUE. La c6ramique repr6sente la plus grande part ie des mat6riaux arch6ologiques. La
qualit6 et la technique de cuisson semblent se d6grader progressivement au cours de cetle
phase. Au d6but, les tradit ions de la culture de Koros sont encore vivanles. Les techniques de
fabrication connaissent 6galement des modif ications : au d6but (groupe de Szatmdr et AVK
classique), le d69raissant organique (pail le) domine. Au cours de la phase classique, le
d6graissant organique disparait de la c6ramique fine, tandis qu'apparaissent des pdtes bien
6pur6es. Le d6graissant organique se maintient plus longtemps pour les vases d paroi 6paisse.
Au d6but et pendant la phase classique, la cuisson est majoritairement oxydante, tandis que la
cuisson r6ductrice ne conceme qu'une trds petite parlie de la c6ramique fine. La cuisson
r6ductrice est g6n6ralis6e pour la c6ramique fine des phases r6centes. La c6ramique fine se
caract6rise par des surfaces claires dans les phases anciennes et des surfaces plus fonc6es
dans les phases r6centes. La c6ramique grossidre conserve la cuisson oxydante pendant lout le
d6veloppement de cette culture.
- Phase la plus ancienne de I 'AVK: groupe de SzatmAr (carte 1a). Au cours de la premidre phase,
les formes principales sont des vases biconiques asym6triques, des vases d panse anondie, des
6cuelles coniques simples d 6paule rentrante, avec ou sans colcoud et des 6cuelles i  pied creux
bas. La c6ramique grossidre comporte de grands pots, des amphores, des 6cuelles coniques et
des vases en bombe. La peinture est importante dans le d6cor de la ceramique fine. La figure
peinte couvre toute la sudace ("d6cor perle"); el le est r6alisee pdncipalement en couleurc
fonc6es, rarement en rouge. C'est au cours de cette phase qu'apparaissent les premiers d6cors
incis6s, le plus souvent surtout des f igures g6om6triques recti l ignes, parfois des ondes; ces
d6cors incis6s se maintiennent pendant toute la dur6e de I 'AVK. Les d6cors de la c6ramique
grossidre sont faits principalement d'impressions disjointes ou de pinc6es d l'ongle, de figures
impressionn6es (en traits courts) et de babotine couvrante. On retrouve dans les formes et les
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d6cors les traditions de la culture de Koros, ir c0t6 de formes et de d6cors locaux nouveaux. Les
premiers disparaissent progressivement, tandis que les seconds paruiennent peu i peu d une
domination exclusive (pl. 2 : 1-4).

Dans I'AVK classique, les formes dominantes sont les 6cuelles basses sur pied creux haut, les
boutei l les d col haut ou bas, a panse quadrangulaire anondie vue du dessus, les 6cuelles
coniques i bord quadrilob6, les 6cuelles d bouche can6e, les vases ir tube verseur dans leur
pailie sup6rieure et les 6cuelles simples coniques ou arrondies; il s'y aloute quelques formes
pailiculidres. La c6ramique grossidre comporte de grands pots munis de rang6es de perforations
sous le bord (en usage jusqu'd la fin de [AVK), de grands vases d provisions ovoides d col bas et
pr6hensions intemes, de grandes 6cuelles basses et de grandes 6cuelles coniques. On note en
pafliculier de grandes 6cuelles basses tdangulaires pr6sentant des cannelures internes sur le
fond et un 6coulement au fond. Si ces demidres n'appartiennent pas i la vie quotidienne, elles
jroudrent peut-Otre un r6le dans le rituel. Le d6cor incis6 est seul pr6sent sur la c6ramique fine.
Des sillons larges et peu profonds servent d tracer des figures simples mais diversifi6es, dont la
r6p6tit ion ceinture le vase; de tel les f igures peuvent 6tre dispos6es dans des champs qui divisent
pr6alablement la surface. La surface est syst6matiquement polie. La peinture, principalement de
couleur fonc6e et plus rarement rouge, est appliqu6e avanl cuisson. Elle compldte et
accompagne le d6cor incis6, mais apparait rarement seule. La couleurfonc6e sur couvede rouge
est assez frequente. Le d6cor peint est un d6cor g6om5trique trds simple. ll est principalement
constitu6 de bandes rectilignes 6troites ou larges; les figures curvilignes sont rares. Les d6cots
incis6s peuvenl 6tre rehauss6s d'incrustations calcaires blanches ou rouges. Le d6cor de la
c6ramique grossidre est pauvre. On lrouve parfois des impressions d I'ongle, dispos6es en lignes
ou en dventaib, malais6es d remplir.
- Groupe de Tiszadob (carte 2). Qe groupe occupe le nord et le nordouest du territoire de I'AVK.
Au d6but de son d€veloppement, le groupe de Tiszadob se m6lange avec I'AVK classique : il est
issu de IAVK, et pendant un temps se d6veloppe paralldlement d celle-ci, jusqu'ir la disparition
de I'AVK classique. Du point de vue typologique, la c6ramique repr6sente un interm6diaire entre
I 'AVK classique et le groupe de Bukk (pl. 2 :5-8). Les formes de la c6ramique f ine et grossidre
sonl presque identiques d celles de I'AVK classique. Une diff6rence se manifeste peut-dtre dans
la raret6 des coupes ir pied creux. Pour la premidre fois, le d6graissant organique disparait de la
c6ramique fine. La cuisson aboutit principalement d des sufaces sombres, souvent noires. La
caract6ristique pdncipale du groupe de Tiszadob tient i sa d6coration. Les sillons incis6s de la
c6ramique fine deviennent progressivement plus fins et sonl le plus souvenl multiples. Les figures
sont en gros identiques i celles de I'AVK, avec une forme quelque peu modifi6e. Les principaux
d6cors consistent en figures g6om6triques simples, entre aulres en m6andres et en spirales. La
peinture est rare. La technique de peinture el de r6alisation des figures est identique ou trds
proche de celle de I'AVK, surtout de I'AVK r6cente. On trouve des bandes larges et 6troites et
des figures curvilignes de couleurfonc6e, appliqu6es directement sur l'argile ou sur une couverte
rouge. La c6ramique montre des contacts intenses avec les groupes d c6ramique peinte (r6gion
du Szamos-Velk6 Ra5kovce, Eszt6r-Lumea Noud).

- Groupe de Brikk (carte 2). L'aire d'expansion de celuici est presque identique i celle du groupe
de Tiszadob, dans le nord de la Plaine, dans les montagnes de Hongrie septentrionale et en
Slovaquie odentale. Son d6veloppement s'enracine dans le groupe de Tiszadob qui pendant un
temps survit paralldlement. Le groupe de BUkk survit bngtemps d celui de Tiszadob; il est
repr6sent6 avant tout par sa c6ramique. Les techniques de fabrication sont i tout point de vue
identiques d celles du groupe de Tiszadob, bien que, avec le temps, la c6ramique fine connaisse
un lent changement. Au cours de la phase de d6veloppement la plus ancienne, les techniques
de fabrication et de d6coration sonl un peu plus grossidres, mais elle vonl s'affiner de plus en
plus jusqu'ir rejoindre au cours de la phase finale un des sommets de la c6ramique n6olithique.
La paroides vases atteint la f inesse du papier et les d6cors incis6s deviennent les plus f ins de
toute la C6ramique Lindaire; ils sont faits de lignes sen6es les unes conlre les autres. Les figures
g6om6triques d6rivent clairement du r6pedoire du goupe de Tiszadob, mais elles pr6sentent
d'infinies vadations et sont incomparablement plus riches; des constituants nouveaux
apparaissent, tels de petites spirales qui seruent de motifs compl6mentaires, ainsi que, pour la
premidre fois, le pointi116 sillonn6. Le d6cor couvre parfois toute la surface, et il ardve que la pailie
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non d6cor6e constitue une figure en n6gatif. Les figures sont souvent remplies d'incrustations
blanches, rouges ou jaunes. Outre les formes anciennes usuelles, les vases sph6dques dominent
l'inventaire. Les vases ir pied disparaissent presque compldtement. Les vases des phases
classique et r6cente de BUkk peuvent etre consid6r6s comme des chefsd'oeuvre des arts
d6coratifs, m6me d'un point de vue actuel. Le groupe de B0kk a des relations avec I'ext6deur
dans toutes les directions et la c6ramique parvient jusque dans les r6gions les plus 6loign6es. Ce
ph6nomdne est peut-6tre li6 au commerce de I'obsidienne, bien que la qualit6 de la c6ramique
puisse egalement intervenir dans ces 6changes. La c6ramique grossidre est identique ou trds
proche de celle des autres groupes (pl. 2 : g-14).

- Groupe de Szilmeg (carte 2). ll occupe la r6gion nordouest du tenitoire de I'AVK, au point de
conlact de la Plaine et de la nrcnlagne. Son d6veloppement est paralldle d celui du groupe de
BUkk. ll y a beaucoup d'indices de contacts bilat6raux. La c6ramique conslitue sa caract6ristique
principale. Toutes les sortes de c6ramique renferment un d6graissant organique. La cuisson
oxydante est de bonne qualit6. La c6ramique fine est inorn6e, mais la surface est
syst6matiquemenl polie et parfois orn6e de petits cordons plastiques. L'inventaire des formes
comporte des 6cuelles (d couvercle) ir pied annulaire bas; on voit apparaitre des amphores en
forme de bouteille et les 6cuelles h6misph6riques sont tres fr6quentes. Le d6cor incis6 et la
peinture doivent 6tre consid6r6s comme des importations des groupes de BUkk et d'Eszt6r. Les
boutons au repouss6 qui apparaissent tant sur la c6ramique fine que sur la c6ramique grossidre
peuvent 6tre consid6r6s comme une nouveaut6. Les pots cyl indriques d large embouchure et les
grands vases a provisions sont typiques de la c6ramique grossidre. Le principal d6cor de cette
dernidre consiste en cordons plastiques courts et longs, le plus souvent impressionn6s, courant
dans diff6rentes directions sur la partie sup6rieure des vases. Sur les petits vases de c6ramique
grossiere, les d6cors sont fr6quemment constitu6s de petits traits (pl. 2 : 15-20).
- Groupes d c6ramique peinte : Eszt6r-Lumea Noui, r6gion du Szamos-Velk6 Raikovce (carhe 2).
Leur aire d'expansion couvre le sud-est de l'ancien tenitoire de I'AVK. Les groupes d c6ramique
peinte constituent une unit6 typologique avec ceux de Transylvanie du nordouest et du centre
oit I 'AVK n'avait pas p6n6tr6. l l  s 'agit l i  d'un ph6nomdne nouveau. Nous n'avons pas d'avis en
ce qui concerne les origines de ce d6calage et de cette int6gration tenitoriale. Le groupe
d'Eszt6r-Lumea Noui occupe la partie m6ridionale de I'aire d'expansion de ces groupes, et celui
de la r6gion du Szamos-Velk6 RaSkovce la partie septentrionale. Les frontidres sont perm6ables.
Les techniques de cuisson et de d6coration de la cdramique fine constituent la pdncipale
diff6rence opposant les deux ensembles. Outre les formes usuelles qui sont identiques d celles
du groupe de Bukk el peuvent etre consid6r6es comme I'h6ritage de I'AVK, les vases i pied et d
bord festonne sont trds fr6quents dans le groupe d'Esztdr (p|,.2:24-26). La cuisson oxydante du
grcupe d'Esztdr foumit la meil leure quali t6 de c6ramique du N6olithique et le d6cor peint en
couleursombre surcouverte pourpre est g6n6ral is6. Dans le groupe de la r6gion du Szamos, la
technique de cuisson n'est pas aussi remarquable et dans les d6cors peints, i l  manque la
couvefle rouge qui est parfois remplac6e par une fine couvede jaune clair. Une peinture fonc6e
(brune ou noire) sert i r6aliser des figures d peu prds identiques d celles du groupe d'Eszt6r.
L'inventaire des figures peintes est semblable d celui des figures incis6es du groupe de BUkk,
mais le d6cor incis6 manque. Lorsque ce type de d6cor apparait, nous pouvons le consid6rer
comme import6. Le groupe de la r6gion du Szamos livre d'assez nombreuses importations du
groupe de Tiszadob. La c6ramique grossidre est 6tonnamment semblable, jusque dans les
d6tails, i celle du groupe de Szilmeg. Tous les groupes envisag6s ici ont des contacts bilat6raux
avec les groupes voisins et padois aussi avec des cultures el des groupes plus 6loign6s. Les
importations r6ciproques aident souvent au calage chronologique des diff6rents grcupes.
- Culture de Szak6lh6t (carte 2). Cette culture 6tait consid6r6e auparavant comme un groupe,
mais les recherches r6cenles en 6clairent chaque jour davantage l'originalit6. Les traditions AVK
jouent dans son appadtion un rdle bien moindre que dans les autres groupes, tandis que la pad
prise par la cuhure de Vinda y est plus importante qu'on ne I'avait d'abord suppos6. Cela se
comprend mieux si nous examinons son aire d'expansion. Cette aire couvre le tenitoire m6ridional
de I'AVK et s'6tend loin au sud des frontidres de celle-ci, ld o0 s'6tendait auparavant la culture de
Vinca ancienne. Les inf luences occidentales du Ruban6 de Transdanubie ne sont pas
suff isamment prouv6es jusqu'ici.  Au cours de sa phase de d6veloppemenl ancienne, la culture
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de Szak6lhSt n'occupe que le sud de la Plaine, tandis que pendant sa phase r6cente, el le
s'6tend vers le nord, le long de la Tisza. Les sites se trouvenl exclusivement en plaine, et ils
repr6sentent toujours des habitats. On en connait quelque 300. Dans le sud apparaissent pour
la premidre fois des habitats sur tell, ce qui t6moigne 6galement d'influences m6ridionales. Les
habitats horizontaux d une couche refldtent les traditions locales. Les habitats sont g6n6ralement
petits (moins de t ha), bien que cerlains habitats g6ants apparaissent d I'occasion, surtout au
cours de la phase f inale. On connait quelques concentrations d'habitats. Au cours de leur phase
finale, leur d6veloppement converge presque sans diff6rence avec le d6but de la culture
n6olithique r6cente de la Tisza. En d'autres termes, la culture de Szak6lh6t foumit les bases
96n6tiques pour le d6veloppement de la culture de la Tisza d la fin du 4e mill6naire avant notre
dre (dates non calibr6es).

La p6te de la c6ramique fine ne cornporte pas d'adjonction organique, mais le d6graissant
organique est encore g6n6ral is6 dans la c6ramique grossidre, quoique le d69raissant
inorganique puisse y 6tre utilis6. La paroi de la c6ramique fine s'amincit, et c'est padois aussi le
cas pour la c6ramique grossidre. La surface de la c6ramique fine est en 96n6ral polie. Parmi les
formes de la c6ramique f ine dominent les vases sph6riques avec de nombreuses variantes, les
bouteilles i anses portant des repr6sentalions de visages, les vases cylindriques et plusieurs
formes particulidres : vases ovales, can6s, d pieds, d tube verseur, etc.. Les coupes d pied creux
manquent ou sont trds rares, ainsi que les 6cuelles d pied annulaire. Le d6cor est r iche' l l
consiste principalement en figures g6om6triques simples (m6andres et spirales). Les sillons
incis6s sont uti l is6s par paires; l 'espace qui les s6pare est rempli d'une peinture pAteuse rouge et
parfois jaune ou blanche. La peinture est toujours combin6e avec le d6cor incis6. Le pointi l le
sillonn6 apparait 6galement, comme dans le groupe de BUkk. La c6ramique grossidre comporte
les traditionnels vases d provision, portant des cordons plastiques ou des boutons, les pots d
large embouchure et les grandes 6cuelles plates. A c6t6 des d6cors plastiques, les impressions d
I 'ongle sont d nouveau g6n6ralis6es, mais el les sont d pr6sent organis6es. La c6ramique
grossidre est presque identique d celle des groupes de Szilmeg et d'Eszt6r (boutons au repoussd
et muhiples sodes de cordons plastiques). La cuhure de Szak6lh6t a des contacts intenses avec
ses voisins (culture de Vinca, groupe de Bucovdl, groupe de- Btlkk) et avec des ensembles
cuhurels plus 6loign6s (Ruban6 d notes de musique, groupe de Zeliezovce).

INDUSTRIE LITHIQUE. L'AVK est essentiel lement une cuhure de la plaine; malgr6 cela, d en
juger par la documentation, la pierre y joue un r6le plus important que dans la cuhure de Kdrds.
Les sources de matidres premieres lithiques sont absentes de la plus grande partie de son aire
d'expansion. Ce n'est qu'd sa frontidre septentrionale (MAtra, BUkk, Tokai, Zemplin) que se
trouvent les sources des roches les plus importantes et les plus appr6ci6es. Les r6gions voisines
orientales de Transylvanie, d'o| les cours d'eau rapides roulaient de petites quantit6s de
mat6riaux bruts sous forme de galets, constituent une autre source de matidre premidre. Les
roches de trds bonne quali t6 d'origine lointaine sont obtenues par un "commerce d longue
distance". Parmi ces territoires lointains, la Volhynie, le Banat et la Hongrie occidentale jouent un
r6le de premier plan pour I'acquisition des matidres premidres. On retrouve en effet dans la Plaine
du si lex brun d gds de Volhynie, du si lex jaune du Banat et de la radiolarite rougeAtre d brun cuir
de Transdanubie. De la p6riph6rie nord proviennent les diff6rentes sortes de silex et roches
assimil6es de moindre qualit6. L'obsidienne joue aussi un r6le particulidrement impoilant dans le
N6olithique de la Plaine. En effet, d I'exception du Caucase et des iles du sud de l'Europe, on ne
la trouve en place sur le continent que dans les monts Tokai-Zemplin. Au N6olithique moyen, le
nombre des outils d6bit6s augmente dans toute la Plaine. ll va de soi que les diff6rentes sortes
de roches dominent chacune les complexes arch6ologiques situ6s ir proximit6 de leursource. Les
mat6daux y apparaissent sous forme de rognons, de nucl6us pr6par6s, d'outils finis, d'6clats et
de d6chets. Plus on s'6loigne des gisements respectifs des roches, plus on les trouve sous des
formes r6duites, aux diff6rents stades de leur fabrication, ce qui atteste leur valeur 6conomique.
Ce ph6nomdne est pail icul idrement sensible dans le cas de I 'obsidienne qui occupe sans
conteste la premidre place dans I'ordre des pr6f6rences. La quantit6 relative des diff6rentes
sodes de roche dans les groupes individuels de I 'AVK d6pend de leur posit ion g6ographique et
de beaucoup d'autres facteurs. L'obsidienne domine, parfois seule, dans la phase la plus
ancienne (groupe de Szatm5r), dans I'AVK classique, dans les groupes de Tiszadob, de Btikk et
de Szilmeg, ainsi que dans les groupes ir C6ramique Peinte. Les groupes de Tiszadob et de
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Btikk contr6lent les gisements d'obsidienne. Ces grcupes jouent vraiment un r6le de distdbuteurs.
Ceci devrait 6tre documentd par des habitats sp6cialis6s dans I'acquisition, le travail et la
distribution de I'obsidienne. Dans les conditions g6onnrphologiques hongroises, I'obsidienne se
trouve en position secondaire, sous forme de rognons de taille vadable entrain6s depuis leur
position primaire par les cours d'eau et pdncipalement par les cours d'eau secondaires. Outre
f'obsidienne, les N6olithiques recherchent aussi d'autres sortes de silex utilisables, car
l'obsidienne n'est pas disponible en 6normes quantit6s. Un site de BUkk, dans les monts Zemplin,
en fournit sans doute le meilleur exemple. Le travail de l'obsidienne et du silex y constitue
I'occupation principale de toute la communaut6, ce qui se traduit par la pr6sence d'ateliers, de
rognons, de nucl6us, d'outi ls f inis et de grandes quantit6s de d6chets de d6bitage d'obsidienne
et de silex. Un grand vase cach6 prds d'une maison contenait 567 lames en silex prdtes d 6tre
transport6es. Les lames avaient une longueur standardis6e (40 d 80 mm : en tout 474 pidces).
Des traces du travailde la piene ont 6t6 d6couvertes sur beaucoup de sites de BUkk, ainsi que
sur des habitats AVK et dans des groupes de la Plaine. Les habitats n'ont pas l ivr6 beaucoup
d'outib polis, mais ceuxci sont caract6dstiques. Dans I'AVK comme en Occident, la forme de
bottier domine. On trouve en outre des haches trap6zoidales ainsi que des haches 6troites et
des t€tes de massue pefor6es, quoique ces demidres soienl encore assez rares. Dans tous les
sites, on lrouve de lourds polissoirs, meules et percuteurs dont la plus grande partie ne pouvait
venir que de r6gions 6loign6es. La manidre dont ils ont 6t6 transpoft6s est encore inconnue,
mais il est trds probable que les transports fluviaux aient jou6 un r6le important. L'albdtre et le
cristalde roche, tous deux trds rares, apparaissent sous forme d'objets de prestige, dans le sud,
dans la cutture de Szak6lh6t, sous des influences meddionales.

INDUSTRIE OSSEUSE. Dans tous les groupes de I 'AVK, du d6but d la f in de leur existence, on
fabrique en os et en bois de cerf des instruments de la vie quotidienne tels que des poingons,
des aiguil les, des pointes de f ldche, des poids de f i let, des l issoirs en c6te, des houes en bois de
cerf et des parures. On note en part icul ier au cours de la phase la plus ancienne (groupe de
Szatm6r) les cuillers en os, qui sous une forme l6gdrement modifi6e, sont cedainement un
h6ritage de la cuhure de Kdrds. On les connail 6galement sous la m6me forme dans la culture de
Vinda.

On signalera aussi quelques objets en argile qui n'ont peut-6tre pas un caractdre dtuel mais
trouvaient leur usage dans la vie quotidienne : anneaux, perles, cui l lers, fusaToles et poids de
m6tier d tisser.

ECONOMIE. Nos connaissances sonl encore assez maigres en ce qui concerne I'economie du
complexe AVK et de la culture de Szak6lh6t. L'existence de l'agricuhure est d6montr6e par la
pr6sence dans les habitats de restes de c6r6ales et de graines utilis6es comme d6graissant dans
la ceramique, de c6r6ales dans le torchis et coll6es d la surface de beaucoup de vases de
c6ramique grossidre AVK. ll ressort de I'ensemble des donn6es que I'agriculture a 616
syst6matiquement pratiqu6e pendant toute la dur6e de I'AVK, avec deux espdces principales de
bl6 (Titicum monococcum el dicoccum), de I'orge et des l6gumineuses. L'agricuhure esl encore
attest6e indirectement par les lames en piene portant un lustre de faucille, les grands vases i
provisions, les meules, les grandes coupes basses et m€me la structure des habitats. Dans la
Plaine, les habitats sont touirurs localis6s surde bonne tenes .

Nous disposons de beaucoup plus de donn6es (restes osseux) en ce qui concerne l '6levage,
mais pas autant que nous n'en avons pour le N6olithique r6cent. Au d6but de I 'AVK, i ldoit y avoir
eu un changement dans le nombre des animaux domestiques : le pourcentage de boeuf
s'accroit,  tandis que celui de la chdvre et du mouton diminue du fait d'une adaptation aux
conditions 6cologiques locales. Sous ce point de vue, la phase la plus ancienne repr6sente un
interm6diaire entre la culture de Koros d'origine m6ridionale et les phases classique et r6cente de
I'AVK. Au cours de la phase classique et de la phase r6cente, celle des groupes, le boeuf
devient dominanl, suivi par le mouton et le porc. La nouniture carn6e comporte 807o d'animaux
6fev6s et20Y"d'animaux chass6s. Les animaux chass6s sont l 'aurochs, le cerf, le sanglier et le
chevreuil. Ce sont le boeuf et I'aurochs qui fournissent la plus grande partie de la nouniture
cam6e si on considdre la quantit6 de viande et non le nombre d'ossements ou le nombre
cj ' individus. On observe un nouveau changemenl au cours de la phase f inale, par exemple dans
la culture de SzakSlh6t. Le nombre des animaux chass6s augmente fortement par rapport A celui
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des animaux domestiques. l l  y a des t6moins de la pdche, de la col lecte des escargots et de la
r6cohe des fruits sauvages.

A l'6conomie appartient le "commerce", dont le principal article 6tait constitu6 par les diff6rentes
sortes de roche, parmi lesquelles I'obsidienne. ll est foil probable que cette dernidre soit
responsable de la diffusion a longue distance des vases de Bukk. L'h6matite, colorant rouge
originaire des montagnes, consli tue un autre objet d'6changes important. Le commerce i longue
distance des coquilles marines et du spondyle, qui ne pouvait atteindre cette r6gion qu'd partir de
la mer Eg6e, joue 69alement un 16le signif icati f  pendant toute la vie de IAVK. Le spondyle est
utilis6 pour fabriquer des parures (pendentifs discoides, bracelets et perles).

ASPECTS RITUELS. Les mat6riaux repr6sentati fs du culte sont nombreux pendant toute la
dur6e de I 'AVK, bien qu'on ne les trouve pas en quantit6s exorbitantes. Au cours de la phase la
plus ancienne (groupe de Szatmiir), apparaissent de petites idoles d t6te tr iangulaire plate
pench6e en anidre et d corps carre. Ce type d' idole se maintient pendant toute l 'existence de
IAVK. l l  porle toujourc un d6cor incis6 caract6rist ique de la culture ou du groupe qui I 'a produit.
Dans la forme des idoles se refldtent a nouveau des tradit ions locales qui remontent aux formes
rencontr6es dans le facies de M6htelek de la cuhure de Koros. Au cours de la phase r6cente,
c'est-ddire dans la cuhure de Szak6lh6t, apparaissent des f igures en ronde bosse repr6sentant
des femmes assises (divinit6s trdnant), le plus souvent orn6es de riches d6cors incis6s. Dans
cette culture, le nombre des idoles est assez l imit6. Les petits vases anthropomorphes se
mainl iennent du d6but A la f in de I 'AVK. l ls doivent 6galement 6tre consid6r6s comme un
h6dtage de la cufture de Koros. A part ir de la phase classique, les grands vases d visage
caract6risent lous les groupes de I 'AVK. Ce sont de grandes amphores portant sur le col des
repr6sentations de visages compos6s d'6l6ments plastiques et incis6s. Dans I 'AVK classique et
r6cente, ainsi que dans les groupes de Bukk el de Szak6lhi i t ,  les visages sont compl6t6s par des
d6cors symboliques padiculiers incis6s ou peints. Le fait qu'on les retrouve identiques dans des
sites distants les uns des aulres indique que ces r6cipients sont dot6s d'une signif ication
canonique. Nous en connaissons beaucoup dans les grottes du nord. Les grandes amphores d
visage de la culture de Szak6lh6t ont une autre caract6rist ique part icul idre. Les visages sonl
toujours entoures d'un signe en M. Ce signe peut aussi apparaitre surd'aulres part ies des vases.
Les visages sont encore compl6t6s de f igures incis6es en spirale ou en m6andre cens6ment
symboliques, et de peinture rouge, jaune ou blanche (pl. 2 : 21-23). Les grands vases a visage
sonl souvent munis de bras lev6s qui ne sont 6ventuellement repr6sent6s que par des cordons
plastiques. Les paral ldles les plus proches aux vases d visage de la cuhure de Szak6lh6t se
trouvenl en Hongrie occidentale, dans le Ruban6 de Transdanubie et pdncipalement dans le
groupe de Zeliezovce. Un vase d visage d'aspect monumental, trds probablement originaire de la
culture de SzakSlh6t a 6t6 trouve sur le site de Vinca. Les rares vases zoomotphes jouaienl un
16le dans le cuhe. Au d6but i ls sont assez r6alistes. On connait un vase-porc dans le groupe de
Szatm6r, un askos dans celui d'Eszt6r et un vase zoomorphe d quatre pattes portant un d6cor
incis6 de type Vinda dans la cufture de Szakdlh6t. Des amulettes en tene cuite repr6sentant des
d6fenses de sanglier peuvenl 6galement 6tre mises en relation avec le cuhe. Tous ces objets
cultuels d6rivent tantdt de tradit ions locales, tant6t d' inf luences m6ridionales.

Les sanctuaires appart iennent 6galement au culte. Dans les profondeurs de la grotte de Baradla
d Aggtelek, on a d6couvert une telle structure portant des stigmales d'incendie. C'esl 6galement
dans une grotte que turent d6couverts des t6moignages de cannibalisme, peut-dtre en relation
avec le culte. Ces deux 6l6ments appart iennent au groupe de BUkk.

On peut suivre les rites fun6raires d'un bout i I'autre de I'existence des cultures et des groupes
concern6s. Les cimetidres aulonomes sont inconnus jusqu'ici. MOme des fouilles d'assez grande
extension n'ont mis au jour que des groupes de tombes restreinls. Toutes les s6pultures ont 6t6
d6couvertes ir I'int6rieur des habitats. Elles contenaient toujours des corps d6pos6s sur le cdt6
en position repli6e. On en connait plus de cent. La t6te est r6gulidrement orient6e vers le sud-est
et les d6funts reposent sur le c6t6 gauche. Seuls 35 a 40% des tombes contiennent des
offrandes. Celles-ci comportent quelques vases, des haches larges et 6troites en piene, des
poingons en os et, depuis le d6but, des parures en spondyle. Ce sont d'abord des perles, mais d
l '6poque des groupes, des pendentifs discoides apparaissent 6galement dans les tombes. Des
perles en cuivre apparaissent pour la premidre fois en Hongrie, associ6es d des perles en
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spondyle. L'usage de r6pandre de I'ocre dans les tombes fait 6galement partie des dtes
fun6raires depuis le d6but; ce sont principalement le cr6ne et les extr6mit6s qui sont ainsicobr6s.

HABITAT. Comme nous l'avons dit plus haut, I'AVK (y compds la culture de Szak6lh6t) ne
possdde, d quelques exceptions prds, que de petits habitats horizontaux, pdncipalement en
terrain plat; on n'en trouve sur le relief qu'd la p6dph6rie septentdonale. Les habitats sont
plusieurs fois group6s en constellations dans de petites microregions. Le nombre des sites
d'habitat est trds bas au courc de la phase la plus ancienne et une explosion ne se produit qu'd
la phase classique, oit on voit leur nombre augmenter. Nous ne disposons encore que de peu
d'informations en ce qui concerne les maisons. Malgr6 cela, on discute de l'aspect des maisons
du complexe de I 'AVK. De la phase la plus ancienne (groupe de Szatm6r), nous ne connaissons
jusqu'ici que des fosses, d'ai l leurs trds dispers6es sur un grand tenitoire. Le d6bat pdncipal
concerne les maisons de I'AVK classique et des groupes. La raison en est que jusqu'i ces
demiers temps, on a d6couvert principalement des fosses dans lesquelles, malg16 leuts formes
irr6gulidres, se trouvaient parfois des foyers. Ces structures mesurent de 4 d 6 m de long pour3 d
4 m de large. On a 6galement d6couvert quelques constructions munies d'armatures de poteaux
et 6rig6es en surface. Leur nombre est encore assez limit6, mais elles fournissent n6anmoins un
bon soutien d I 'hypothdse selon laquelle les maisons d'habitat ion de sudace 6taient munies d'un
plan quadrangulaire. Leurc dimensions sont semblables d cel les des fosses; el les entrent donc
dans la cat6gode des habitations destin6es d de petites familles. On les trouve tant en plaine
gue sur les hauteurs. De nombreux sites on 6galement livr6 du torchis brO16, parfois dpandu sur
d'assez grandes surfaces, ce qui atteste son emploi dans la construction de murs. Ce mode de
construction doit 6tre consid616 comme le mode usuel; les structures en fosse munies d'un foyer
doivent avoir une fonction 6conomique ou un caractdre d'habitat ion provisoire. l l  est douteux que
les grottes soient habit6es. On doit cependant prendre en compte le fait que toutes les grottes
du nord ont livr6 beaucoup de mat6riel domestique et que des traces de constructions en bois
ont padois 6t6 d6couveiles d I'int6rieur. On connait mieux I'architecture de la culture de
Szak6lh6t. Plusieurs sites ont r6v6l6 les plans de longues maisons rectangulaires, atteignant
20 m de long pour 6 i  9 m de large. Elles sont munies de trois f i les de poteaux int6rieurs et de
tranch6es de fondation. C'est ld le type de construction normal dans cette culture. QueQues
emplacements ont livr6 des vestiges de maisons associ6s ir de la tene br0l6e. Le limon 6tait donc
combin6 avec le bois. On a d6couvert en outre les vestiges de petites maisons de 5 d 7 m de
long. Un site en grande partie fouill6 a livr6 les restes de 8 d 10 maisons. Sur base de I'extension
des sites, ce nombre de maisons doit €tre consid6r6 comme habituel. On a aussi d6couveil des
palissades entouranl de petits habitats. Differents de ceux des autres groupes de I'AVK, les
vestiges de bAtiments de la culture de Szak6lhdt sont trds semblables ir ceux du Ruban6
d'Europe centrale; d'autre part, on s'6tonne de d6couvrir d Gomolava (ex-Yougoslavie), dans
l 'habitat de la culture de Vinda, des plans de maisons semblables d ceux de la cufture de
Szak6lh6t. Avec quelles autres cuhures celle de Szak6lh6t avait-elle donc des contacts?

FACIES REGIONAUX. La C6ramique Lin6aire de I'Alf6ld est totalement diff6rente de celle
d'Europe centrale. Les facies transylvanien et de la Plaine de la cufture de K6ros doivent avoir
jou6 un r6le crucial dans sa formation. Au cours de sa phase la plus ancienne, la C6ramique
Lin6aire Orientale n'occupe que le nord de la Grande Plaine hongroise. Au cours de son
d6veloppement, paral ldlement d une muhipl ication explosive des sites, commence une expansion
vers le nord et le sud (phase classique), expansion qui se compldte au cours des phases r6cente
et finale, lorsque l'AVK classique se subdivise en petits groupes dont les frontidres orientale et
m6ridionale s'6tendent audelir des pr6c6dentes. Pendant la phase la plus ancienne (groupe de
Szatm6r)on reldve encore de fortes influences de la cuhure de Kdr0s finissante, non seulement
dans la culture mat6rielle, mais aussi dans le mode de vie. Cette phase repr6sente une situation
de transit ion. Au cours de la phase classique, les anciennes tradit ions sont affaibl ies et ne sont
plus rep6r6es qu'indirectemenl. Le d6veloppement est d pr6sent trds li6 aux conditions locales. A
l'occasion des 6changes, se manifestent des influences de la culture m6ridionale de Vinda, tandis
que dans la culture de Szak6lh6t on trouve aussi des traces de contacts avec I 'ouest. C'est dans
le groupe de Btikk que les tendances d la sp6cial isation sont les plus sensibles, trds
probablement en relation avec le "commerce" de I'obsidienne, un mat6riau rare et appr6ci6, grace
auquel la c6ramique de BUkk diffuse vers des r6gions 6loign6es. Le Ruban6 de l'Alfold couvre
tout le N6olithique moyen de Hongrie orientale. Les causes de la f in de son d6veloppement nous
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sonl encore inconnues. Ce n'est que dans la culture de Szak6lh6t qu'on d6couvre les racines de
la culture ult6rieure de la Tisza et les t6moins d'une transit ion sans rupture. Les groupes de I 'AVK
disparaissent sans laisser de trace.

RUBANE (= CERAMIQUE LINEAIRE OCCIDENTALE) DE TRANSDANUBIE

(cartes 1a,2 el f ig. 1)

En Europe centrale et donc aussi en Transdanubie, le N6olithique ancien et moyen est
repr6sent6 par le complexe Ruban6. Celuici doit son nom au d6cor incis6 caract6ristique de sa
c6ramique. La Hongrie est par ai l leurs le seul tenitoire oi une C6ramique Lin6aire soit pr6c6d6e
par une cuhure n6oli thique plus ancienne, cel le de Star6evo-Koros. C'est pourquoi on a port6 au
compte du Neolithique moyen tout le d6veloppement du Ruban6. En l '6tat actuel de la
recherche, i l  semble que la composante sudorientale soit cruciale dans I 'apparit ion du Ruban6
d'Europe centrale et, avec celuici,  de l '6conomie de production. La branche hongroise du
Ruban6 esl nomm6e Ruban6 de Transdanubie. Son existence est d peu prds paral ldle d cel le de
la C6ramique Lin6aire de I'Alfcild; son d6veloppement commence au milieu du 5e mill6naire
(datation non calibr6e), avec un leger retard sur celui de la C6ramique Lin6aire Orientale, et se
prolonge jusqu'ir la f in du mil16naire.

DATATION. La phase la plus ancienne du Ruban6 est pour sa plus grande part ie contemporaine
de la phase la plus ancienne de la C6ramique Lin6aire Orienlale (AVK; carte 1a) et de la phase A
de la cuhure de Vin6a. La phase moyenne est paral ldle d la phase classique de I 'AVK, lorsque
commencdrent les d6veloppements locaux (avec des groupes comme celui de Keszthely et des
phases de transit ion qui n'ont pas regu de d6nornination) dans diff6rentes r6gions de
Transdanubie, ir  la f in de la phase A et pendant la phase 81 de la cuhure de Vinca (carte 2 et
f ig. 1). La troisidme phase de d6veloppement est paral ldle aux phases r6cente et f inale de I 'AVK
(on assiste en Transdanubie 6galement d une f loraison de groupes r6gionaux : groupe d notes
de rnusique, groupe de Zeliezovce), et a la phase 82 de la cuhure de Vinda. Le paral l6l isme
chronologique des C6ramiques Lineaires Orientale et de Transdanubie avec les r6gions d'Europe
cenlrale peut 6tre 6tabli d la fois sur une base stylistique et sur les importations. Ainsi la phase la
plus ancienne est-elle essenliellement paralldle ir celle d'Europe centrale, car la similitude
typologique est encore d son point le plus haut dans les deux terdtoires. La phase moyenne du
Ruban6 de Transdanubie est approximativemenl contemporaine de la p6riode pr6-notes de
musique, avec la c6ramique du type d'Ackovy et de Flomborn. La question du parall6lisme avec
les phases r6cente et finale est un peu embrouill6e. Elle repose sunout sur les impodations i
l 'ouest de productions du groupe de Zeliezovce au cours des 3e et 4e phases. En chronologie
absolue non calibr6e, les dates sont de 4400-4300 b.c. pour la phase la plus ancienne, 4300-
4200 pour la phase moyenne et 4200-4000 pour la phase r6cente.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. En Hongrie, le Ruban6 couvre toute la Transdanubie; il est donc
limit6 par le Danube, la Drave et les pr6-Alpes. Au nord et au nordouest, il s'6tend bien au-deld
des frontidres de l'6tat. Au cours de la phase la plus ancienne, un petit tenitoire situ6 d I'est du
Danube lui appart ient 6galement (carte 1a). Pendant la phase r6cente, le Ruban6 de
Transdanubie englobe toute la dve orientale du Danube et la 169ion de collines situ6e d I'est de
Budapest (carte 2 et f ig. 1). L'expansion du Ruband en Hongrie ne constitue qu'une petite part ie
meridionale et sudorientale du grand complexe ruban6 d'Europe rnoyenne. Toutefois, cette
petite r6gion est beaucoup plus importante en ce qui concerne les probldmes de l'apparition et
des contacts de cette culture qu'on ne pourrait le penser en consid6rant le territoire qu'elle
occupe.

CERAMIQUE. Phase la plus ancienne. La cuisson oxydante est g6n6ral is6e pour les deux
sortes de cdramique (fine et grossidre); on peut en outre montrer que ce type de cuisson est
essentiel pour la c6ramique f ine, bien que celleci ait  une surface noire. La surface de la
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c6ramique fine est syst6matiquement polie et lustr6e. La sudace interne des vases grossiers est
bien finie, lisse, tandis que la surface exteme est un peu plus in6gulidre et presque toujours de
couleur rougeAtre ou brun clair. On trouve des vases compodant respectivement un d6graissant
organique ou inorganique, mdme dans le meme habitat. La quantit6 de d6graissant connait des
variations locales, bien qu'on puisse affirmer la dominance du d6graissant inorganique (sable),
utilis6 au N6olithique ancien. Les formes des vases sont simples. L'inventaire de la c6ramique
fine est domine par les coupes coniques, les vases i panse arrondie ou biconique, le plus
souvent surmont6s d'un col bas et 6vas6. Ces deux formes sont souvent munies d'un pied creux
bas. Les d6cors incis6s auxquels cette cuhure doit son nom comportent des figures trac6es au
rrtoyen de deux sillons paralldles formant des rubans. Les figures sont compos6es de lignes
simples ou multiples horizontales et verticales; ces figures peuvent aussi ceinturer le vase. Les
figures g6om6triques consistent en spirales et en m6andres et connaissent de multiples
vadations. ll s'y ajoute parfois un d6cor tracd en d6primant l6gdrement la surf ace et plus rarement
encore un d6cor poli. La cannelure large est rare. Parmi les formes de la c6mmique grossidre
(grands vases), dominent les r6cipients d panse anondie ou biconique, les amphores, les
bouteilles et les tonnelets. Sur la c6ramique grossidre, les ddcors 6clabouss6s ir la babotine sont
les plus fr6quents; viennenl ensuite les impressions d I'ongle ou au doigt simples ou appari6es et
les petits traits. Les cercles imprim6s sous le bord ont une valeur chronologique pour cette phase.
l ls sont 6galement typiques de la cufture de Vinda ancienne et 6taient en@re inconnus au
Neolithique ancien. Les gros mamelons compodant une ou deux fentes profondes sont
6galement typiques de cetle phase. Les tradit ions du Neolithique ancien sont encore lrds
sensibles au cours de la phase la plus ancienne; ir cdt6 de celles-ci apparaissent des tendances
6volutives locales et de nouveaux 6l6ments m6ridionaux originaires du cycle de la culture de
Vinca. La phase la plus ancienne du Ruban6 de Transdanubie peut 6tre consid6r6e comme la
transit ion entre la culture n6oli thique ancienne de Stardevo et le Ruban6 moyen (p1.3 :1-7).

Phases moyenne et r6cente (carte 2 et f ig. 1). Ces deux phases ne peuvent 6tre nettement
distingu6es par leur c6ramique, car les formes et les d6cors caract6ristiques de chacune
s' interp6ndlrent. Nous traiterons donc des deux phases ensemble.
- Groupe de Keszthely. Ce groupe succdde d la phase la plus ancienne et se maintient sur le
mdme territoire jusqu'd la fin de l'existence du Ruban6 de Transdanubie. ll couvre la moiti6 sud-
occidentale de la Transdanubie. l l  s 'agit du seul groupe qui s'6tend exclusivement en Hongrie
occidentale et dans une petite part ie du Burgenland. Les formes des vases sonl dans I 'ensemble
identiques a cel les qu'on trouve dans les autres groupes de la phase moyenne; on note la
dispadtion des formes biconiques. Les formes dominantes de la c6ramique fine sont les
sph6riques, aussi appeles vases en bombe, avec leurs variantes, suivis par les gobelets, les
coupes, les boutei l les, les vases a pied creux bas ou de hauleur moyenne. La surface des vases
est d'une couleur fonc6e qui peut al ler jusqu'au noir profond et est syst6matiquement polie. Le
d6graissant est inorganique et la cuisson est g6neralemenl r6ductrice. On note en padiculier la
premidre utilisation du graphite. Un pourcentage significatif de la c6ramique fine porle une
couverte noire brillante au graphite, surtout dans la 169ion occidentale. Cette technique
omementale a 6t6 reconnue d'abord en Basse-Autriche ou en Moravie oir la matidre premidre
brute est abondante. Les d6cors ne comportent pour ainsi dire plus que des f igures
g6om6triques trac6es au moyen de sillons isol6s larges et profonds. Celles-ci affectent
principalement la forme de S, de spirales et de m6andres, et leur inventaire est compl6t6 par des
figures rectilignes simples. La c6ramique grossidre compode de grands vases i provisions, des
amphores, des vases en tonnelet, de grandes formes sph6riques et de grandes boutei l les. La
cuisson de la c6ramique grossidre est oxydante et le d6graissant de paille hach6e domine
encore, bien que les d6graissants inorganiques jouent aussi un 16le significatif. Le d6cor consiste
le plus souvent en pinc6es aux doigts, bien que cellesci ne soient pas tel lement fr6quentes. Du
point de vue chronologique, la c6ramique du groupe de Keszthely est contemporaine des types
d'Ackovy, Flomborn et pr6-notes de musique.
- Groupe d notes de musique (carte 2 et fig. 1). Ce grcupe s'6tend dans la moiti6 nord-est de la
Transdanubie et d I 'est de Budapest. Au nord et au nordouest, ses frontidres d6passent de loin
celles de la Hongrie. A cette 6poque, le Ruban6 d'Europe centrale se divise en deux grandes
regions. La r6gion orientale (Basse- et Haute- Autriche, Moravie, Pologne m6ridionale, Roumanie
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odentale et Ukraine occidentale) se caract6rise par la c6ramique d notes de musique. Les formes
dominantes des deux sones de c6ramique sont identiques d cel les du groupe de Keszthely.
Vases sph6riques, gobelets, coupes, boutei l les et vases d pied creux sont typiques de la
c6ramique fine. Le vlse ir double embouchure constitue une forme particulidre. Le d6cor incis6
est r6alis6 au moyen de si l lons f ins; deux ou plusieurs l ignes paral ldles courent souvent autourdu
vase et les f igures l in6aires sont intenompues pardes ponctuations imprim6es ou de petits traits.
Les figures sont rectilignes ou curuilignes et consistent principalement en demi-spirales, en arcs et
en S couch6s. La peinture pAteuse rouge constitue un ph6nomdne part icul ier. Sur la c6ramique
grossidre, les decors en pinc6es aux doigts sont fr6quents el connaissent de nombreuses
variations; i ls peuvent couvrir toute la sudace.

- Groupe de Zeliezovce (carte 2 et fig. 1). ll s'agit d'une variante trds d6velopp6e et autonome de
la c6ramique d noles de musique. l l  occupe principalement la phase r6cente du Ruban6 de
Transdanubie. l l  apparait dans I 'ouest du Bassin des Carpates o0 son aire d'expansion se
confond avec celle du style d noles de musique. Ce groupe a une signif ication plus grande que
celle de tous les autres groupes, car sa c6ramique diffuse dans loutes les directions, loin d
I 'ext6rieur de son aire d'expansion. Les relations de la c6ramique d notes de musique et de celle
deZeliezovce sont trds compliqu6es; en effet, aprds une phase d'existence autonome, le style d
notes de musique survit pendanl un temps aux c6t6s de celui de Zeliezovce, avant que ce
demier ne I 'emporte et que I 'autre ne disparaisse progressivement. Les formes des vases des
deux sortes sont identiques d cel les du groupe d notes de musique. N6anmoins, au cours de la
phase f inale, des formes al long6es et biconiques r6apparaissent. Les f igures du d6cor sont
apparent6es d cel les qu'on trouve dans le groupe d notes-de musique, d ceci prds que les
rubans sont toujours fai is de plusieurs l ignes. Les d6cors de Zeliezovce se dist inguent aussi par
le fait  que les rubans y sont interrompus par de larges si l lons perpendiculaires d leur al longement.
Comme auparavant, la plupart des figures sont curvilignes ou rectilignes. On rencontre aussi des
can6s et des triangles remplis d'incrustations. La peinture semble 6tre une sp6cialit6 du groupe

de |eliezovce. Les champs qui s6parent les rubans incis6s regoivent un polissage sombre et
I ' inl6rieur non poli  des rubans est rempli de peinture pAteuse rcuge, ou padois jaune ou blanche.
La peinture noire au bitume est un ph6nomdne rare et qui indique des relations avec I 'est. Les
d6cors polis, 6galement rares, sont d'origine m6ridionale. Le groupe de Zeliezovce a la mdme
long6vit6 que 1a groupe de Keszthely et est contemporain de celui-ci. Ainsi trouve-t-on de la
c6ramique de Zeliezovce sur beaucoup de sites de ce groupe; on en trouve 6galement en
Hongrie orientale, principalement sur les sites du groupe de Bukk et de la culture de Szak6lh6t'
ainsiqu'au sud, dans la culture de Vinda.

- Type de Male Korenovo. ll s'agit d'un facids strictement local, dont la c6ramique ruban6e
d'Europe centrale ne constitue qu'une composante. L'autre est issue de la cuhure de Sopot,
6troitement apparent6e ir celle de Vin6a. Ce groupe n'est pr6sent qu'entre la Save et la Drave
(en Croatie occidentale), et sur un seul site du sudouest de la Hongrie. La coupe caliciforme d
pied, munie d'un pied plein de type Vinda, constitue une part ie importante de l 'assemblage. Les

d6cors comportent des figures incis6es particulidres, se terminant par des spirales ou des
crochets. La peinture pAteuse rouge est peu fr6quente. Ce type de c6ramique est associ6 ir celui
du groupe de Keszthely dans le sudouest de la Hongrie.

INDUSTRIE LITHIQUE. Le d6bitage de la piene joue un r6le important dans le Ruban6 de
Transdanubie, mais diff6rent selon la phase envisag6e. Au cours de la phase la plus ancienne, le

nombre des outils taill6s est encore peu 6lev6. Les matidres premidres les plus utilis6es sont la

radioladte de Transdanubie centrale (Monts Bakony) et des Monts Mecsek, ainsi que diff6rentes
sodes de silex locaux. L'obsidienne est 6galement pr6sente en quantit6s assez importantes sur
tous les sites de la phase la plus ancienne. A la fin de la phase moyenne, on exploite de
nouvelles sources de matidres premidres telles que le silex de Tevel et le silex de la mine de
S6meg. La radiolarite conserye le m6me r6le pendant toute l'existence du Ruban6 de
Transdanubie, de m6me que I 'obsidienne en Hongrie orientale. L'outi l lage de la phase r6cente

compode dds le d6but des lames, des grattoirs, des grattoirs sur lame, des pergoirs, etc.. Tous les

sites livrent des lames lustr6es utilis6es comme armatures de faucille. La trace de traditions

ant6rieures transparait encore dans les industries lithiques de la phase la plus ancienne. Les

ourils polis se prdsentent sous deux formes principales : les "formes de bottie/' et les haches
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trap6zoidales. La serpentine se substitue d I'occasion aux matidres premidres locales pour la
fabrication de celles-ci.

INDUSTRIE OSSEUSE. Les outi ls en os et en bois de cerf sont insuff isamment connus. Au cours
de la phase la plus ancienne, des cuil lers et des houes en bois de cer{ apparaissent padois d
cdt6 d'outils ubiquistes tels que les poingons, les alOnes et les aiguilles.

ECONOMIE. L'economie de production est attest6e dds les odgines du Ruban6 de
Transdanubie. L'agdculture esl document6e d'abord par les graines de diff6rentes sortes de bl6
(Titicummonococcumel dicoccum) et d'orge. Le millet s'y ajoute sur un site. Les autres t6moins
directs consistent dans la paille utilis6e partout comme d69raissant de la c6ramique grossidre,
parfois en assez grandes quantit6s. Les t6moins indirects sont constitu6s par les meules, les
lames lustr6es et les grands vases d provisions. La culture du lin est attest6e par des impressions
de textiles, des fusaioles et des poids de m6tier i tisser. Des macrorestes de mauvaises herbes
sont conserues avec les graines de c6reales. Au N6olithique, le tenitoire du Ruban6 de
Transdanubie est fodement bois6, ce qui implique aussi l'existence de bonnes tenes cultivables.
L' implantation des habitats montre que dans la plus grande part ie de la Transdanubie,
I'agriculture se pratique apres essartage. Les diff6rentes sodes de c6r6ales et I'agriculture elle-
mdme sont un h6ritage des cultures locales pr6c6dentes, de Stardevo et de Kords, et ont donc
une origine m6ridionale.

Les os d'animaux fournissent des donn6es sur l '6levage. Compar6e d la faune chass6e, c'est la
faune domestique qui foumit la plus grande part ie de la nourri ture cam6e : de 70 i^ 85% pendant
la phase r6cente. Parmi les animaux domestiques, le boeuf domine, dds le d6but et de manidre
exclusive, au cours de la phase r6cente. Ce ph6nomdne refldte l'adaptation d des conditions
6cologiques diff6rentes de celles du sud. Au cours de la phase la plus ancienne, le nombre des
moutons et des chdvres est encore relativement 6lev6, mais il d6croit progressivement pour
devenir d peu pres insignif iant pendant la phase r6cente. Num6riquement, le mouton et la chdvre
repr6senlent la transition enlre le N6olilhique ancien et la phase moyenne-r6cente. Depuis le
d6but, c'est le boeuf quifournit la plus grande quantit6 de viande. De m6me, c'est I 'aurochs qui
domine parmi la faune chass6e. L'economie est compl6t6e par la p6che et la r6colte des produits
de la nature.

Le commerce ou les 6changes constituent une pail  importante de l '6conomie. La demande
croissante en mat6riaux lithiques fait 6clore une industrie minidre en Transdanubie (par exemple d
SUmeg) comme ail leurs. Le travail  de la piene est pratiqu6 sur le site. L'h6matite provient des
169ions montagneuses. Le graphite de Basse-Autriche et de Moravie constitue 6galement un
article de valeur. Celuici circule le long des pentes des p16-4lpes, sur ce qui deviendra plus tard
la route de l'ambre. Comme dans la Plaine, et d la m6me 6poque, le spondyle parvient aussi en
Transdanubie. On en fait des pendentifs discoides, des bracelets et des perles. La pr6sence de
c6ramique 6trangdre sur les sites du Ruban6 de Transdanubie doit peut-€tre s'expliquer par des
6changes ou du commerce, tandis que la c6ramique du Ruban6 de Transdanubie circule en sens
inverse, jusque dans des r6gions lointaines, en dehors de I 'aire d'expansion de cette cufture. Les
impressions de tissu et les outils indiquent la fabdcation de textiles.

ASPECTS RITUELS. Les productions artistiques appartiennent probablement a la vie cultuelle.
Celles-ci comportent en premier lieu les vases d visage, surtout au cours des phases r6centes. ll
s'agit de grandes et de petites amphores et bouteilles dont le col repr6sente un visage stylis6
model6, compl6t6 pardes si l lons incis6s. Comme dans la cuhure de Szak5lh6t, les visages sonl
entour6s d'une f igure en M incis6e, et compl6t6s avec de la peinture pdteuse rouge, jaune ou
blanche. Cette similitude rnontre des contacts 6troits entre le Ruband de Transdanubie
(principalement le groupe deZeliezovce)et la culture de Szak6lh6t. ll semble que cette figure en
M soit un symbole canonique. La repr6sentation du visage peut aussi se trouver sur la part ie
sup6deure de vases sph6riques. Quelques vases possddent un col muni de deux visages
diam6tralement oppos6s.

La plastique autonome esl rare, mais ses produits apparaissent dds la phase la plus ancienne,
sous la forme de f igures assises ou debout. Cellescise pr6sentent sous des formes muhiples qui
ne sont pas impos6es par des canons. A ce groupe de formes appart iennent de petites
amuletles pedor6es, plates et ovales, portant des f igures humaines styl is6es incis6es qui ont leur
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origine dans la phase la plus ancienne. On trouve parfois de tel les f igures humaines incis6es sur
les poids de m6tier d tisser. La majeure partie des representations doivent 6tre consid6r6es
comme feminines.

La plastique zoomorphe autonome est rare, mais des protom6s de bovid6s apparaissent m6me
pendant la phase la plus ancienne, et peut-Otre t6moignent-i ls de I 'antique culte du taureau. Au
courc des phases r6cenles, les t6tes animales styl is6es (taureaux ?) sont trds fr6quentes; el les
affectent le plus souvenl la forme d'appendices de pr6hension appliqu6s.

Des fosses part icul idres, "a offrandes"", appart iennent 6galement i  la vie cultuel le.

Le ri te fun6raire est mal connu. Nous ne connaissons que quelques inhumations groupees ou
isol6es a I ' interieur des habitats. Comme d'habitude au N6olithique, les mons sonl d6pos6s sur le
f lanc en posit ion contract6e, et sont parfois accompagn6s d'offrandes de potedes. Nous pouvons
supposer l'exislence de cimetidres autonomes, comme c'esl le cas d l'ext6rieur de la
Transdanubie.

SITES. Au cours de son exislence, le Ruban6 de Transdanubie s'est implant6 dans les
environnements g6ographiques les plus diversif i6s, ph6nomene associ6 d son adaptation d une
niche 6cologique diff6rente de celle des cultures pr6c6dentes. Le nombre des habitats est peu
6lev6 au cours de la phase la plus ancienne (moins de 50). l ls sont toujours instal l6s sur les
premidres lerrasses des cours d'eau et jamais sur des collines. Leur extension n'excdde pas t ha.
Les plans de maisons sont encore inconnus, mais on peut supposer qu' i l  s 'agit de constructions
6dg6es en surface, comme d I'ouest. L'existence d'habitations enterr6es n'est gudre probable.
Quand des fosses possddent des foyers ou des fours, ceuxci doivent remplir des fonctions
6conomiques et non domestiques. Un grand changement se manifeste de tous points de vue
dans la nature des habitats au cours des phases moyenne et r6cente. Le nombre des habitats
explose. On en connait actuellement plus de 600, instal l6s non seulement dans les rdgions
basses, mais aussisurdes coll ines assez 6lev6es, ainsique surles pentes des montagnes et les
plateaux pas trop 6lev6s (80 a 100 m au-dessus du fond de vall6e). Au cours de ces phases, les
habitats restent petits (d'habitude moins de t ha); chaque habitat est donc occup6 par une petite
communaut6. Les r6gions steppiques de Transdanubie orienlale ne sont pas occupees. Dans
certains cas, on peut 6tablir l'existence de concentrations de plusieurs petits habitats et de
Siedlungskammem. Le sud-ouest de la Hongrie offre un environnement favorable d de telles
formes d'habitat (paysage de collines bois6es, r6seau hydrographique 6tendu). L'essartage a 6t6
pratiqu6 a grande 6chelle, tant pour I'implantation des habitats qu'h des fins agdcoles. Ce mode
d'6conomie agraire 6tait encore pratiqu6 r6cemment dans le sud€uest de la Hongrie.

HABITAT. Par manque de fouilles extensives, nous ne savons pas grandchose de la
construcl ion des maisons. On ne connait que quelques plans d'habitat ions isol6es ou group6es.
l ls sont identiques d ceux d'Europe centrale. La Transdanubie possdde donc aussi de longues
maisons munies de trois files de poteaux int6rieures et de deux files ext6rieures, bord6es de
fosses allong6es. La pr6sence de foss6s d l'int6rieur des habitats constitue une particuladt6
transdanubienne (pl. 3 : B). Ceuxci n'occupent pas une posit ion strat6gique, et du fait de
l'exiguit6 des fouilles, leur plan est difficile ir appr6cier. lls pourraient 6tre ovales, quadrangulaires
anondis ou circulaires. l l  s 'agit de foss6s interrompus d section en V. On peut supposer qu' i ls ont
6t6 mis en place ir des fins 6conomiques, et il est trds probable que nous ayons ld les
pr6d6cesseurs des rondels canoniques au Neolithique r6cent dans le Lengyel ancien et la
C6ramique Pointill6e. Des foss6s sont 6galement pr6sents dans les groupes de Keszthely et de
Zeliezovce.

FACIES REGIONAUX. La culture de Sopot (carte 2 et f ig. 1) doit 6tre mentionn6e avec le
Ruban6 de Transdanubie. C'est une cullure autonome de Croatie occidentale, dans l'6laboration
de laquelle la cuhure de Vinca a exerc6 une influence majeure. Pendant la phase r6cente du
Ruban6 de Transdanubie, de petits groupes de la culture de Sopot ont p6n6tr6 dans le sud-
ouest et I'est de la Transdanubie et se sont r6pandus jusqu'au nord. lls ont v6cu en symbiose
avec le Ruban6, de sorte qu' i ls ont conseru6 pendant un temps leur autonomie, bien que les
mat6daux arch6ologiques appanissent parfois m6l6s sur les sites. Ce groupe, avec ceux de
Zeliezovce el de Keszthely, a constitu6 le point de d6pail du d6veloppement de la culture
n6oli thique r6cente de Lengyel.
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Le Ruban6 de Transdanubie se d6veloppe ir la p6riph6rie de la culture n6olithique ancienne de
Slardevo-K6ros, peut-Otre en contemporan6it6 avec les phases r6centes du d6veloppement d'un
ensemble de cuhures n6olithiques anciennes qui luitransmettent les savoir-faire n6cessaires d la
mise en place d'une 6conomie de production. Cela se manifeste tant dans la culture mat6rielle et
spidtuelle que dans le nrode de vie. Le Ruban6 le plus ancien enlame une expansion vers le sud
et vers le nord-ouest. ll mit fin ir la culture de Starcevo dans le sud et au M6solithique dans le
nord-ouest. llconstitue la transition dans le d6veloppement qui unit le N6olithique ancien (culture
de Stardevo) et la phase moyenne du Ruban6 de Transdanubie, lorsque se manifestent de
puissantes tendances r6gionalisantes. Pendant le d6veloppement sur place du Ruban6 de
Transdanubie, des contacts se nouent dans toutes les directions et, grdce aux 6changes ou au
commerce, de multiples objets de valeur (matidres premidres diverses, objets de prestige)
paruiennent sur son tenitoire, tandis que les produits locaux sont export6s au loin. On ignore
quelle influence ces contacts bilat6raux ont sur le cours du d6veloppement des entitds
concern6es. lls se manifestent pdncipalement entre le groupe de Zefiezovce et la cutture de
Szakdlhrit, dans la technique de construction, la production c6ramique et la cuhure spirituelle,
avec la prdsence de part et d'autre des m6mes vases i visage. Peut-Otre l'apparition de la cuhure
de Sopot joue{-elle un r6le dans la fin du Ruban6 en Transdanubie, d c6t6 de facteurs
6cologiques inconnus et d'6ventuelles tensions intemes lout aussi inconnues. Avec ce processus
commencent une nouvelle 6poque et de nouveaux d6veloppements.

CULTURE DE LA TISZA (carte 3)

La culture de la Tisza repr6sente le N6olithique r6cent en Hongrie orientale. Elle doit son nom i
sa principale aire de distribution, le long de la rividre Tisza. Le moment initial et la dur6e de cette
culture sont encore ddbattus. Les appr6ciations pr6c6dentes se fondaient exclusivement sur
l'analyse de la c6ramique. Selon celles-ci, le d6but du changement culturel se situait plus tard
que ne le suggdre l'6tat actuel de la recherche; en effet, nous n'identifions plus l,apparition de
cette culture aux changements de la c6ramique, mais aux modifications de la nature des habitats.
Le d6but de la culture de la Tisza doit 6tre situ6 au moment oir apparaissent les premiers habitats
sur tell dans le centre de la Grande Plaine hongroise; ir partir de ce moment, elle se d6veloppe
sans interruption pendant tout le N6olithique r6cent. La naissance de la culture de la Tisza est
6troitement l i6e au d6clin de la culture n6oli thique moyenne de Szak6lh6t; en fait,  el le est
totalement enracin6e dans cette dernidre. Malgr6 le caractdre un peu different de la culture
mat6rielle dans les couches inf6rieures des habitats sur tell, on avait pens6 que ces couches
appartenaienl encore d la phase r6cente de la culture de Szak6lh6t et que la culture de la Tisza
ne s'6tait form6e que plus tard, avec l'apparition de la c6ramique Tisza classique. Selon les
hypothdses actuelles, le d6but de cette culture serait donc contemporain de la formation des
tells, it un moment oir une grande partie de la c6ramique pr6sente encore des attributs Szak6lh6t
(p l .  4  :  1-13) .

DATATION. La phase ancienne (l) de la culture de la Tisza n'est attest6e que dans le sud-est de
la Hongrie, c'est-d-dire au sud de la rividre Kdros, dans la r6gion des habitats sur tell (principaux
sites : Battonya, Leb6, Kdk6nydomb, eoka, szegv6r, 6csod, veszt6, Szeghalom). la couche
inf6rieure des tells doit Otre attribu6e au N6olithique r6cent. Ce dernier ne couvre que la phase
ancienne et la r6gion de la Tisza m6ridionale, car dans les autres r6gions de Hongrie subsistent
encore, sans solution de continuit6, les cultures du N6olithique moyen (C6ramique Lin6aire
finale). Cette p6riode constitue en fait la phase de formation de la culture de la Tisza. Plusieurs
innovations apparaissent dans la ceramique, parmi les survivances de la plupart des types et des
d6cors pr6c6dents.

Des importations r6ciproques de c6ramique documentent les relations chronologiques et autres
avec diverses culturej et groupes du N6olithique moyen : Eszt6r, Szilmeg, BUkk, Ruban6 d notes
de musique r6cent, Zeliezovce et premidres vagues de la culture de Sopot dans le sud-ouest et
I 'esl de la Transdanubie. A Vin6a m€me, les couches de la phase 82 (c6ramique de la
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profondeur de7,1 m) etc., permettent d'6tablir la contemporan6it6 avec la phase la plus ancienne
de la culture de la Tisza. Dans la r6gion du Kdrds, on peul 6tablir I'existence d'une phase de
transition entre la Tisza ancienne (l) et la Tisza classique (par ex. Ocsod, etc.). ll s'agit du d6but
de I'expansion septentrionale de cette culture (liens r6ciproques avec la culture de Sopot). Les
autres cultures du N6olithique moyen disparaissent progressivement, tandis qu'en Transdanubie
apparaissent la culture de Sopot d6velopp6e et l'horizon Protolengyel. Sur le site de Vinda, la
partie r6cente de la phase 82 correspond ir cette p6riode. Au cours de la phase classique (ll),
I 'expansion de la culture de la Tisza s'acheve dans toute la plaine, et surloul le long de la Tisza.
C'est l '6poque du plus grand developpement de celte culture, avec les sites de Kiskdre,
Szerencs, Szegvdr, Ocsod, V6szto, Gorzsa-D.

Dans la r6gion centrale, en Hongrie orientale, commence le d6veloppement de la culture de
Herp6ly, sur le substrat des cultures neolithiques moyennes contemporaines de la Tisza classique
(phase l l) .  Sur la Tisza moyenne et sup6rieure apparaissent les germes du groupe de
Csoszhalom. En Transdanubie, la phase ancienne (l) de la culture de Lengyel se developpe
partout a la place du Ruban6. A Vinca, c'est la phase C qui est paral ldle a la phase classique de
la culture de la Tisza. La phase Tisza r6cente ou f inale ( l l l )  peut 6tre d6finie sur base de la
culture mat6rielle dans le sud de I'aire d'expansion. Cette phase est repr6sent6e par les sites de
Gorzsa et de Leb6. Dans I 'est et le nord de la Hongrie orientale, la phase l l l  de la culture de
Herp6ly et le groupe de Csoszhalom sont contemporains de la phase lll de la culture de la Tisza.
La Transdanubie connait ir  ce momenl le Lengyel l l  et le site de Vinda sa phase D1, tandis qu'en
Slavonie nous avons la phase Sopot lll. La phase finale de la culture de la Tisza doit faire partie
d'un processus d'int6gralion et 6tre attribu6e d une phase de transition vers un aulre mode de
vie et une culture mat6rielle differente qui mdnent a I'Age du Cuivre. C'est pourquoi on nomme
cette phase Prototiszapolg6r. Cette phase correspond d un complexe plus grand, qui couvre non
seulement la Plaine, mais aussi I'ouest de la Transylvanie; en Transdanubie, nous avons alors la
troisidme phase (lllA) de la culture de Lengyel et sur le site de Vinda la phase D2. On peut donc
affirmer que la dur6e de vie de la seule culture de la Tisza embrasse tout le N6olithique r6cent de
Hongrie. En chronologie absolue, la culture de la Tisza couvre l'intervalle de + 4300 d + 3630 b.c.
(dates non calibr6es et sans compter la phase PrototiszapolgAr).

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. L'aire d'expansion principale de la culture de la Tisza s'6tend le
long de la rividre du mdme nom, de la region situ6e au sud du Maros jusqu'd la p6riph6rie nord
de la Plaine. Sa l imite est correspond a la l imite orientale de la Plaine. De sa l imite sud, en
remonlanl jusqu'ir l'embouchure du Zagyva, on ne trouve de sites que sur la rive gauche de la
Tisza. Le nombre de sites n'est pas trds 6lev6, environ 110, c'est-ir-dire bien moins que le nombre
des sites de la C6ramique Lin6aire. La premidre phase de la culture de la Tisza ne couvre que la
partie m6ridionale de la Grande Plaine, soit d peu prds la moiti6 de I'aire d'expansion totale. Cette
cuflure se comporte comme une v6ritable culture de la plaine.

CERAMIQUE. Le d6graissant organique disparait presque compldtement des techniques de
fabrication pour ne subsister que dans les trds grands vases d provisions et les coffres en argile.
C6ramiques fine et grossidre sont fabriqu6es dans une argile bien 6pur6e. La cuisson oxydante
est utilis6e pour la plus grande partie des vases, ce qui donne des surfaces rouge brique,
rougeAtres et brun clair. La cuisson r6ductrice ne domine que pendant la phase r6cente; les
surfaces des vases sont alors noires, gris fonc6, et fonc6es en g6n6ral. Cette technique de
cuisson caracl6rise 6galement la phase Prototiszapolg6r.

Les formes et sudout les decors de la c6ramique illustrent le processus de d6veloppement de la
culture de la Tisza. La phase I connait encore la dominance des formes traditionnelles et des
d6cors de la culture de Szak6lh6t : formes arrondies, ovales ou h6misph6riques, parfois munies
d'un pied creux bas, boutei l les de tai l le moyenne, et grandes amphores bien proport ionn6es
souvenl utilis6es comme vases d provisions. Le decor a figures g6om6triques compos6es ir partir
de si l lons est typique. Viennent ensuite les f igures en S couch6es intr iqu6es les unes dans les
autres, les losanges, ainsi que des d6cors qui ceinturent le vase mais couvrent rarement la
tolafit6 de la surface. La peinlure esl une des caract6ristiques principales de cette phase; une
peinture noire au bitume avec de petites inclusions de pail le hach6e uti l is6e pour tracer des
figures s'ajoute aux traditionnelles peintures pdteuses rouges, jaunes et blanches. Les d6cors
sont parfois compl6t6s avec de la couleur rouge ou blanche.
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Au cours de la phase l l  et pendant la premidre moit i6 de la phase l l l ,  un grand changement se
produit dans la c6ramique. L'inventaire des formes comporte des vases plus nettement profil6s,
parmi lesquelles des vases coniques hauts ou bas, des formes biconiques ou cylindriques, des
6cuelles quadrangulaires d pied tubulaire haut, des couvercles coniques munis d'un appendice
de pr6hension en t6te d'oiseau, des 6cuelles basses de trds grande taille, de grands vases d
provisions mal proportionn6s et, forme particulidre ir la Tisza classique, de grands coffres en argile
munis de pieds ou de supports en boudins. Le principal d6cor consiste en figures incis6es qui, ir
la diff6rence de celles de la phase l, couvrent le plus souvent toute la surface ou la plus grande
partie de celle-ci; ces d6cors divisent la surface ornementale en plusieurs panneaux. Ceux-ci sont
le plus souvent au nombre de quatre, parfois de trois. La s6paration des panneaux peut 6tre
soulign6e par des boutons model6s et des cordons. Le d6cor plus typique de cette phase
classique de la culture de la Tisza est strictement g6om6trique et constitu6 de m6andres formant
ce qu'on a appele un "decor lextile". Ce d6cor connait de multiples variantes. Les autres d6cors
incis6s sont subordonnes d ce d6cor textile. Ce dernier est parlois incrust6 de pAte rouge ou
blanche. La peinture au bitume perd son r6le pr6c6dent et survit dans de simples d6cors de
lignes noires, tandis que la tradition pr6c6dente est de moins en moins repr6sent6e et finit par
disparaitre compldtement au cours de la phase classique.

Pendant la phase lll, les formes et les d6cors de la c6ramique se transforment lentement. parmi
les vases d6cor6s apparaissent des formes i col en entonnoir; les formes ont un profil bien
accus6 et souvent anguleux. A c6t6 du d6cor incis6, le d6cor plastique joue un r6le de plus en
plus important et la surface prend un 6clat sombre.

Au cours de la dernidre phase s'achdve un processus d' int6gration qui rassemble plusieurs
cultures et groupes culturels en une unit6 typologique oir s'enracine le d6veloppement ult6rieur
de I'Age du Cuivre ancien. C'est la phase Prototiszapo196r de la culture de la Tisza et d'autres.
Les caracteristiques principales de la c6ramique de cette phase s'illustrent par la disparition des
d6cors incis6s et de la peinture, par la dominance des surfaces d 6clat m6tallique et par la
fr6quence des d6cors plastiques (petits boutons).

INDUSTRIE LITHIQUE. Les industries lithiques de la culture de la Tisza sont riches et diversifi6es:
le d6bitage y joue un r6le particulidrement important en ce qui concerne les matidres premidres,
car il requiert un systeme de relalions lointaines. Outre la matiere premidre usuelle (obsidienne),
appara issent  d i f f  erentes sor tes de quar tz i te ,  parmi  lesquel les un quar tz i te  d 'or ig ine
septentrionale, des Monts M6tra. On s'etonne 6galement de voir apparaitre, dans les r6gions
meridionales, la radiolarite de Hongrie occidentale (Monts Mecsek et Bakony). On trouve
6galement des mat6riaux lithiques provenant de r6gions exlra-carpatiques. Du sud, peut-€tre des
Balkans, viennent le marbre, l'albdtre et le cristal de roche. Ces derniers jouent un r6le en tant
qu'objets de prestige. Les outils taill6s sont les mdmes que partout au N6olithique r6cent, mais
leurs dimensions varient localement. Le travail de la pierre est attest6 sur lous les sites. Les outils
polis sont assez fr6quents dans tous les habitats. Ceux-ci consistent en haches-marteaux avec
trou d'emmanchement, en haches trap6zoidales, ainsi qu'en formes de bott ier, 6ventuellement
miniaturis6es. Les meules el molettes sont fr6quentes, car elles font partie de la vie quotidienne.
Outre la mouture des c6r6ales, elles servent egalement a la fabrication de poudres colorantes.
On trouve aussi diff6rentes sortes de percuteurs qui interviennent de diverses manidres dans la
fabrication des outils taill6s.

INDUSTRIE OSSEUSE. L'os et le bois de cerfs sont utilis6s a differentes fins. Les outils les plus
fr6quents sont les poingons et les aldnes, souvent bipointes, ainsi que les aiguilles, les lissoirs
am6nag6s dans des cdtes animales, les marteaux, les haches-marteaux, les houes, les
poignards, les pergoirs, les harpons, les hamegons, les peignes et les pendentifs, pour ne citer
que les plus importants (pl. 4 :2, 11-13). Les matidres premidres destin6es d la fabrication des
objets en os el en bois de cerf sonl trds simplement et facilement accessibles. C'est pourquoi on
ne s'6tonnera pas de voir que le nombre de ceux-ci excdde largement celui des outils en pierre
polie.

ECONOMIE. Les fouilles les plus r6centes ont livr6 beaucoup d'informations relatives au mode de
vie, mais cel les-ci ne sont encore que part iel lemenl analys6es et publi6es. Malgr6 cela, nous
poss6dons d6jd un bon nombre de donn6es sur l'6conomie. La culture de la Tisza possdde une
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6conomie complexe dans laquelle la production joue un r6le pr6dominant. Nous disposons de
beaucoup de donn6es directes et indirectes relalives ir l'agriculture. Presque tous les habitats ont
l iv16 des graines de c6r6ales carbonis6es, principalement de I 'amidonnier et de l 'engrain, plus de
l'orge, du lin et des mauvaises herbes. Ces graines sont relrouv6es dans des vases d provisions
et des coffres en argile ou rdpandues sur le sol des maisons. La capacit6 des vases d provisions
retrouves dans quelques maisons fournit des indications sur I ' importance de l 'agriculture. A
Kdk6nydomb, dans la partie arridre et la mieux prot6g6e des maisons, la capacit6 totale de ces
vases variait de 700 al 1.200 l i tres, ce qui revient d dire qu'une famil le pouvait stocker 560 a 960
kg de grain dans les seuls vases d provisions. De plus, nous devons 6galement supposer
I'existence de coffres en bois et de corbeilles. Le grain 6tait donc partag6 entre les familles. On
ignore si la communaut6 poss6dait aussi des reserves centrales. Si on evalue d 750 kg la
quantite moyenne n6cessaire i  une famil le, on arrive d un total 6norme si on considdre toute la
communaute: environ 7.500 kg pour 10 maisons, 15.000 kg pour 20 maisons et 22.500 kg par
an pour 30 maisons, soit 150 a 200 personnes. On peut naturel lement se demander si ce total
comprend aussi les semences. Les activit6s relatives aux c6r6ales sont i l lustr6es par le grand
nombre de meules et de grandes 6cuelles plates servant d cuire le pain. Nous ne savons pas
grand-chose des techniques agricoles. L'existence d'un araire t i16 par des animaux n'a pas
encore 616 d6monlr6e en Hongrie, oi nous ne disposons pas de donn6es concernant les
boeufs. Nous connaissons par ailleurs beaucoup d'outils en bois de cerf el en pierre utilis6s pour
ameublir la terre d la main. La tAche la plus importante consistait d s6parer les plantes recoltees
des mauvaises herbes et surtout d les mettre hors d'atteinte des animaux sauvages et des petits
rongeurs. Les lames portant un lustre peuvent 6tre consid6r6es comme des armatures de faucille
et donc comme outils de moisson. On peut encore se poser la question du rendement d I'hectare.
Si on considdre qu'une famil le comprend au maximum 30 personnes, 35 d 40 hectares doivent
etre cult iv6s pour obtenir 22.500 kg de grain.

Les donn6es relatives d la zoologie proviennent sutlout du domaine m6ridional de la culture de la
Tisza, au cours de la phase ancienne. C'est pourquoi celles-ci ne peuvent 6tre 6tendues d toute
la dur6e ni d toute I'aire d'extension de cette culture. Dans le sud, pendant la phase ancienne, le
rapport enlre les animaux sauvages et domestiques est en faveur de ces derniers : de 63 d 77 %
de faune domestique, pour 23 ir 37 7" de faune chass6e. Au cours des phases classique et
r6cente, la proport ion de faune sauvage augmente : on trouve environ 43 a 50 7" d'animaux
sauvages sur le total des os d'animaux. Le boeuf est I'animal domestique le plus important, avec
une quantit6 de viande qui surpasse celle de tous les autres animaux; viennent ensuite les porcs
et les ovicaprins. La proportion de certaines espdces d'animaux chass6s est peut-6tre influenc6e
par les conditions 6cologiques, comme le suggdre la variabilit6 des sites individuels. Au cours de
la phase ancienne, dans le sud, le chevreuil  domine la faune sauvage, suivi par le cerf, le
sanglier et l'aurochs. Cette situation doit €tre consid6r6e comme une padicularit6 locale. Au cours
de la phase recente, c'est la chasse d l'aurochs qui I'emporte. La chasse est nettement orient6e
vers les animaux qui fournissent de la viande. Les outi ls de la chasse sont encore assez mal
connus. On a montr6 que les pointes de fldche portaient des traces d'impact sur de l'os et de la
pierre.

L'importance de la p6che est illustr6e par les fodnes et les hameqons. En outre, dans les r6gions
oD I'eau est abondante, on r6colte des moules, des escargots et des tortues.

A en juger d'aprds le grand nombre des ossements d'animaux, la nourri lure carn6e doit avoir eu
une impodance fondamentale. On peut supposer que les populations de la culture de la Tisza
peuvent d6gager des surplus de viande (sur pied ou conserv6e), de v6g6taux, de peaux et de
fourrures, etc., disponibles pour des 6changes. Du sud viennent la trds appr6ci6e moule marine,
le spondyle, differentes sortes de roches telles que l'albdtre, la marbre, le cristal de roche; du
nord vient I 'obsidienne, et des r6gions transcarpatiques diff6rentes sortes de si lex de bonne
qualite, ainsi que la radiolarite de Transdanubie. Les matidres colorantes sont €galement
import6es. L'h6matite est accessible dans diff6rentes r6gions montagneuses, et le bitume en
Transylvanie. Le cuivre constitue ir l'6poque une matidre premidre importante et rare; on le trouve
surtout ir la phase r6cente, en provenance du sud. Dans la culture de la Tisza, ce m6tal ne sed
qu'i fabriquer des bijoux (bracelets, bagues, perles). On est frapp6 par I'importance croissante
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des 6changes (commerciaux" durant la culture de la Tisza, en relation avec le succds de
l'6conomie de production pendant le N6olithique r6cent de Hongrie.

ASPECTS RITUELS. Les obiets cultuels sont trds caract6ristiques et se pr6sentent sous de
mult iples formes. La phase ancienne (l) voit le maintien de I 'usage des grandes amphores d
visage; pendant la phase classique (l l) ,  cel les-ci se pr6sentent comme de grands vases d
provisions, quoique un peu moins frequemment qu'auparavant. Le petit vase d visage stylis6,
haut de 15 a 18 cm, est 6galement typique de la phase classique. Des f igures humaines
stylis6es, incis6es ou peintes en noir apparaissent 6galement sur l'6paule des grands vases i
provisions. De telles repr6sentations sont 6galement pr6sentes d I'int6rieur de quelques 6cuelles.
Les objets cultuels les plus typiques de la culture de la Tisza sont les statuettes assises sur un
sidge ou .tr6nant", hautes de 20 ir 30 cm, ainsi que les vases anthropomorphes (Kok6nydomb,
Ocsdd, Szegv6r). Une statue anlhropomorphe monumentale (75-80 cm de haut) provenant d'un
sancluaire (V6szto) constitue un objet exceptionnel. Les statueltes trdnant sont souvent munies
d'un attribut (faucille, hache). Le sexe masculin ou f6minin est plusieurs fois indiqu6. La t6te est
inclin6e vers I'arridre et le visage affecte l'aspect d'un masque. La plastique ind6pendante n'esl
pas trds frequente. Celle-ci comporte des f igures compldtes, des bustes, etc., plats et
extr6mement stylis6s. Des figurines plates et trds stylis6es en marbre et en cristal de roche
constituent un ph6nomdne rare. Celles-ci proviennent du sud et se d6couvrent dans le territoire
meridional de la culture de la Tisza; elles comportent 6galement des t6tes d'animaux. Les aulels,
trds typiques dans la culture de la Tisza, doivent aussi 6tre compt6s parmi les objets cultuels. lls
ont une base quadrangulaire munie d'ouvertures en forme de porte et comportent, dans la
plupart des cas, une coupe h6misph6rique ou une caisse quadrangulaire en leur part ie
sup6rieure. On trouve aussi de grands autels triangulaires avec un d6cor symbolique incis6 sur
les panneaux. Les repr6sentations zoomorphes sont rares. Parmi cel les-ci, on mentionnera les
tOtes animales sur les pignons des maisons, les petites statuettes, les t6tes stylis6es en albAtre et
en crislal de roche, les poign6es de couvercle (tdtes d'oiseau d bec ouvert) et les vases
zoomorphes. Ces objets cultuels apparaissent principalement dans les habitats sur tel l  et
assimil6s. La plus grande part ie de ceux-ci provient de maisons famil iales individuelles. On a
lrouv6 un ensemble cultuel comportant des objets particuliers et des fosses sacrificielles. Le culte
montre de puissantes l iaisons m6ridionales, en part icul ier avec la culture de Vinca. On prend
evidemment soin des morls. Ceux-ci ne sont pas encore inhum6s dans des cimetidres s6par6s.
Les tombes sont dispos6es en groupes de dimensions variables ir I'int6rieur des habitats, dans
une zone non bAtie. A quelques exceptions prds, I ' inhumation sur le f lanc en posit ion repli6e
consti lue la rdgle; ce n'est que dans la r6gion de la moyenne Tisza (Kiskdre) qu'on trouve
exclusivement des positions allongees. Jusqu'ici, les tombes ir d6pdts de cendres constituent un
phenomdne exceptionnel qui apparait alors pour la premidre fois en Hongrie (Ocsod). Ce
dispositif apparait pour la premidre fois dans le nord-ouest du bassin des Carpates et plus tdt
encore en Europe moyenne (groupe de LuZianky, C6ramique Pointi l lee, Ruban6). On en connait
6galement des exemples loin au sud, entre autres en Thessalie. L'influence doit donc 6tre venue
de deux directions. L'oriental ion des tombes est d6termin6e localement. L'orientation principale
est est-ouest, avec de petites d6viations, bien qu'on trouve plusieurs fois des orientations sud-
nord. Les depositions sur le flanc droit ou gauche sont les plus frequentes. Cette diff6rence peut
6tre d l'origine de la sp6cification sexuelle des positions (hommes sur le cdt6 droit, femmes sur le
cdt6 gauche). Dans les habitats sur tell, I'utilisation de cercueils en planches a 6t6 d6montr6e.
Les morts 6taient le plus souvent enroul6s dans une natte. L'utilisation d'ocre est g6n6ralis6e
dans le rituel fun6raire. La matidre colorante est d6pos6e dans la tombe sous forme de blocs ou
de poudre conlenue dans des vases ou encore r6pandue sur le corps dans la fosse. La peinture
du crdne et des extr6mit6s en rouge est 6galement g6n6ralis6e. Les offrandes ne sont pas trds
frequentes. Dans plusieurs lombes, des enfilades de perles en spondyle ont 6t6 d6couvertes d
proximit6 de diff6rentes parties du corps. L'imitation du spondyle en calcaire est assez fr6quente;
on trouve souvent de petits vases d6pos6s comme offrandes.

HABITAT. La cullure de la Tisza se caract6rise par un nombre de sites d'habitat bien inferieur d
celui de la culture de Szak6lhdt. Le nombre des habitats connus sur I 'ensemble de son aire
d'extension atteint d peine les 110. Malgr6 ce petit  nombre, certains chercheurs pensent d une
concentration des habitats, car on trouve de grands habitats sur tell au lieu des petits habitats
horizontaux, et de petites metair ies distr ibu6es comme des satel l i tes autour des tel ls. Cette
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hypothdse peut n6anmoins 6tre consid6r6e comme douteuse, car le ph6nomdne ne caract6rise
qu;une petite part ie de l 'aire d'extension de cette culture. Jusqu'ici on ne connait que 15 habitats
sur tel l ,  tous dans le secteur m6ridional. La superf icie des habitats est variable. Pour les sites d
une seule couche, cel le-ci va de t ha (ou moins) d plus de 30 ha. Les habitats sur tel l  ont une
aire de 1 d 4 ha et les habitats sur quasi-tell une superficie de 1,5 a 10 ha. ll parait trds probable
que pendanl les phases d'habitat uniques, les environs des vi l lages ne soient pas habit6s.
Preuve en est que les maisons ne sont jamais construi les que dans une part ie de l 'habitat. Une
autre partie est r6serv6e aux activites communautaires el 6conomiques ainsi qu'au parcage des
animaux, tandis qu'une troisidme part ie sert de l ieu d' inhumation. Cette situation se r6pdte dans
tous les types de site; il s'agit donc d'un principe {ondamental de la structure des sites dans la
culture de la Tisza. Les sites sur quasi-tell occupent une position interm6diaire entre les habitats
sur tel l  et les habitats d une couche horizontale ou les fonctions de l 'habitat sont r6part ies de
manidre plus lAche dans un espace plus large. D'autre part, nous ignorons les raisons de la
variabi l i t6 dimensionnelle des habitats. Les habitats sur tel l  et sur quasi{el l  ne se trouvent qu'au
sud du bassin de la rividre Kords et ils illustrent une concentration si on compare avec les petits
sites (moins de t ha). l l  n'y a peut-6lre pas l ieu de s'6tonner de ce que les grands sites sur tel l  ou
sur quasi-tel l  se trouvent d I 'embouchure ou au confluent des grandes rividres, ce qui revient d
dire que les facteurs g6ographiques jouent 6galement un rdle dist ingu6 dans leur apparit ion.
L'occupation est 6trangement sporadique dans la part ie septentrionale de la Plaine. Dans les
sites horizontaux (qui en pratique comportent souvent plusieurs phases, car on observe parfois
une superposition stratigraphique) on remarque sudout la diff6rence de superficie. Ce sont des
formes d'frabitat particulidres, car dans certains cas quelques petites concentrations d'habitats it
plusieurs phases de construction, distanles l 'une de I 'autre de 100 a 150 m, f inissent par n'en
plus former qu'une. Une partie d'un tel site comporle de quatre d six maisons, entour6es dans ce
cas d'ateliers, de fosses d'extraction du limon et de groupes de tombes. Ceux-ci sont enlour6s
d'une palissade. Cette forme de l 'habitat apparait dans le nord et dans le sud de l 'aire
d'extension. Le principe fondamental de la part i t ion est donc en g6n6ral assez r6gulidrement
appliqu6. Les fouil les r6centes nous donnent un bon apergu de I 'architecture. Les maisons
comportent de une d trois pidces, une solide armature de poteaux et d'6paisses parois de limon.
Les poteaux sont implant6s soit dans des trous individuels, soit dans des tranch6es de fondation.
Les maisons et les autres bAtiments ( la plupart orient6s nord-ouest/sud-est) possddent une
surface au sol de 7-18 x 3,5-8 m. Les poteaux consistent souvent en bois de refend, en roseaux
ou en minces branchages enfonc6s dans le sol. Dans la plupart des cas, les portes s'ouvrent d
I'extr6mit6 sud de la maison. Pour prot6ger celle-ci de I'humidit6, le sol est souvent couvert d'un
plancher enduit d'une mince couche de l imon. Le plancher et les murs montrent g6n6ralement
des travaux de r6fection. Dans plusieurs cas, les murs sont orn6s de d6cors incis6s ou peints.
Les parties de mur conserv6es montrent l'existence d'un toit d double pente. Des t6tes d'animaux
stylis6es en argile sont souvent dispos6es sur les pignons. De temps d autre, on d6couvre des
bdtiments d slruclure complexe destin6s d des fonctions multiples. A l'arridre, c'est-i-dire dans la
partie prot6g6e de la maison, se trouvenl les grands vases i provisions, ainsi que des coffres en
argile quadiangulaires ou cylindriques, support6s par des boudins d'argile ou pos6s d m6me le
sol. L'existence de fosses sacrif iciel les ir I ' int6rieur des maisons est exceptionnelle. Aprds
destruction ou incendie, les maisons sont souvent reconstruites au m6me endroit, mais le centre
de gravit6 de I'habitat peut 6tre d6plac6. On a 6tabli dans quelques cas qu'au centre de l'habitat
s'6tendait une petite place entour6e de maisons. Les maisons individuelles renferment 6galement
de petits objets cultuels tels que des statuettes tr6nant. On peut supposer en oulre que les
habitats compodaient 6galement des bAtiments d usage communautaire. On y trouve des objets
qui n'ont pas d'utilit6 dans la vie quotidienne, par exemple diff6rentes sortes d'autels en argile
munis de coffres contenant des haches en pierre, des couvercles coniques surmont6s d'une
poign6e en forme de tdte d'oiseau, une table en argi le, des cornes symboliques, des vases d
prouisions, de trds grands vases anthropomorphes, etc.. Des ri tes magiques sont peut-6tre
c6l6br6s dans ces pidces, au moyen de c6r6ales et/ou pour favoriser la croissance de celles-ci.
L'6quipement des bAtiments destin6s d la vie quotidienne comprend des foyers ouverts, des
fours,'des podiums et des banquettes en argile, des m6tiers d tisser, de la vaisselle et d'autres
objets (hac'hes en pierre d tranchant large ou 6troit, outils en os et en bois de cerf, meules, etc').
Une partie des vases est dispos6e sur des 6tagdres en bois ou suspendue aux murs. Nous ne
connaissons malheureusement pas l'6quipement en bois. L'architecture de la culture de la Tisza
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est trds d6velopp6e et pr6sente de nombreux traits communs avec celle de la culture de Vinda.
Les multiples r6novalions montrent que les maisons subsistaient longtemps. La construction,
I'am6nagement int6rieur et la fabrication de la c6ramique requidrent de grandes quantit6s de
limon : celui-ci joue donc un r6le fondamental dans I'existence des habitants.

FACIES REGIONAUX. Nous ne connaissons jusqu'ici qu'un seul facids r6gional de la culture de
la Tisza : le groupe de Gorzsa, qui se d6veloppe dans le sud au cours de la phase lll. Ce groupe
ne se distingue que par des caract6ristiques r6gionales de la c6ramique.

La culture de la Tisza se d6veloppe i partir de celle de Szak6lh6t, dans la partie m6ridionale de
la Grande Plaine, tandis que dans d'autres r6gions de Hongrie survivent sans rupture les cultures
du N6olithique moyen. La phase la plus ancienne est restreinte d un petit territoire et doit 6tre
consid6r6e comme une phase de transition enlre les cullures du N6olithique moyen et celles du
N6olithique r6cent proprement dit.  Les raisons de l '6mergence de ce dernier sont encore
inconnues. Un changement essentiel doit s'6tre produit dans le mode de vie, coincidant avec une
modification de la structure des habitats. Aprds une courte phase d'expansion (l/ll et d6but de la
phase l l) ,  au moment oD la culture de la Tisza occupe la plus grande part ie de la Plaine, d6bute
sur ce terriloire un ph6nomdne de d6sint6gration, correspondant d liapparition de la culture de
Herpdly et du groupe de Cz6szhalom, contemporains de la phase classique de la culture de la
Tisza. Au cours de I'existence de cette culture les contacts intdrieurs et ext6rieurs sonl nettement
6largis. Les sites localis6s en des noeuds de voies de circulation, oD apparaissent les habitats sur
tel l  et sur quasi-tel l ,  occupent une place importante. Les conlraintes 6cologiques onl eu une
grande influence sur le mode de vie, c'est-a-dire sur l'6conomie de la culture de la Tisza; on peut
raltacher i cette dernidre l'importance de la vie sacrificielle.
A la fin de la vie de cette cullure, le genre d'6conomie que nous avons d6crit est r6pandu non
seulement en Hongrie orientale, mais encore en Slovaquie orientale et dans une grande part ie
de la Transylvanie, ainsi que plus au sud, sur le territoire de la culture de Vinda, peut-Otre du fait
de tensions inlernes et aussi d'autres causes, tel les qu'une l6gdre modif ication des 6quil ibres
6cologiques. A la fin du d6veloppement de la culture de la Tisza une nouvelle cullure mat6rielle
et un nouveau mode de vie commencent a prendre racine. Les habitats sur tel l  sont
abandonnes, non seulement sur le terriloire de la culture de la Tisza, mais aussi sur celui de la
culture de Herp6ly-Czdszhalom (dans le sud, sur le terriloire de la culture de Vinda). Un nouveau
processus de d6veloppement et d'int6gration commence d I'int6rieur de la culture de la Tisza,
d6sign6 sous le nom de phase PrototiszapolgSr et faisant le lien entre le N6olithique r6cent et
l'Age du Cuivre ancien, c'est-d-dire la culture de Tiszapolg6r.

CULTURE DE HERPALY ET GROUPE DE CSoSZHALOM (carte 3)

La culture de Herpdly et le groupe de Csoszhalom representent le N6olithique r6cent dans le
nord-est de la Grande Plaine hongroise et le nord-ouest de la Transylvanie. Ces entit6s doivent
leur nom aux sites o0 elles furent d6couvertes pour la premiere fois : Beretty60jfalu-Herp6ly sur la
riviere Beretty6, et Polg6r-Csdszhalom d proximite de la Tisza et du Bodrog. Elies se d6veloppent
sur le substrat des cultures et groupes du N6olithique moyen local aprds une coude phase de la
culture de la Tisza ancienne finissante, contemporaine de l'apparition de la phase ciassique (ll)
de cette culture, c'est-i-dire du moment oi se fragmente l'unit6 des phases la plus ancienne et
ancienne. Entre les r6gions d'origine de la culture de Herp6ly et du groupe de Csoszhalom, la
diff6rence ne tient qu'aux caract6ristiques locales de la ceramique. Entre ies territoires occup6s
par ces deux entit6s, la zone sableuse du Nyirs6g semble inoccup6e. Parmi les ant6c6dents
n6olithiques moyens locaux, cette barridre 6cologique peut aussi 6tre d I'origine de la diff6rence
entre ces deux unit6s. On ignore pour le momenl ce qui a entrain6 le morcellement de la courte
unit6 de la culture de la Tisza. Les cultures de Herp6ly et de Csdszhalom peuvent Ctre
consid6r6es comme des cultures soeurs, en relation 6troite avec la culture de la Tisza. En outre,
le groupe de Csoszhalom est etroitement lie a la culture de Herp6ly et doit etre consid6r6 comme
un facies local de celle-ci.
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DATATION. La culture de Herp6ly et le groupe de Csoszhalom apparaissent peu aprds le d6but
de la phase classique (ll) de la culture de la Tisza et sonl contemporains de celle-ci. Cet intervalle
chronologique voit aussi l 'apparit ion de la phase classique ancienne de la culture de Lengyel en
Hongrie occidentale et des niveaux C de la culture de Vinda. En ce qui concerne la chronologie
interne et les relations ext6rieures, c'est d'abord la culture de la Tisza qui nous donne des points
de repdre. D'aprds la stratigraphie du tel l  du site 6ponyme, le d6veloppement de la culture de
Herp6ly peut 6tre divis6 en lrois phases (l-lll) plus une phase finale (Prototiszapolg6r). La division
en phases du groupe de Csoszhalom n'est pas encore possible, faute de mat6riaux suffisants.
De ia c6ramique Tisza classique apparait dans toutes les phases de la culture de Herp5ly et dans
le groupe de Csdszhalom, d I'exception de la phase Prototiszpolg6r ou elle doit 6tre consid6r6e
comme une survivance ou une impodation. Les relations sont r6ciproques, car on a trouv6 de
grandes quantit6s de c6ramique HerpAly peinte d Gorzsa, un habitat de la culture de la Tisza
i6cente, dans une r6gion distante de plus de 100 km du territoire propre de la culture de Herp6ly.
Ces contacts bilat6raux se produisent surtout pendant les phases I et ll de la culture de Herp5ly'
Des tessons peints Herp6ly anciens apparaissent 6galement de manidre sporadique d I 'est de
I 'aire d'expansion de la culture de Lengyel ancienne. C'est au cours de la phase l l l  de la culture
de Herp6iy que ses relations avec le groupe de Csoszhalom sont les plus fortes, c'est-d-dire les
relations entre deux groupes 6troitement apparent6s de la m6me unit6 culturel le. Le site de
Herpfly m6me l ivre, iu cours de toutes les phases, des tessons de c6ramique import6e de la
culture transylvanienne de Petregti.  Les relations avec la culture de Vin6a-Plo6nik sont moins
nettemenl document6es.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. La culture de Herp6ly est localis6e dans le nord-est de la
Grande Plaine; sa frontidre m6ridionale est constitu6e par le bassin du Beretty6 et du K6r6s,
pourvu d'un riche r6seau hydrographique (carte 3). La culture de Herp6ly ne s'est pas install6e
dans la r6gion steppique de la Puszta Hortob6gy, ni dans la grande zone sableuse du Nyfs6g. A
I'est, la culture de Herp6ly p6ndtre profond6menl dans le nord-ouest de la Transylvanie. Les
donn6es arch6ologiques concernenl  sur tout  la  phase Protot iszapolg6r .  Le groupe de
Csoszhalom connail une situation similaire dans la r6gion du Bodrog et de la haute Tisza.

En dates absolues la culture de Herp6ly couvre I ' intervalle de 3980, ou plut6t de 3870 a 3540
b.c. (non calibr6).

CERAMIQUE. La technique de fabricalion de la c6ramique est semblable A celle de la culture de
la Tisza, d ceci prds que le d6graissant organique manque totalement, mOme dans les grands
vases d provisions. La cuisson, qui produit souvent des taches en surface, occupe une position
interm6diaire entre cuisson r6ductrice et cuisson oxydante. La couleur est g6ndralement grise,
gris fonc6 ou noirAtre. Dans les maisons incendi6es, les vases ont une couleur rouge brique due
iu fait qu'ils ont 6t6 recuits. Si les quantit6s de c6ramique sont trds importantes, les formes ne
sont pas trds diversif i6es. On lrouve partout de peti is gobelets, des 6cuelles coniques ou
biconiques, des coupes munies le plus souvenl d'un pied creux haut ou bas, ainsi que des vases
quadrangulaires profonds munis d'un pied creux bas, des bouteilles et des amphores de toutes
dimensions, des marmites, des couvercles coniques et de petites coupes ovales basses. ll s'y
ajoute quelques formes particulidres, comme par exemple des supports de vase ajour6s en forme
de coupe ir haut pied. Les vases de toutes dimensions sont bien fagonn6s et souvent polis.

Le d6cor des vases n'est pas trds riche, mais constitue n6anmoins la base de la classification
interne de la culture de Herp6ly. La technique ornementale la plus importante est la peinture.
Dans les niveaux inferieurs du site 6ponyme (Herp6ly I et ll), les d6cors en bandes rectilignes sur
couvede blanche ou d mpme la sudace du vase sont g6n6ralis6s. La peinture au bitume apparait
sporadiquement. Dans les niveaux r6cents (phase lll) apparait un nouveau genre de peinture : la
peinlure pAteuse en bandes est encadr6e d'un large ruban de pAte rouge. Les figures sont
rectilignes et affectent des formes g6om6triques simples. Nous sommes ici dans la premidre moiti6
de la phase lll de la cullure de Herp6ly. Dans les couches sup6rieures, la couleur rouge disparait
et il ne reste que la couleur blanche (seconde moiti6 de la phase lll). Dans les couches les plus
hautes, la peinture disparait compldtement et le d6cor ne consisle plus qu'en boutons et en
surfaces d6licatement liss6es et au polissage sombre. A cause de son caractdre transitionnel,
nous d6signons cette phase comme phase Prototiszapolg6r de la culture de HerpSly. El le
constitue I 'une des sources les plus importantes de la culture de l 'dge du Cuivre ancien de
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Tiszapolgdr. Les autres d6cors plastiques consistent principalemenl en nombreux petits boutons,
en cordons impressionn6s et en boutons semi-cylindriques. Sur la partie sup6rieure en coupe des
vases d pied, on trouve fr6quemment une svastika et une figure humaine stylis6e en relief.

Dans le groupe de Cs6szhalom, I'invenlaire des formes c6ramiques est i peu pr:ds identique d
celui de la culture de la Tisza. La peinture est n6anmoins diff6rente. Jusqu'ici, on trouve dans
I'ensemble des couches du site 6ponyme la peinture pAteuse rouge et blanche des couches
r6centes de la culture de Herp6ly (phase l l l ) ,  mais I ' inventaire des f igure est plus r iche A
Csoszhalom et le nombre des tessons peints y est plus 6lev6. Les donn6es suggdrent que le
mat6riel d6couvert jusqu'ici dans le groupe de Csoszhalom doit €tre assign6 ir la phase lll de la
culture de Herpdly ou d un groupe culturel trds proche. La diff6rence peut 6tre attribu6e a la
cause inconnue qui a s6par6 ces deux entit6s territoriales. Les mat6riaux de Csdszhalom les plus
r6cents appartiennenl aussi d la phase Protiszapolgir.

INDUSTRIE LITHIOUE. Les outils taill6s sont diagnostiques pour la culture de Herp6ly. Une assez
grande partie de ceux-ci sont r6alis6s en silex de Volhynie, en particulier les grattoirs et les
grattoirs sur lames. L'obsidienne n'est gudre moins signif icative. Parmi les outi ls polis, on
remarque une hache en n6phrite. L'albAtre, le marbre et le calcaire de Boh6me ont 6galement
6t6 utilis6s.

INDUSTRIE OSSEUSE. Dans la culture de Herpii ly, les objets en os et en bois de cerf
appartiennent 6galement d la vie quotidienne. L'os sert d fabriquer des poingons, des alenes,
des aiguilles, des pergoirs, peut-Otre des pointes de fldche, des manches de faucille, des lissoirs
et des brunissoirs d cuir, etc.. Les outils en bois de cerf sont 6galement destin6s i de multiples
fonctions. Ceux-ci comportent des pergoirs, des poignards faits dans les derniers andouillers, ainsi
que des haches-marteaux, des hachettes et d'autres outils. On remarque aussi particulidrement
des crochets de ceinture r6alis6s dans des extr6mit6s de bois de cerf, car ceux-ci ne sont connus
que dans le cycle de la culture de Herp6ly. Cette dernidre a 6galement livr6 de trds nombreux
pendentifs en d6fense de sanglier d6bit6e, utilis6s comme amulette ou comme oulil de couture.

ECONOMIE. Le mode de vie est semblable i  celui de la culture de la Tisza. Le succds de
I'agriculture est attest6 de manidre directe par de nombreuses graines de c6r6ales d6couvertes
dans loules les couches et dans les maisons des sites d'habitat. Nous avons en outre de grands
vases a provisions, des meules, des lames lustr6es etc., qui attestent indirectement le r6le de
I'agriculture. Les c6r6ales sont conserv6es non seulemenl dans des vases d provisions. mais
aussi dans des coffres en bois et dans des paniers.

Les donndes zoologiques sont bien plus abondantes que dans la culture de la Tisza, car
beaucoup d'os d'une m6me 6poque ont d6jd et6 6tudi6s, tandis que pour la culture de la Tisza,
nous ne disposons encore que de donn6es sporadiques. Dans la culture de Herp6ly et le groupe
de Csoszhalom, le pourcentage de la faune sauvage surpasse largement celui de la faune
domestique : 70 o/" d'animaux sauvages pour 30 7" d'animaux domestiques. Le rapport est i peu
prds semblable dans le groupe de Cs6szhalom avec 64 o/" d'anirnaux sauvages pour 36 %
d'animaux domestiques. La faune sauvage est dominee par I 'aurochs (70 %), suivi en moindre
quantit6 par le cerf et le sanglier. A Csoszhalom, I'ordre esl le mdme, bien que le pourcentage
d'aurochs soit l6gdrement moins 6lev6. Les animaux domestiques comportent en dominance le
grand boeuf (plus de 50 %), suivi de loin par le porc et, avec un pourcentage trds faible, le
mouton et la chdvre. Cette situation d6coule du fait que, du temps de la culture de Herp6ly-
Csoszhalom et probablement aussi de la culture de la Tisza classique, la Grande Plaine
hongroise abrite une des plus grandes concenlralions europ6ennes d'aurochs. Cet animal n'y est
pas seulement chass6,-mais aussi compldtement domestiqu6. A Herpaly m6me, a la diff6rence
des c6r6ales, les grands animaux domestiques sonl parqu6s en dehors du tell, car il n'y avait pas
I'espace suffisant pour les installer entre les maisons. La vie doit avoir 6t6 paisible, car ce cheptel
de valeur ne requiert pas de systdme de protection plus important qu'une simple palissade. On
est surpris de constater que, bien que la culture de Herp6ly soit install6e dans le terriloire pourvu
du r6seau hydrographique le plus riche de Hongrie, la pdche n'y joue aucun r6le. A Herp5ly
m6me, parmi 50.000 vestiges osseux, on n'a d6couvert que 10 os de poisson. Cet exemple
suggdre que le poisson 6tait peut-dtre un aliment interdit.
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Le succds de l '6conomie de la cul lure de Herp6ly et du groupe de Csdszhalom est 6galement
attest6 par de nombreux 6changes l i6s a un <commerce i longue distance"; divers mat6riaux
lithiques qui ne peuvent provenir que de territoires eloign6s en t6moignent. La culture de Herp6ly
se sp6cialise principalement dans le travail de deux matidres premidres : I'obsidienne et le silex de
Volhynie. Le marbre, I'albAtre et le calcaire sont pr6sents sous forme de fragments de coupes et
de bracelets. Le spondyle sert d r6aliser des perles et des bracelels. Lorsque ceux-ci se brisent,
ils sont perfor6s et r6cup6r6s en pendentifs. Le spondyle, le marbre et I'albAtre doivent provenir
du sud. On s'6tonne du nombre relativement 6lev6 d'objets en cuivre d6couverts dans la culture
de Herp6ly. On les trouve dans les habitats surlout sous forme de fragments et d'objets perdus :
bracelets, bagues, perles, objets de parure termin6s en spirale, etc.. Tout ceci monlre I'existence
de contacts dans loutes les directions.

Sur le terr i toire de la culture de HerpSly et du groupe de Csoszhalom, aprds la phase
Protot iszapolg6r ,  la  v ie  connut  69alement  un changement ,  peut-6t re pour  des ra isons
6cologiques ou i cause de lensions internes : les habitats sur tel l  sont abandonn6s, tandis que
s'ouvre le d6veloppement de la culture de I'Age du Cuivre de Tiszapolgdr.

ASPECTS RITUELS. Le plastique idoliforme en relation avec le culle est assez pauvre, tant dans
la culture de Herp6ly que dans le groupe de Csoszhalom. Bien que les grandes fouil les n'aient
livr6 que quelques fragments d'idoles dont le type n'est pas uniforme, on observe des similitudes
avec la plastique de la culture de la Tisza. Peut-6tre faut-il compter parmi celles-ci les svastikas et
les figures humaines stylis6es en relief appliqu6es sur les vases. Les figures zoomorphes sont en
nombre insignif iant. Par contre, i l  sernble hautement probable que, sous I ' inf luence de la vie
quotidienne, l 'aurochs et le boeuf soient en relal ion avec le culte. Sur le site de Herp6ly, on a pu
6tablir que des t6tes d'animaux stylisees en argile 6taient appliqu6es sur les murs des maisons et
que des cornes taurines stylis6es se dressaient aux angles de fours en c6ne tronqu6. D'autres
6l6ments attestent encore I ' importance du culte du taureau, comme le fait que de v6ritables
paires de cornes taurines soient fr6quemment d6pos6es intentionnellement sous le plancher des
maisons.

Des autels circulaires, ovales, rectangulaires aux coins arrondis ou en feuille de trdfle, en relation
avec le culte, sont associ6s d presque loutes les maisons.

Les tombes se trouvent d la l imite de I 'habitat, dispos6es en petits groupes. Nous n'avons
jusgu'ici que peu de donn6es concernant ces inhumations qui ne sont d'ailleurs connues que de
manidre fragmenlaire. Les offrandes sont rares : un ou deux vases, des outils en os et en bois
de cerf, des bracelets en cuivre. L'orientalion est est-ouest ou proche de celle-ci. Environ 40
squelettes ont 6t6 d6couverts dans le tell de Herp6ly. A I'exception de quatre adultes, il s'agit de
restes de nourissons et d'enfants de moins de 10 ans. Cet 6trange ph6nomdne doit 2t nouveau
6tre mis en relation avec le culte. On a pu d6terminer plusieurs fois que les nouveaux-n6s et les
petits enfants 6taient normalement inhum6s sous le plancher, dans les soubassements ou au
fond des trous de poteau de la maison. L'usage de s6parer les petits enfants des adultes et de
les enlerrer en-dessous des maisons 6tait d6jir pratiqu6 au N6olithique ancien. Nous ignorons si
dans quelques cas il ne s'agit pas d'un sacrifice ou d'un pseudo-sacrifice de fondation. Herp6ly a
6galement livr6 des lraces de cercueils en bois.

Dans la couche inf6rieure du tel l  de Csoszhalom on d6couvrit  6galement de petits groupes
d'inhumations. Les squelettes 6taient orient6s est-ouest en position quasi allong6e. D'autre part,
les couches sup6rieures ont livr6 quelques inhumations d'enfants d6pos6s sur le llanc en position
repli6e. ll s'agissait toutefois d'une petite fouille de sondage.

HABITAT. A la diff6rence de la culture de la Tisza, celle de Herp6ly est une vraie culture d tells;
on trouve 30 habitats sur tell dans un petit territoire et ceux-ci diffdrent de ceux de la culture de la
Tisza par I'assez grande uniformit6 de leur forme, de leur struclure et de leurs dimensions. On
note que tous les habitats sur tell de la culture de Herp6ly ont une superficie inf6rieure d t ha, et
en moyenne de 0,3 ha. Dans la r6gion du Beretty6, les tells sonl distants I'un de I'autre de 5 d 7
km. Le rayon de I'espace contrd16 par les communaut6s individuelles 6tait donc de 2,5 d 3,5 km.
Autour des petits habitats sur tell, il y avait presque partout des parties d'habitat horizontales d
une couche, vivant en symbiose avec le tell.
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L'architecture est connue surtout par les fouilles les plus r6centes menees sur le site 6ponyme.
Dans les sites d'habitat, l'ensemble des couches d'habitat a une puissance de 2 ir 3 m avec
plusieurs couches d' incendie, de nivel lement et de construction. Les maisons sont construi les
comme celles de la cul lure de la Tisza, mais sont de moindres dimensions (10-12 x 4-6 m). El les
sont g6n6ralemenl orient6es ONO-ESE, avec la porte vers l'esl ou le sud. La plupart ont trois
pidces. Les pidces individuelles ne sont pas standardis6es, ainsi que I ' i l lustrent les mult iples
organisations possibles des maisons individuelles. Celles-ci sont munies d'une solide armature de
poleaux de paroi et de poteaux int6rieurs qui en assurent aussi la subdivision. Les poteaux
ext6rieurs sont redoubles. C'est la premidre attestation en Hongrie du redoublement des poteaux.
Les 6tages reposent sur ces paires de poteaux. Aux etages, la vie se passe comme au rez-de-
chauss6e : les 6quipements (foyers, lieux d'activit6, autels) y sont les m6mes. En cas d'incendie,
le plancher sup6rieur s'abat sur celui du rez-de-chauss6e. Le toit est d double pente. Une 6chelle
facilite peut-dtre la circulation int6rieure. Les trous de poteau ont plus de 2 m de profondeur. La
construction, les murs et l'am6nagement sont similaires d ceux de la culture de la Tisza, mais une
grande diff6rence oppose les fours de cuisine. En effet, la culture de Herpdly se caract6rise par
l 'ut i l isation general is6e de fours en c6ne tronqu6 d ouverture lat6rale. L'aire de cuisson est
divis6e en deux parties par un bourrelet bas. Les deux tiers de celle-ci servent d la cuisson,
tandis que le tiers restant est r6serv6 aux braises et aux cendres. ll y a aussi des fours ronds i
ouverture sup6rieure ou couvercle. On a trouv6 differents l ieux de travail  sal is bord6s d'un
bourrelet, et des socles d'argi le d usages mult iples sont souvent construits sur le plancher des
maisons. Les parois des maisons el les 6quipements en argile sont souvent (jusqu'd 30 fois)
raval6s d I 'aide d'une couche d'argi le d'epaisseur variable; les maisons ont donc une existence
assez longue. Du fait qu'elles sont construites trds pres les unes des autres, il arrive souvent que
le vi l lage soit entierement d6truit par un incendie. On peut aff irmer que dans les phases
anciennes le site comporte de 30 d 35 maisons conlemporaines, ce qui revient d dire que la
communaut6 vi l lageoise de Herp6ly peut avoir compt6 en moyenne 150 a 200 habitants. Au
centre du site, on n'a relev6 qu'une petite place non bAtie. Les habitats sont entour6s d'un ou de
plusieurs foss6s, de meme que les tells p6riph6riques.

La nature des habitats du groupe de Csoszhalom est quelque peu diff6rente, car d I'exception
d'un unique habitat sur tel l ,  le plus septenlr ional d'Europe, on n'en conna?t que des habitats
horizontaux i une couche.

FACIES REGIONAUX. La cullure de Herp6ly n'a que le groupe de Csdszhalom comme facids
local. Dans une cerlaine mesure, la dernidre phase de d6veloppement de cette culture (phase
Prototiszapo196r) pourrait 6galement 6tre consid6r6e comme un facids, car les cultures et groupes
s6par6s du territoire des cultures de la Tisza, de Herpdly et du groupe de Csoszhalom s'intdgrent
pour I 'essentiel en une seule culture aux caract6rist iques unitaires qui formera la base de la
culture de Tiszapolg6r de l'Age du Cuivre ancien.

CULTURE DE SOPOT

Cette culture doit son nom d un site important de Slavonie orientale, localisd dans son territoire
d'origine. Elle opdre une transit ion entre le N6olithique moyen et le N6olithique r6cent. El le
contribue a la formation de la culture N6olithique r6cente de Lengyel, aprds avoir travers6 la
Drava au cours de son expansion vers le nord. Bicske et Becsehely en sont les principaux sites
en Hongrie.

DATATION. En Slavonie, la culture de Sopot a 6t6 divisee en trois phases principales, dont la
premidre fut d son tour subdivis6e en deux sous-phases (la-b, l l ,  l l l ) .  La phase la n'est connue
qu'en Slavonie. L'expansion vers le nord commence i la charnidre des sous-phases la-lb. En
Hongrie, seules les phases lb et l l  sont represent6es. La phase l l l  est d nouveau localis6e en
Slavonie. La dur6e de la culture de Sopot en Hongrie occidentale est limit6e. Elle succdde i la
C6ramique Lineaire de Transdanubie (TLBK/DVK, groupe de Keszthely et de Zeliezovce) et est
en part ie paral ldle d cel le-ci, dans ses niveaux les plus anciens en Hongrie, consid6r6s
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chronologiquement comme horizon Pr6lengyel ( lb et une part ie de la phase l l) .  Les niveaux
r6cents de la culture de Sopot en Hongrie (autre partie de la phase ll) sont consid6r6s comme
I'horizon Protolengyel, auquel succdde la culture de Lengyel classique ancienne. La phase
hongroise recente de la culture de Sopot est contemporaine de la phase de formation de la
culture de Lengyel, avec le groupe de LuZianky (Slovaquie), la phase l l / l l l  de la C6ramique
Pointill6e et la phase de formation de la culture de la Tisza (l), ainsi qu'avec les niveaux Vin6a 82.
La phase l l l  de la culture de Sopot (uniquement en Slavonie) est contemporaine de la culture de
Lengyel classique et de Vinca-Plocnik (Vinca C-D).

En dates absolues non calibr6es, la culture du Sopot peut 6tre situ6e au tournant de 5e et du 4e
mil l6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. La culture de Sopot s'est cristallis6e en Slavonie (est et ouest) et
ce lerriloire est consid6r6 comme sa principale aire d'expansion, avec le nord de la Bosnie. A la
charnidre des sous-phases lal lb commence l 'expansion vers le nord, avec apparit ion de sites
autonomes dans le sud-ouest de la Transdanubie et un peu plus tard dans tout I 'est de la
Transdanubie, jusqu'en Slovaquie. La plupart des sites hongrois se trouvent le long du Danube
ou non loin de celui-ci,  meme a I 'est du f leuve. Les relations de la culture de Sopot avec la
C6ramique Lin6aire sont bi lat6rales, car sur certains sites on a pu 6tablir l 'existence d'une
symbiose; une tel le symbiose a 6galement 6t6 mise en evidence avec la culture de Vinda, en
Slavonie orientale.

CERAMIQUE. Les techniques de fabrication se caract6risent par un d6graissant d6pourvu de
mat idres organiques.  On reconnai t  une c6ramique f ine et  une c6ramique comportant
d'importantes adjonctions de petits grains de sable, ce qui lui donne une sudace assez grossidre.
La cuisson n'est pas homogdne : elle peut 6tre oxydante ou r6ductrice, tant pour la c6ramique
fine que pour la c6ramique grossidre. La couleur des sudaces est donc assez variable. La
principale difference qui oppose les deux phases hongroises est d'ordre typologique. Dans les
niveaux anciens, les formes principales ont un profi l  anguleux, voire carr6ment biconique; les
pieds cylindriques massifs de type Vinda sont trds fr6quents. Dans les niveaux r6cents, les formes
biconiques et les pieds massifs disparaissent, tandis qu'd leur place apparaissent des profi ls
arrondis et en S et de grandes anses d rostre. Dans les niveaux anciens, on trouve 6galement de
la peinture pAteuse rouge; celle-ci devient progressivement plus fr6quente dans les niveaux
r6cents. Le d6cor consiste en figures rectilignes trds simples.

INDUSTRIE LITHIQUE. Bien que les fouil les men6es dans la culture de Sopot n'aient eu jusqu'ici
que peu d'extension, l'industrie lithique est abondante. Quelques sites dont la signification peut
dejir 6tre 6tablie grAce d des recherches de surface doivent leur importance aux 6changes de
matidres premidres lithiques; la radiolarite des Monts Bakony et Mecsek y joue le r6le principal.
Parmi les sites importants, nous ne signalerons ici que celui de Fajsz sur la r ive gauche du
Danube, site qui, avec d'aulres, joue un 16le d'6changeur de la radiolarite vers l'est, c'est-d-dire
vers le sud de la Grande Plaine.

ECONOMIE. Du fait du manque de sources, nous ne savons pas encore grand-chose de
l '6conomie de la culture de Sopot. Sur base de donn6es indirectes, on peut aff irmer que
l'agriculture y a jou6 un r6le important (nombreuses meules et lames lustr6es). Nous n'en savons
gudre plus en ce qui concerne l '6levage, car le sol a d6truit les ossements. Une empreinte de
tissu sur le fond d'un vase a permis d'observer que celui-ci 6tait fait de laine de mouton.

Les 6changes (commerciaux" sont illustr6s principalement par les tombes, oD furent d6couvertes
de nombreuses perles de spondyle, trds probablement arriv6es du sud sous forme de produits
finis. La .mode, des parures en spondyle regoit une forte impulsion dans la culture de Sopot en
tant que pr6d6cesseur de la culture de Lengyel. L'obsidienne originaire du nord-est appartient
6galement aux mat6riaux 6chang6s. Trds appr6ci6e, celle-ci arrive jusque sur des sites 6loign6s
de la culture de Sopot (m6me en Slavonie) montrant I'existence d'6changes r6ciproques d courte
et d longue distance.

ASPECTS RITUELS. La vie cultuel le est repr6sent6e par peu de trouvail les, auxquelles
appartiennent les statueltes "tr6nanl", qui t6moignent d'influences m6ridionales dans la culture
de Sopot. Diff6rents objets en forme d'6toile, qui se pr6sentent sous de multiples varianles et
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dans lesquels on peut souvent reconnaitre des figures humaines stylis6es, sont fr6quents et
part icul iers d la culture de Sopot. l ls sont perfor6s. Leur fonction est inconnue. l l  semble
n6anmoins vraisemblable qu'ils aient une relalion avec le culte. De tels objets sont 6galement
fr6quents dans la culture de Vin6a-Turdag.

Les appendices de pr6hension en forme de figures animales stylis6es sont g6n6ralises; en tant
qu'objels d'art, il n'est pas probable qu'ils aient une relation avec le culte.

La fosse sacrificielle d6couverte d Bicske est cerlainement en relation avec la religion. La
tranch6e de fondation d'une maison a livr6 dans le haut deux haches de pierre et dans le bas
deux crAnes de boeuf superpos6s. l l  s 'agit peut-Otre du t6moignage d'une c6remonie de
fondation.

Le ri te fun6raire est document6 en Transdanubie orientale (Bicske). Les tombes sont
rassembl6es d I'int6rieur des sites, d un emplacement qui reste non bdti. Les squelettes gisent
sur le c6t6 gauche, dans une position l6gdrement flechie et sont le plus souvent orient6s est-
ouest. La position allong6e est exceptionnelle. Les offrandes compodent un peu de poterie, des
outils en pierre taill6e, des objets en bois de cerf el en os, des blocs de matidre colorante et des
perles en spondyle. Dans le cas d'une inhumation s6par6e, on peut penser d un d6membrement
rituel. Les tombes refldtent un d6veloppement local, avec des traditions locales, mais avec des
6l6ments de culture mat6rielle 6trangers (c6ramique). Dans le mode d'ensevelissement dans les
habitats apparaissent les germes du rite fun6raire de la culture de Lengyel qui suit.
HABITAT. Nous savons peu de choses de la structure des habitats de la culture de Sopot en
Hongrie. L'aire d'expansion de celle-ci comporte l'est et le sud-ouest de la Transdanubie, avec un
nombre de sites extraordinairement bas. L'habital est semblable ir celui de la C6ramique Lin6aire
(TLBK/DVK), et les habitats des deux cultures se retrouvent souvent au m6me endroit. Le
nombre des sites d'habitat est 6trangement petit compar6 au grand nombre des sites de la
C6ramique Lin6aire qui pr6cdde et de la cullure de Lengyel qui suit. En Hongrie, il s'agit toujours
d'habitats horizontaux i une couche. Dans la r6gion d'origine, en Slavonie, i l  y a aussi des
habitats sur tell. En Hongrie, les grands sites de la culture de Sopot ont une superficie de 4 ir 6
ha. Nous connaissons 6galement la forme des maisons. Une longue maison arm6e de poteaux (3
files int6rieures et 2 ext6rieures) a 6te mise au jour d Bicske : sa structure est semblable ir celle
des maisons de la C6ramique Lin6aire. Les tradit ions locales doivent donc avoir surv6cu. A
l'int6rieur des habitats horizontaux de la culture de Sopot, on a 6galement d6couvert des foss6s
d section en V qui ne semblent pas occuper de position strat6gique par rappod aux sites. ll s'agit
trds probablement de foss6s circulaires, d'un diamdtre d'environ 100 m, pr6d6cesseurs de la
culture de Lengyel ancienne. Les habitats sur tel l  de Slavonie sont 6galemenl enlour6s de
foss6s. Ceux-ci different de ceux des sites hongrois, car ils entourent la totalit6 de l'habitat.

CULTURE DE LENGYEL (carte 3)

(voir aussi chapitres X et Xl, 2)

Le N6olithique r6cent de Hongrie occidentale (Transdanubie) est repr6sent6 par la culture de
Lengyel. Celle-ci fait  part ie d'une grande entit6 culturel le qui n'englobe pas seulement la
Transdanubie, mais une grande part ie de I 'Europe centrale. C'esl la culture n6oli thique la plus
anciennement connue en Hongrie. Au cours des ann6es 1880', des campagnes de fouil le
conduites par M. Wosinsky se succ6ddrent pendant plusieurs ann6es sur l'habitat de hauteur et
dans le cimetidre du site 6ponyme de Lengyel, dans le sud de la Transdanubie. Pendant
plusieurs d6cennies, la culture de Lengyel ne fut connue en Hongrie que par ce seul site, tandis
qu'on la d6couvrait i grande 6chelle dans d'autres r6gions d'Europe centrale. En Hongrie, ce
n'est que dans les annees 30' de notre siecle que la recherche la concernant a fait un grand pas
en avant. Depuis ce moment, et surtout depuis les ann6es 60', la culture de Lengyel est connue
en Hongrie dans un large domaine, comme une communaut6 n6oli thique importante, d la
frontidre de l'Europe du sud-est et de l'Europe centrale.
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DATATION. En Transdanubie, la culture de Lengyel succdde ir la C6ramique Lin6aire r6cente et
donc aussi d la culture de Sopot contemporaine de celle dernidre. El le se d6veloppe sur ce
substrat et pr6cdde la culture de I'Age du Cuivre de Balaton-Lasinja. ll s'agit d'une culture d'une
grande long6vit6 qui couvre tout le N6olithique r6cent (d l'exception de la culture de Sopot) et le
d6but de I 'dge du Cuivre. La culture de Lengyel connait plusieurs 6tapes de d6veloppement
qu'en Hongrie nous divisons en trois phases principales succ6dant d une phase de transit ion
(horizon Protolengyel).

La phase de transit ion, dite aussi phase de formation ou phase "la plus ancienne" de la culture
de Lengyel, connue 6galement sous le nom de Protolengyel est encore repr6sent6e par peu de
sites en-Hongrie, bien que ceux-ci soient distr ibu6s sur I 'ensemble de la Transdanubie. Cette
phase (2r laquelle appartiennent aussi les 6tapes les plus r6centes de la culture de Sopot, et dont
ie site ie plus important est celui de 56 en Hongrie occidentale) est contemporaine du groupe de
Lu2ianky, de la phase l l l l l l  de la C6ramique Pointi l l6e, de Vinda 82 et 6ventuellement du d6but
de Vinca C, de la phase ancienne de la culture de la Tisza, des niveaux les plus anciens des
cultures de Butmir ( l : l l )  et de Hvar-Lisidi i i  l l  est possible que la transit ion de la phase la plus
ancienne (ou phase de formation, ou horizon Protolengyel) ne soit pas imm6diate et dans
certaines r6gions les phases successives ont 6t6 aussi partiellement contemporaines.

La phase I de la culture de Lengyel esl connue principalemenl sur le terr i toire oriental de I 'aire
d'expansion. Des arguments typologiques permettent de diviser celte phase I en sous-phases
(principaux sites de cette phase : Lengyel, Zengovdrkony, M6r5gy, Asz6d). C'est au cours de
Cette phase que la culture de Lengyel se r6pand vers le nord-ouest et le nord, de la Basse-
Autriche h la Petite Pologne. Elle est alors contemporaine de la phase classique (ll) de la culture
de la Tisza, de la phase ancienne (l- l l )  des cultures de Herpii ly-Csoszhalom et de la phase lV de
la C6ramique Pointill6e. Elle est en outre contemporaine de la phase C de la cullure de Vinda, de
la phase l l l  de la culture de Sopot en Slavonie et naturel lement des niveaux d6velopp6s des
cultures de Butmir et de Hvar-Lisi6i6i.

La phase l l  de la cul lure de Lengyel couvre I 'ensemble de la Transdanubie hongroise. Elle est
coniemporaine de la culture de la Tisza r6cente (groupe de Gorzsa), de la phase r6cente de la
culture de Herp6ly et de Vinda D1. Les phases individuelles du d6veloppement de la culture de
Lengyel trouvent de bons paral ldles dans I 'ensemble de I 'aire d'expansion, de la Hongrie d la
Sloviquie, la Basse-Autriche, la Moravie et la Petite Pologne. Les inf luences de la culture de
Lengyel atteignent des r6gions d'Europe centrale 6loign6es, de la Haute-Autriche d la Bavidre.

La phase lll de la culture de Lengyel introduit une asym6trie par rapport au d6veloppement de la
Hongrie orientale : cette dernidre voit en effet apparaitre les germes du d6veloppement de l'6ge
du Cuivre, c'est-d-dire le d6but de la phase Prototiszapolgdr. Pendant ce temps, la vie de la
culture de Lengyel se poursuil sans interruption. Les phases individuelles, y compris la phase lll,
ont  e t6 d is t ingu6es sur  la  base d 'arguments typologiques.  Cet te dern idre phase est
contemporaine de Vin6a D2. La fin de la phase lll est contemporaine de I'Age du Cuivre ancien
en Hongrie orientale. Inversement, toute la culture de Lengyel peut 6tre consid6r6e comme
N6olithique. En chronologie absolue (dates 14C non calibr6es), les phases l- l l  de la cul lure de
Lengyel en Hongrie sont dat6es de la premidre moiti6 du 4e mill6naire (4040-3450 b.c-)- Nous ne
disposons pas encore de dates absolues pour [a phase lll.

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. La l imite de I 'aire d'expansion de la culture de Lengyel en
Hongrie est d peu prds identique d cel le du Ruban6 de Transdanubie; ainsi, au sud, el le longe la
DraG, et A I'est, elle est paralldle d la rive orientale du Danube. Aux environs de Budapest, la
cullure de Lengyel occupe les collines, comme le Ruban6 auparavant (carte 4). Cette aire reste
inchang6e Ou OeOut ir la f in. Toutefois, les foui l les r6centes montrent que des sites Lengyel
ancien apparaissenl trds sporadiquement dans la r6gion montagneuse situ6e au nord de la
Grande Plaine, d une distance de 200 km de leur territoire d'origine. On ne connait pas d'autres
sites n6olithiques r6cents dans cette r6gion. Cette pr6sence est trds probablement li6e it
l'acquisition de matidres premidres lithiques. ll semble aussi tout d fait certain que pendant sa
phase la plus ancienne (phase de formation), I'extension de la culture de Lengyel ne d6borde
pas du bassin des Carpates. La premidre expansion (Basse-Autriche, Moravie, Petite Pologne) a
lieu au cours de la phase l. Elle se poursuit vers I'ouest pendant la phase ll, et plus encore au
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cours de la phase lll (Haute-Autriche, Bohdme). Les influences Lengyel se manifestent jusqu'en
Bavidre.

CERAMIQUE. Deux sortes de d6graissant sont uti l ises dans la fabrication de la c6ramique :
chamotte et petit gravier. Les deux mat6riaux sont d ce point interchangeables que les deux
lechniques apparaissent souvent dans les mdmes types morphologiques. Les vases r6alis6s de
I'une et I'autre manidre peuvent 6tre cuits ensemble. La temperature de cuisson n'est pas trds
6lev6e, en sorte que la c6ramique n'est pas trds dure. La cuisson r6ductrice apparait
principalement dans la moiti6 sud de l'aire d'expansion hongroise, tandis que la cuisson oxydante
domine dans le nord-est.
- Phase la plus ancienne ou de formation. Les petits vases, des gobelets d profil en S, pouvant
se pr6senter sous plusieurs variantes sont les plus fr6quents. Les profils anguleux sont absents.
Dans la c6ramique fine, l'epaisseur de la paroi 6voque trds souvent celle d'une feuille de papier;
la surface est habituellement peinte. On trouve encore des 6cuelles ir profil en S, de 

'hautes

marmites ir profil en S, des amphores munies d'anses sur la panse et des vases de type Butmir
(en champignon). Les pieds creux bas sont rares. Le d6cor le plus fr6quent et le plus iypique est
r6alis6 au moyen d'une peinture pAteuse rouge, jaune et parfois blanche. La sudace du vase
recevait probablement une l6gdre cuisson supplementaire aprds I'application de la peinture. Les
figures sont g6om6triques, le plus souvent recti l ignes, mais on connait aussi des f igures
curvilignes. Les d6cors en creux sont insignifiants au cours de cette phase.
- Phase l. Cette phase est surtout connue dans le groupe oriental. La technique est la m6me que
pendant la phase de formation. La c6ramique fine possdde 6galement une paroi trds mince. La
typologie permel d'introduire des sous-phases. Les formes principales sont : des 6cuelles a haut
pied creux et part ie sup6rieure conique ou biconique basse, des 6cuelles ir pied creux bas
uti l is6es comme couvercles, plusieurs variantes d'6cuelles, des vases en champignon (type
Butmir), des amphores, des boutei l les, de grandes et de petites marmiles, des couvercles
coniques munis de pr6hensions diverses, souvent zoomorphes. Le petit gobelet est un des types
les plus fr6quents dans la culture de Lengyel. Pendant cette phasL, les formes les [ lus
frequentes sont tr ipart i tes : part ie inf6rieure biconique et col en entonnoir. Ces vases sont
gen6ralement d6cor6s de fins sillons incis6s et peints. Les vases d trois ou quatre pieds, les
vases cubiques (-petites lampes") et les vases miniaturis6s sont rares.
D'autre part, les vases de la culture de la Tisza ne se trouvent qu'd la p6riph6rie nord-est, mais ld
en assez grand nombre. l ls portent les d6cors de si l lons typiques de cette culture et se
distinguent techniquement et typologiquement de ceux de la cultuie de Lengyel; on peut donc
les considerer comme des importations ou des imitations. Le d6cor en si l lons apparait
principalemenl sur les gobelets. l l  est r6alis6 au moyen de plusieurs f ins si l lons paral ldles qui
servent d r6aliser le plus souvenl des spirales curvilignes ou rectilignes et leurs variantes. Ce
d6cor incis6 est le plus souvent combin6 avec une peinture pAteuse rouge, jaune ou blanche. La
peinture noire n'esl typique que dans le nord. A l'exception des bouioni de pr6hension, les
d6cors plastiques sur la poterie d'usage domestique consistent en cordons' impressionn6s
simples, en cordons non decor6s et en boutons plus grands de formes diverses (p1.5 : 1-10).
- Phase ll. Cette phase n'est pas encore bien connue en Hongrie. Les formes de la phase I se
maintiennent avec de l6gdres variations. La diff6rence se manifesle sudout dans les profils plus
anguleux et dans la fr6quence des formes concaves, tandis qu'apparaissent pour la premidre fois
les marmiles munies d'anse en ruban. La technique est identique ir celle de ta phase pr6c6dente.
Le d6cor incis6 disparait et seuls les d6cors plastiques (boutons divers) sont encore relativemenl
abondants. La peinture pAteuse domine, et en pafiiculier une peinture blanche sur fond rouge,
servanl d r6aliser des figures 96om6triques.
- Phase l l l  en Hongrie. Cette phase non plus n'est pas bien connue en Hongrie. El le se
caract6rise par la disparition de la peinture et des petits vases d paroi mince. L'inventaire
morphologique prolonge celui de la phase pr6c6denie. La forme biconique devient presque
universelle pour les 6cuelles; les marmites d profi l  en S et les anses en ruban deviennent
typiques.
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- Autres objets en argile. Les cuillers en argile d manche court pedor6 ou d manche coutl ou long
non perfor6 sont typiques de la culture de Lengyel. ll s'y ajoute les diff6rentes fusaioles et poids
de m6tier d tisser.

INDUSTRtE LITHIQUE. La culture de Lengyel est trds riche en artefacts lithiques. Les matidres
premidres destin6es au d6bitage proviennent pour la plus grande part ie de I 'environnement
imm6diat des habitats, tandis que le reste est import6. Les matidres premidres les plus
importantes sonl les diff6rents quartzites qu'on peut se procurer facilement, la radiolarite de
Transdanubie centrale (Bakony) el des Monts Mecsek, puis l'obsidienne des Monts Zemplin et le
si lex de Volhynie. Les roches d'origine lointaine sont appr6ci6es pour leur bonne quali t6 ou leur
valeur en tant que biens de prestige.

Les matidres premidres sont apponees sous forme de nucl6us, d'objets semi-finis ou de produits
f inis. Sur les sites, le travail  local a une ampleur variable. Du fait de leur posit ion g6ographique
favorable, quelques sites jouent un rdle de distr ibuteurs ou d' interm6diaires. Les lames (en
moyenne de 3,5 d 7 cm) constituent la cat6gorie la plus abondanle, suivies par les grattoirs et les
graltoirs sur lame; les burins sont assez rares. Les pergoirs, les scies, etc., ainsi que les 6clats
n'ont qu'une importance secondaire. Un lustre de faucille apparait fr6quemment sur les lames- La
tai l le des outi ls fabriqu6s en roches import6es diminue avec la distance. Par exemple, sur le
terri toire m6ridional de la culture de Lengyel, c'est-d-dire loin des gisements d'obsidienne, les
nucl6us et les outils fabriqu6s dans cette matidre sont trds petits. Parmi les outils polis, c'est la
hache d tranchant large qui domine, suivie par les formes de bott ier. Le nombre des haches
perfor6es augmenle. Le site d'Asz6d fournit un bon exemple du travail local de la pierre : on y
travail lait  le basalte ( l ieu d'extraction d 50-60 km) et on peut y suivre toutes les phases de la
production, du bloc brut d I'outil poli. Les t6tes de massue perfor6es en calcaire dur ou en marbre
font partie des objets de prestige.

INDUSTRIE OSSEUSE. Les petits outils en os (pergoirs, aiguilles, lissoirs sur c6tes, petites c6tes
arrondies avec bouton d'un c6t6 prds de l'extr6mit6, tubes en os, couteaux en os et polissoirs en
m6lacarpien de boeuf) sont largement r6pandus sur tout le territoire de la culture de Lengyel. Les
outils en bois de cerf sont abondants, et on en trouve des quantit6s extraordinaires sur le sile
d'Asz6d : haches 6troites, haches-marteaux, madeaux et houes sont les plus fr6quents (pl. 5 :
11, 15). Celles-ci seruenl surtout d ameublir la terre. La pr6sence de harpons en bois de cerf est
gen6rale, mais avec une moindre fr6quence, de m6me que les fodnes. Les pointes destin6es d
percer et peut-Otre aussi utilis6es comme poignards sont trds fr6quentes. Les manches de faucille
en mandibule animale ou en plaques en bois de cerf sont rares.

ECONOMIE. Les preuves directes de la culture des plantes consistent en graines de c6r6ales
d6couvertes sporadiquement dans les habitats et, en g6n6ral, extraites de fragments de torchis
br0l6. On connait I'amidonnier, I'orge ainsi que des mauvaises herbes. Des t6moignages indirects
attestent 6galement de l'importance de I'agricullure pour les populations Lengyel. ll y a toujours
de bonnes terres cultivables aux environs des habitats. L'essartage a 6galement 6t6 utilis6 pour
agrandir les champs. Si on eslime la population des petits habitats d 100-150 individus, et celle
des habitats plus grands al 300-350, on peut supposer la mise en culture annuelle de 30 d 70 ha.
Parmi les preuves indirectes, on peut compter le nombre 6lev6 d'outils en bois de ced qui ne sont
pas assez durs pour travailler la pierre ou le bois et ne doivent avoir servi qu'd l'ameublissement
du sol. Les haches de pierre ne sont pas utilis6es comme houes, car le binage n'est pratiqu6 que
dans les regions tropicales. Les faucilles emmanch6es et les lames lustr6es attestent 6galement
des activit6s agricoles. On connait encore un grand nombre de meules et d'6cuelles basses
utilis6es pour cuire de grands pains plats.

L'al imentation carn6e joue 6galement un r6le important dans la culture de Lengyel. Prds de la
moiti6 des vestiges osseux appartiennent a la faune chass6e. ll y a donc une augmentation de la
chasse trds impodante au regard de ce qu'elle 6tait dans le groupe pr6c6dent de Zeliezovce. Les
grands animaux y apparaissent au premier plan, principalement le cerf, I'aurochs, le sanglier et le
ihevreuil. La faune domestique est domin6e par le boeuf et le porc. Le mouton et la chdvre
n 'appara issent  qu 'en moindre quant i t6 ,  de m6me que le  ch ien.  Nous n 'avons que peu
d'informations sur les techniques de l'6levage et de la chasse. L'un et l'autre doivent avoir 6t6
tantdt individuels, tantdt communautaires. La p6che n'avait que peu d'importance, car la plupart
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des habitats sont 6tablis d proximit6 de trds petits ruisseaux dans lesquels il eOt 6t6 difficile de
prendre beaucoup de poisson.

A I 'extraction et au fagonnage des materiaux l i thiques s'ajoute I 'exportation des mat6riaux
travaill6s vers des contr6es 6loign6es. L'6change des diff6rentes matidres colorantes, telles que
I'h6matite, est 6galement important dans toute I'aire de la culture de Lengyel. Quelques grands
habitats tirent leur importance d'une position g6ographique avantageuse aux points strat6giques
des r6seaux d'6change, et fonctionnent comme l ieux de distr ibution de divers biens. Les
diff6rentes activit6s comportent 6galement le travail de I'os, du bois de cerf et du bois, ainsi que
le filage et le tissage. Les 6changes regoivent une forte impulsion au N6olithique r6cent, et donc
aussi dans la culture de Lengyel. Les matidres premidres (pierres, colorants) y jouent un grand
r6le. Les objets de prestige ou les matidres qui servent d les r6aliser ne sont pas moins
importants. A ces dernidres appartiennent des roches particulidres telles que le marbie, I'albAtre
ou le calcaire dur; le spondyle sert ir r6aliser de petits pendentifs discoi'des, des bracelets et
diff6rentes sones de perles. ll semble que les objets en spondyle arrivent finis dans le bassin des
Carpates, en provenance de l'Eg6e ou de l'Adriatique. Certains sites importants (comme Lengyel,
M6r6gy ou Asz6d) sont install6s sur cette voie commerciale et le nombre des objets en sponOyie y
est particulidremenl 6lev6.

Le cuivre est aussi une matiere prestigieuse. ll sert d peu prds exclusivement d r6aliser des objets
de parure (perles et bracelets). ll provient du nord des Balkans et/ou de Transylvanie. Les sites
importants ont livr6 des objets en cuivre et en spondyle. ll s'y ajoute I'obsidienne. La vitalit6 des
6changes influence d la fois l'6conomie et le mode de vie. C'est I'indicateur d'un progrds rapide.
ASPECTS RITUELS. Les objets d'art sont en grande partie attribuables au culte. La culture de
Lengyel est assez riche en objets de ce genre, en particulier dans ses phases la plus ancienne et
ancienne. La production de f igurines est le mieux i l lustr6e dans le groupe occidental. l l  s 'agit
toujours de repr6sentations feminines. Les statuettes sont realisees bn differentes dimension!,
mais de maniere assez uniforme. Malgr6 leur stylisation, celles-ci approchent souvent le realisme.
Les diff6rentes parties du corps sonl repr6sent6es de maniere assez d6taillee. Le modelage de
la t6te est part icul idrement soign6, avec f iguration de la coiffure et du coll ier. Le vOtehent,
d'ex6cution simple, mais avec des formes vari6es est un peu plus stylis6. On notera les pagnes,
dont la figuration n'est peut-Otre pas laiss6e au hasard. L'habillement des femmes est assez
diversifi6. Parties du corps, parure et vdtement sont surtout repr6sent6s au moyen de sillons, et
plus rarement au moyen de peinture ou d'une combinaison des deux. Le groupe occidental livre
aussi, en moindres quantit6s, des f igurines extrdmement styl is6es. LJ plastique du groupe
oriental se caract6rise par une notable variabi l i t6 : on n'y trouve pas deux exemplaires
semblables. Le nombre des statuettes y est bien moins elev6 que dans le groupe occidental;
elles vont de la stylisation d la stylisation extreme. On note au passage la representation d'une
mdre avec son enfant. Les statuettes et autres repr6sentations f6minines ont 6t6, par une
simplification outrancidre, mises en relalion avec une magie de la fertilit6. ll ne peut s'agir ld que
d'une explication parmi une multiplicit6 de possibles. On rattache egalement i la plastique des
vases anthropomorphes fortement stylis6s, hauts de 15 ir 30 cm, o0 la figure est soit asslse, les
mains dans son giron, soit les bras lev6s. Leur signification cultuelle ne semble pas douteuse, car
un exemplaire a 6t6 trouv6 dans une fosse sacrificielle et d'autres dans des iombes. La figure
humaine stylis6e peinte en noir au fond d'une 6cuelle est rare (pl. 5 : l2-14).
Dans le groupe oriental, on connait des vases zoomorphes pour les phases la plus ancienne et
ancienne- Ceux-ci non plus ne sont pas destin6s i I'usage quotidien, et, comme les castagnettes
zoo-morphes, i ls peuvent appartenir au culte. La plastique zoomorphe est rarement
ind6pendante. Les couvercles munis d'un appendice de pr6hension zoomorphe sont fr6quents.
Parmi les ustensiles de culte, on note la pr6sence d'un vase en forme d'oiseau muni de jambes
humaines. Aux pidces exceptionnelles appartiennent les pr6hensions de couvercle en foime de
cabane ou de four, et les diff6rentes sortes d'autels souvent revdtus de la forme d'un animal ou
d'un temple' On remarque aussi des objets en forme d'6toile qui pourraient provenir des Balkans
et qui sont peut-Otre des figures humaines ou d'oiseau stylis6es. ious ces oulets apparaissent au
cours de la premidre moit i6 de la culture de Lengyel. Les objets cubiques se maintiennent
pendant toule la dur6e de cette culture et sont consid6r6s comme de petiies lampes, bien qu'il
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faille peut-Otre aussi les mettre en rapport avec le culte. Tous les objets cultuels mentionn6s ici
appartiennent d des sanctuaires domestiques.

Le rituel fun6raire est port6 d un haut degr6 de raffinement. Le mode d'inhumalion est le mieux
connu de loutes les cultures n6olithiques. Un rdgle surprenante, propre d la culture de Lengyel,
concernant tant les cimetidres que les inhumations isol6es, consiste en la co-pr6sence des
maisons et des tombes d l ' int6rieur des sites d'habitat. Quelques sites, tels que Lengyel,
ZengdvArkony, M6r6gy ou Asz6d ont l ivr6 plusieurs centaines de tombes. Dans les grands
ensembles de tombes, on distingue de petits groupes. C'est pendant la culture de Lengyel que
commence la s6paration du domaine des morts et des vivants, mais toujours d I ' int6rieur des
habitats : les morts et les vivants doivent donc 6tre compt6s comme appartenant d une m6me
entit6. Les inhumations ne sont connues que dans le groupe oriental, mais pas dans les groupes
central et occidental. En Hongrie occidentale, les inhumalions dans des urnes apparaissent pour
la premidre fois dans la culture de Lengyel, bien que leur nombre soit faible : moins de 10 7". Les
tombes d incin6ration ne sont pas s6par6es des tombes d inhumation majoritaires et les
offrandes fun6raires sont les m6mes. Le rite de l'incin6ration dans la culture de Lengyel lire son
origine du Ruban6 d'Europe centrale. Dans les tombes d inhumation, les corps sont d6pos6s sur
le ilanc en position moyennement ou lrds contract6e. L'orientation est trds variable ir l'int6rieur
des habitats : el le peut affecter n' importe quelle direction. La profondeur de la tombe est
6galement variable, mais constante sur un m6me site. Les d6funts reposent sur le c6t6 droit ou
gauche. Sur un m6me site, i l  y a toujours un c6t6 qui domine. Les c6notaphes sont rares, de
mQme que les tombes mult iples. On observe 6galement des cas part icul iers, comme les
mutilations. Ce sont tant6t les extr6mit6s qui manquent, tantdt les crAnes. Des nourrissons sont
inhum6s dans des 6cuelles. Certaines inhumations d'enfants peuvent 6tre interpr6t6es comme
des sacrif ices de fondation. L'emploi de I 'ocre rouge est g6n6ral is6 dans le r i tuel fun6raire.
D'habitude, ce sont les crAnes et les extr6mit6s qui sont saupoudr6s d'ocre rouge, mais de l'ocre
est 6galement r6pandue sur le sol des c6notaphes; dans quelques tombes, le colorant rouge est
d6pos6 dans de pelits vases.

L'offrande de vases est trds fr6quente dans les tombes. Ces vases sont identiques d ceux qui
sont utilis6s pour le m6nage. Le genre des offrandes esl souvent sp6cifi6 sexuellement. Les
tombes d'homme contiennent des haches de pierre d tranchant large ou 6troit, souvent les deux
ensemble, des t6tes de massue, d'autres outils en pierre et des armes en bois de cerf- Les
mandibules de sanglier et les pendentifs en d6fense de sanglier tai l l6e, que certains hommes
portenl par paires au niveau des hanches, sont 6galement propres aux tombes masculines. Les
tombes f6minines contiennent des parures en spondyle (pendentifs, bracelets et perles)- Les
perles en spondyle sont port6es sur la t6te, au cou, aux hanches et sous les genoux. Les
parures en cuivre sont particulidrement r6pandues dans le sud de la Transdanubie, et r6padies
6galement entre les femmes, les hommes et les enfants. Au monde de la croyance ressortit
encore I'exislence de rites magiques associ6s d quelques objets (par exemple la pr6sence
intentionnelle de tessons dans les tombes, le traitements des crines, etc.). Le mode d'inhumation
du groupe oriental de la culture de Lengyel a plut6t des relations avec la Hongrie orientale,
surtoul avec la culture de la Tisza.

HABITAT. Nous le r6p6tons, la culture de Lengyel couvre toute la Transdanubie hongroise
(Pannonie) et i  hauteur de Budapest s'6tend loin d I 'est du Danube; de plus, on en connail
depuis peu des 6tablissements sporadiques dans les montagnes de Hongrie septenlr ionale,
jusqu'en Slovaquie orientale. Cette aire d'expansion est rest6e ir peu prds parei l le d el le-m6me
du d6but ir la f in. Nous connaissons au total 300 sites. On rappellera 6galement que I 'aire
d'expansion de la culture de Lengyel est presque identique d celle du Ruban6 de Transdanubie.
Les sites ne sont pas distribu6s de manidre uniforme. L'int6rieur de la zone montagneuse 6tait
inhabit6. C'est 6tonnant dans le cas du nord-est de la Transdanubie, car on y comptait de
nombreux habitats ruban6s. Les sites sont majoritairement implant6s sur des terrains bien d6finis
g6ographiquement. Les sites Lengyel sont souvent install6s sur des plateaux ou sur les berges
hautes des rividres et des ruisseaux d'o! on voit bien au loin et oi on a donc la possibilit6 de
surveil ler les environs. Les sites de hauteur sont plus fr6quents que dans le Ruban6 de
Transdanubie. Le choix des emplacements parait li6 ir la pr6sence de bonnes terres et ir la
proximit6 de I'eau. L'extension des habitats est trds variable : de 0,1 ha pour les plus petits, d 30
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ha et plus pour les plus grands, avec toutes les dimensions interm6diaires. Le nombre de trds
grands sites est faible compar6 d celui des petits. C'est dans la partie m6ridionale du groupe
oriental qu'on trouve la plus grande densit6 de peuplemenl et de grands sites. Les plus grands
des habitats sont implant6s en des points importants du point de vue g6ographique et
6conomique. ll s'agit sans exception d'habitats horizontaux d une couche; les habitats sur tell
sont absenls.

Les fortifications ne sont pas encore attest6es dans la culture de Lengyel en Hongrie. Dans la
suite les sites de hauteur fortifi6s se trouveront souvent li oD s'6tait inslall6e auparavant la
population de la culture de Lengyel et il est visible que les d6fenses naturelles ont jou6 un r6le
capital dans ce choix. Les foss6s circulaires, autrement d6signes sous le nom de rondels, ont une
signification importante au cours des phases la plus ancienne et ancienne. Ces foss6s d section
en V, interrompus aux points cardinaux, enclosent une surface non bdtie de 0,1 ir t  ha. Leur
fonction est encore discut6e : cultuelle, de r6union ou 6conomique. On ne peut les consid6rer
comme des fortifications, car ils ne sont pas localis6s en des points strat6giques des habitats. lls
sont toujours a I'interieur des sites d'habitat, des grands habitats 6videmment. En Hongrie on n'a
foui116 que des parties de rondels des phases la plus ancienne et ancienne (56, M6ragy), mais
d'autres ont 6t6 d6couverts par photographie a6rienne.

Nous ne connaissons que peu de choses, en Hongrie, de I'architecture des maisons. Toutefois,
des donn6es peu nombreuses, mais fiables, montrenl qu'en Hongrie 6galement on possdde de
longues maisons munies de poteaux : par exemple a Zeng6v6rkony la longueur d'une maison qui
a connu plusieurs r6fections semble 6tre de 19 m et sa largeur de 7 d 8 m. La tradit ion
architecturale du Ruban6 parait donc se maintenir. Cette maison esl arm6e de poteaux implant6s
dans une tranch6e de fondation et possdde une extr6mit6 en abside. A la p6riph6rie nord-est
(Asz6d) on a d6couvert de petites maisons en limon destin6es ir de petites familles individuelles.
Elle 6taient longues de 6 d 7 m et larges de 4,5 d 5 m. Leurs caract6ristiques permettent d'en
rapprocher les maquettes de cabanes, qui n'existent pas s6par6ment, mais servent d'6l6ments
de pr6hension d des couvercles. On peut sans doute voir dans ce mode de construction
l'influence de la culture de la Tisza de Hongrie orientale, car le groupe oriental avait aussi d'autres
types de contacts avec I'est, et cette constatation concerne en particulier la p6riph6rie nord-est,
oi les structures arch6ologiques livrent des quantit6s remarquables de c6ramique de la Tisza.
Quant aux habitations en fosse, leur existence doit 6tre consid6r6e avec le plus grand
scepticisme.

Les maisons conliennent des foyers, des m6tiers d tisser et des ateliers pour le travail de la pierre
et du bois de cer{.

FACIES REGIONAUX. La phase ancienne de la culture de Lengyel doit 6tre divis6e en trois
groupes r6gionaux : est, centre et ouest. Ceux-ci ne sont pas fond6s uniquement sur la typologie
de la c6ramique, mais aussi sur d'autres consid6rations : nature des habitats, modLs
d'inhumation, importations, etc.. En ce qui concerne les phases r6centes en Hongrie, on ne peut
encore discerner de groupes r6gionaux, probablement du fait du petit nombre des fouilles. Avec
la culture de Lengyel commence une asym6trie dans le d6veloppement des deux parties de la
Hongrie; en effet, I'dge du Cuivre d6bute en Hongrie orientale el y entraine des changements en
profondeur qu'on n'a pas observ6s jusqu'ici en Hongrie occidentale. D'aprds les r6sultats des
recherches actuelles, le developpement de la phase la plus r6cente de la culture .de Lengyel
devrait s'6tre poursuivie pendant un temps paralldlement a la phase de developpement de lCge
du Cuivre ancien de Hongrie orientale. De ce fait,  le d6but de l '6ge du Cuivre en Hongrie
occidentale ne peut 6tre mis en paralldle qu'avec le d6but de l'Age du Cuivre moyen en Hongrie
or ienta le,  tandis  qu 'a I 'ouest ,  des in f  luences profondes venues du sud donnent  au
d6veloppement une nouvelle direction.
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CULTURE DE TISZAPOLGAR (carte 4)

(voir aussi chapitre lX)

Cette culture doit son nom au site de Tiszapolg6r-Basatanya o0 un cimetidre en fut d6couvert
pour la premidre fois. La culture de Tiszapolg6r repr6sente le premier stade de l'6ge du Cuivre,
c'est-d-dire le Cuivre ancien, en Hongrie. L'6ge du Cuivre se distingue du N6olithique par la fin
des occupations sur tell, par la s6paration nette des habitats et des n6cropoles, et par des
modifications de la culture mat6rielle et du mode de vie. Ces changements concernent toute I'aire
d'expansion des cultures de la Tisza, de Herp6ly et de Czoszhalom (y compris la Transylvanie),
ainsi que le domaine septentrional de la culture de Vin6a (au nord du Danube).

L'homog6n6isation de la culture mat6rielle commence dds la fin du N6olithique r6cent, au cours
de la phase Prototiszapolg6r des cultures mentionn6es ci-dessus.

Cette inl6gration, c'est-d-dire ce changement sur un terri loire 6tendu mais bien d6limit6, se
produit sans que les cultures voisines en soient affect6es. On peut donc penser que la gendse
de la culture de l'Age du Cuivre ancien de Tiszapolg6r ne doit rien d des facteurs externes, et que
la transformation a pu d6buter sur un substrat local de tensions internes ou de contraintes
6cologiques.

DATATION. Mme l. Bogn5r-Kutzi6n a divis6 la culture de Tiszgapolg6r en deux phases (A et B).
Toutefois, I'existence de la phase A est mal assur6e : d'une part, celle-ci compoile encore les
mat6riaux caract6ristiques des couches sup6rieures des habitats sur tell du N6olithique r6cent, et
d'autre parl on ne trouve gudre de sites (pursD appafienant i cette hypoth6'tique phase A. Au
contraire, la totalit6 des mat6riaux de la phase B peut 6tre attribu6e d la culture de Tiszapolg6r.
Curieusement, la c6ramique n' i l lustre pas de relations directes avec d'autres cultures. Des
t6moignages ind i rects  f iab les permet tent  n6anmoins l '6 tab l issement  de para l l6 l ismes
chronologiques. C'est la m6tal lurgie qui fournit les meil leurs arguments sur ces questions. En
effet, l'explosive opulence de la m6tallurgie du cuivre et de I'or dans la culture de Tiszapolg6r
n'est pas un ph6nomdne isol6 dans le sud-est de l 'Europe. On rencontre une richesse
m6tallurgique similaire dans les complexes culturels de Gumelni la-KodZadermen-Karanovo Vl-
Varna, de Krivodol-Sdlcula, et de Plodnik (Vin6a final ou Bubanj Hum la le plus ancien) dans la
vallee de la Morava, ainsi que dans la phase la plus ancienne de la culture de Tripolje. De l'est du
bassin des Carpates ir la cdte bulgare et au sud de la vall6e de la Morava en Serbie, se
d6veloppe un grand cycle m6tal lurgique ancien. Celui-ci se caract6rise par I 'accumulation de
grands tr6sors d'or et de cuivre, ainsi que par la similitude des types de m6taux dans un immense
terri toire supporlant plusieurs cultures. Ces tr6sors indiquent et annoncent partout une
differentiation culturelle et sociale. Ce grand cycle m6tallurgique esl autonome el comprend des
cultures enracinees dans le substrat local.

En ce qui concerne les paral l6l ismes chronologiques, on peut aff irmer que la culture de
Tiszapo196r esl contemporaine de Gumelnila r6cent-Kod2adermen-Karanovo Vl, de Sdlcu[a ll-lll,
de Cucuteni A2-3, de Tripolje 81, de Petregti r6cent (en Transylvanie), ainsi que de Lengyel lllb,
Sopot lV, Vinca D3, BrodZany-Nitra, Ocice, Modlnica, Gatersleben et de l'6tape la plus ancienne
des Gobelets en Entonnoir. Les dates 14C non calibr6es d6finissent un intervalle qui va de 3435-
3350 a 3110-3070 b.c., soit approximativement le derniert iers du lVe mil l6naire.

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. L'aire d'expansion de la culture de Tiszapolg6r est ir peu prds
identique ir celle des cultures de la Tisza, de Herp6ly et de Czdszhalom en leur phase finale dans
la Plaine; elle est limit6e i I'ouest par I'interfluve sableux du Danube et de la Tisza, et au sud par
le Danube inf6rieur. Ce territoire comprend donc aussi une grande partie de celui qu'occupait
auparavanl la culture de Vinca. A l'est, la culture de Tiszapolg6r couvre une grande partie de la
Transylvanie occidentale. ll s'agit donc d'une culture dont la majeure partie est situ6e dans la
Grande Plaine; elle est repr6sent6e par prds de 500 sites, sans compter les sites transylvaniens
de Roumanie.

CERAMIQUE. Sur base de l 'analyse de la culture mat6riel le, Mme l. Bogn6r-Kutzi6n a divis6 la
culture de Tiszapolg6r en quatre groupes r6gionaux : 1 - le groupe de Lucska/Lucky au nord,
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6tabli  principalement en Slovaquie orientale, en Ukraine subcarpatique et dans le nord de la
Grande Plaine hongroise; 2 - le groupe de Basatanya, qui esl aussi le plus 6tendu; ce groupe est
profond6menl enracin6 dans la culture de Herp6ly; 3 - le groupe de Kisr6tpart, dont le territoire
s'6tend principalement le long du K6rds, jusqu'd son embouchure; 4 - le groupe de Deszk, au sud
du Maros, en Badka et en Banat.

Les diff6rences r6gionales qui distinguent les c6ramiques de ces groupes sont probablement
li6es d leur substrat respectif : Czdszhalom-Oborin pour le groupe de Lucska/Ludky, Herp6ly pour
celui de Basatanya, Tisza pour celui de Kisr6tpart, et enfin groupe de Gorzsa de la culture de la
Tisza et culture de Vinda r6cente pour le groupe m6ridional de Deszk.

La pAte est toujours bien d6barrass6e de ses impuret6s et parfois degraiss6e au quartz. La
surface est bien f inie, l iss6e et polie, de couleur sombre, et pr6sente souvent des taches
cons6cutives i la cuisson. Les formes des r6cipients sont assez variables. Les vases ir pied
constituent la forme la plus typique; i ls sont pourvus d'un haut pied creux cyl indrique, muni de
plusieurs rang6es de perforations rondes. Exceptionnellemenl, dans le groupe de Kisr6tpart, les
perforations affectent des formes diverses : elles sont rondes, rectangulaires, elliptiques ou en
losange. La partie sup6rieure de ces vases varie 6galement dans tous les groupes. On connait
aussi les m6mes types, mais d6pourvus de pied, sous la forme d'6cuelles, de coupes, de
gobelets ou d'amphores. Tous les types portent de gros boutons coniques, le plus souvent
perfor6s, caract6ristiques de la culture de Tiszapolg6r. Les gobelets 6tir6s verticalement, d panse
renfl6e, constituent un autre type caract6rist ique; ceux-ci portent 6galement des boutons
coniques, m6me, le cas 6ch6ant, i proximit6 du fond. On trouve aussi des vases sph6riques d
bord 6vas6, des terrines, des amphores, des couvercles coniques munis d'un bouton de
pr6hension et de petits vases d puiser. La nettet6 du galbe des vases est typique. Le groupe de
Kisr6tpart mis d part, la variabilite des d6cors est faible et ceux-ci ne sont pas associes d des
types part icul iers. La surface de tous les types peut 6tre orn6e de fossettes lenticulaires
enfonc6es ou imprim6es de taille variable, souvent dispos6es en bandes et parfois en groupes
plus ldches. Ce type de d6cor est particulierement courant dans le groupe de Basatanya (pl. 6 :
1-15)- Le groupe de Lucska/Ludky est caract6rise par l 'ut i l isation de petits boutons lenticulaires
aplatis dispos6s en rang6es, et par l 'aspect campaniforme de la part ie sup6rieure des pieds
creux. La c6ramique du groupe de Kisr6tpart est la plus richement d6cor6e : toute la surface du
vase est couverte d'un d6cor diversifi6 de figures g6ometriques r6alisees au moyen de sillons ou
de fossettes et soulign6 d'incrustations calcaires. Si dans le groupe de Deszk, le d6cor n'a pas
grande importance, le profil des vases est caract6ristique, ainsi que le col allong6 des gobelets et
la s6paration des diff6rentes parties constitutives des vases par des cannelures peu profondes.

INDUSTRIES LITHIQUE, OSSEUSE ET METALLIQUE. Comme dans toutes les cultures du
N6olithique et de l'Age du Cuivre, I'outillage en pierre joue un r0le important. Parmi les outils polis,
les haches sont les plus nombreuses, sans gue domine un type particulier. Le nombre des formes
deltoides augmente. Les t0tes de massues perfor6es ne sont pas trds frequentes. Les matidres
premieres qui ont servi a r6aliser quelques-unes de celles-ci suggdrent qu' i l  s 'agit d'objets de
prestige. Les outi ls a fendre sont caract6rist iques, de mdme que les lames al long6es qui
excddent souvent les 10 cm. Celles-ci proviennent fr6quemment de tombes. Les matidres
premidres jouent un r6le important. Le si lex de Volhynie domine dans la culture de Tiszapolg6r.
De gros blocs de cette matidre ont 6t6 d6pos6s comme des offrandes pr6cieuses dans les
tombes exceptionnellement riches de Slovaquie orientale (Tibava, Velk6 Ra5kovce). Cette r6gion
constituait peut-dtre le carrefour des routes du commerce de la pierre et un lieu de distribution
des matidres premidres pr6cieuses. L'obsidienne est 6tonnamment rare. Le calcaire permet de
r6aliser de petites perles discoides et de grandes perles prismatiques. Ces perles en calcaire
servent de substitut aux objets en spondyle dont I'utilisation prend fin a cette 6poque dans le
bassin des Carpates. L'assemblage lithique esl compl6t6 par de grands disques en calcaire ou
en marbre. Les aulres objets en os, en bois de cerf, en dent animale ou en argile sont rares et ne
se distinguent g6n6ralement pas de ceux du N6olithique r6cent.

Dans la culture de Tiszapo196r, les outi ls dot6s d'une valeur chronologique sont fagonn6s en
cuivre. C'est alors qu'apparaissent pour la premidre fois de grands objets d6nomm6s "outi lslourds", principalement des haches-marteaux 6lanc6es i longue 6chine et des haches massives
de type Csoka/Ooka et Vidra. La plupart des exemplaires trouv6s en fouille proviennent de deux
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n6cropoles de Slovaquie orientale (Tibava et Velk6 Ra5kovce), bien qu'on en lrouve aussi en
Hongiie et dans d'autres r6gions; on les d6couvre tant dans les habitats que sous forme de
d6p61s et, le plus souvent, de trouvailles isol6es. Outre ce type, il y a encore des haches et des
ciseaux en cuivre, ainsi que des objets de parure en cuivre tels que des bracelets en fil ou en
ruban d plusieurs spires, des bagues et des perles.

Les premiers bi joux en or de la cul lure de Tiszapolg6r sont des pendentifs discoides de
dimensions variables, perc6s de deux ou quatre trous et dont la part ie sup6rieure peut 6tre
6largie pour faci l i ter la suspension. Le centre pr6sente parfois une grande ouverture circulaire.
Ces-disques en or sont consid6r6s comme des imitations des pendentifs discoides en spondyle-

ECONOMIE. Du fait de I'exiguit6 des surfaces fouill6es, nous disposons d'assez peu de donn6es
concernant le mode de vie. Les n6cropoles ne donnent qu'un apergu de celui-ci et de la structure
sociale. Les recherches sur la nature des habitats et quelques donn6es zoologiques provisoires
permettent de supposer une economie de production complexe, ressemblant un peu ir celle du'fl6olitnique 

r6ceni dans lequel est enracin6e la culture de Tiszapo196r. L'agriculture et l'6levage
se compldtent. l l  y eut peut-Qtre une tendance d favoriser l '6levage. Le boeuf y est largement
dominant, suivi pai le porc; le mouton et la chdvre n'ont qu'une moindre importance. Le boeuf est
le fondement de la r ichesse famil iale. De plus, les tombes qui renfermaient des animaux sont
peut-Otre trds importantes.

Le b6tail ne constitue pas seulement une r6serue de viande sur pied, mais aussi une r6serve de
biens de valeur. Une certaine mobil i t6 du genre de vie pourrait 6tre l i6e ir l '6levage- La
diff6rentiat ion sociale doit 69alement al ler de pair avec celui-ci.  Cette diff6rentiat ion parait
indiqu6e d'autre part par l'app-arition de n6cropoles ordonn6es selon des rdgles assez strictes et
par I'accumulation d'objets de valeur en cuivre et en or.

Les outi ls lourds en cuivre ne sont pas de vrais instruments de travail ,  mais plutdt des signes
d'importance et de dignit6. Marques de dignit6 et de prestige, le cuivre et l 'or ne sont pas

accessibles d tous lei membres de la communaut6. La n6cropole de Basatanya a l ivr6 une
hache en cuivre plus lourde ir elle seule que l'ensemble des objets de parure. Le pr6cieux silex
de Volhynie fait 6galement part ie des objets de valeur. Le cheval domestique de type oriental
apparai i  comme un 6l6ment isol6 dans les habitats de la culture de Tiszapolg6r; sa raret6
suggdre de le consid6rer 6galement comme un objet prestigieux arriv6 de I'est. A la diff6rence de
U.-Gimbutas, nous pensons qu' i l  n'y a ni indice, ni v6ritable argument pour envisager l 'arr iv6e
dans la culture de Tiszapolg6r d' immigrants originaires de la steppe. Nous le r6p6tons, cette
culture nous semble s'6ire-d6velopp6e sur un substrat local. La puissance 6conomique a

entrain6 le d6but de la diff6rentiation et les exc6denls (moyens de subsistance, cuirs, peaux,

etc.) ont suscit6 un commerce d longue distance anim6.

Les matidres premidres les plus importantes (cuivre, or, calcaire, silex de Volhynie) se trouvent en

bordure de l 'aire d'expansion de la culture de Tiszapolg6r, mais i t  l 'ext6rieur de celle-ci '  Ces
matidres parviennent au centre du territoire (la Grande Plaine) sous forme de produits semi-finis
ou finis. Une voie de communication majeure doit traverser la Slovaquie orientale, car c'est ld que

se trouvent les cimetidres les plus r iches (Tibava, Velk6 Ra5kovce), abondammenl pourvus

d'objets d'or et de cuivre, ainsi que de gros blocs de si lex de Volhynie. Nous ne savons pas

grand chose des sites de Transylvanie. Ceux-ci pourraient jouer un rdle en rapport avec les

iratidres premidres cuprifdres. On pouvait 6galement se procurer du cuivre dans le nord de la

Hongrie actuelle, mais d notre 6poque, les gisements 6taient d6jir trds pauvres ou 6puis6s;
n6anmoins, on a encore trouv6 des blocs de cuivre au XXe sidcle, dans les canaux destinds it
recueillir les eaux de pluie. On devait encore en r6colter couramment ir I'dge du Cuivre.

ASPECTS RITUELS. Les prat iques fun6ra i res de la  cu l ture de T iszapolg6r  sont  b ien
document6es par les tombes isol6es et les n6cropoles. Les n6cropoles les plus importantes sont
celles de Tiszapolg6r-Basatanya, de Lebo, de Deszk et de Szak6lh6t en Hongrie, de Tibava et

de Velk6 Raskovce en Slovaquie. La plupart des vases individualis6s doivent provenir de tombes.
La principale caract6ristique des n6cropoles consiste dans leur ind6pendance et leur s6paration
franche des habitats. Ces cimetidres sont n6anmoins implant6s dans les m6mes contextes
g6ographiques que les habitats, i proximit6 de I'eau, mais hors de la zone inondable, et parfois
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sur la rive du cours d'eau oppos6e d celle de I'habitat, ce qui peut Ctre en rapport avec une
pratique rituelle.

L'inhumation est le rite fun6raire dominanl; viennent ensuite les s6pultures d incin6ration isol6es,
sous forme de tombes i d6p6t de cendres; ces dernidres apparaissent surtout dans le nord, mais
on en trouve aussi dans tout le reste de I 'aire d'expansion de cette culture. Les tombes d
incineration n'ont toutefois qu'une importance secondaire. L'inhumation de corps repli6s, d6pos6s
sur le flanc, est la plus fr6quente, mais on lrouve aussi au centre de la plaine de la Tisza, des
corps compldtement allong6s (ld o0 cette position etait usuelle auparavant). L'orientation des
corps varie localement; les plus frequentes sont ouest-est ou est-ouest, mais on trouve aussi des
orienlal ions sud-nord et nord-sud. Les fosses sont rectangulaires et de largeur variable. La
pr6sence d'un mobil ier fun6raire est g6n6ral is6e. On offre beaucoup de vases (de 1 ir 13 et
m6me, dans un cas, 37), des armes en pierre, des outils et d'autres objets en cuivre, en or, en
pierre,  en dent  an imale et  en d6fense de sangl ier ,  a ins i  que des f ragments d 'ocre.
Exceptionnellement, on offre aux d6funts des moulons ou des chiens entiers. A Basatanya, la
mandibule de sanglier constitue une offrande caract6rist ique, survivance d'une tradit ion
n6oli thique r6cente (marque de dignite ?). Les objets de parure en calcaire (en g6n6ral des
perles, portdes le plus souvenl en plusieurs rangs autour des hanches ou en coll iers et plus
rarement en pendentifs) sont consid6r6s comme des pidces d'habil lement et non comme des
offrandes.

Les c6notaphes sont trds rares. Les s6pultures multiples pr6sentent toule espdce d'arrangement
quant a l 'Age et au sexe. On observe aussi des superposit ions. Dans quelques n6cropoles on
reconnait une rdgle stricle et les tombes sont dispos6es en plusieurs rang6es r6gulidres; dans
d'autres, les d6funts 6taient depos6s en petits groupes. On ignore encore si les rang6es
successives refldtent un ordre purement chronologique ou un l ien plus 6troit (communaut6
familiale). ll est trds rare qu'on d6couvre des s6pultures ordinaires d I'int6rieur de l'habitat et le
caractdre sacrificiel de celles-ci n'esl probable que dans des cas exceptionnels. On peut affirmer
d'une manidre g6n6rale que le rituel fun6raire est d6termin6 localement, qu'il est command6 par
des regles rigoureuses et refldte une organisation stricte de la soci6t6. Aucune des n6cropoles
Tiszapolgar mises au jour jusqu'ici ne compode plus de 100 tombes; on en d6duit que celies-ci
recevaient les membres de petites communaut6s. De plus, vu la relative mobilit6 du genre de vie,
on peut penser que les n6cropoles illustrent la permanence de lieux sacr6s oD les communaut6s
retournent avec les morts et pour accomplir des c6r6monies.
HABITAT. Les habitats sont toujours associ6s d I 'eau; i ls sont instal l6s par exemple dans les
vall6es des rivieres, mdme en Transylvanie. Comme on I'a signal6 plus haut, en Hongrie, l'aire de
peuplement est l imit6e ir la Plaine. Les sites d'habitat sont peu 6tendus (moins de t ha).
R6cemment encore, l'habitat Tiszapolg6r 6tait pour ainsi dire inconnu, la plus grande partie des
mat6riaux provenant des n6cropoles. Les sites ne comportent, d peu prds sans exception,
qu'une seule couche horizontale. Ce n'est que dans la region du Beretty6 et du Kdros que
quelques sites atteignent le stade embryonnaire de la formation d'un tel l .  Dans la part ie
m6ridionale du domaine, il y a des habitats sur tell. Des prospections syst6matiques ont permis de
montrer que, dans la region du Beretty6 et du K6ros par exemple, la culture de Tiszapolgiir
disposait d'un r6seau trds dense de sites d'habitat. Sur un petit territoire (2012 m2), on a iep6r6
230 sites qui correspondent tous d des habitats. C'est ld un ph6nomdne exceptionnel dans la
culture de Tiszapolg6r, car le nombre total des autres sites de Hongrie, de Slovaquie et du Banat
ne s'eldve pas d plus de 250 unit6s. Nombreux donc et de petite extension, les habitats refldtent
une cerlaine mobilite du genre de vie. Un site de la Backa de moins de t ha, comportait de 11 d
15 maisons dispos6es en petits groupes. Du fait du manque de fouilles extensives, nous savons
peu de choses de la structure des maisons. Dans le centre du territoire (Kenderes), on a mis au
jour des fondations part iel les de constructions en poteaux (6,35 x 4,25 m). Dans le nord, d
Tibava, on a d6couvert le plan d'une maison l6gdrement trap6zoidale, 6galement munie d'une
solide armature de poteaux, mais structurellement diff6rente de celles des cultures de ta Tisza, de
Herp6ly et de Czoszhalom en ce qui concerne les alignements de ceux-ci. Au nord et au sud, les
fouilles ont r6v6l6 des maisons en lehm (on n'y a pas trouv6 de trous de poteau mais seulement
des plaques de lerre br0lee), parfois avec une superficie au sol de 10 x 5 m. Des fours et des
foyers 6taient dispos6s d l'int6rieur et a I'exterieur des maisons.



ch. vilr. N. KALrcz,
Le bassin du Danube moyen, la plaine pannonienne 323

La pr6sence de foss6s dans ou ir proximit6 des habitats conslitue une particularit6 de la culture
de Tiszapolg6r. Assez larges et profonds (largeur = 1,5-7 m; profondeul = 1,6-3,514 m), comme s'il
s'agissait de simples foss6s d'enceinte, ceux-ci enfermaient un espace assez grand. Dans la
Tisza centrale, on a observ6 un foss6 au trac6 en amande, et un autre en arc, appuye i la Tisza.
Si ce dernier 6tait circulaire et non en amande, i l  aurait un rayon de 600 m, ce qui parait
improbable. Pour le moment, I ' implantation des foss6s ne semble pas avoir un caractdre
syst6matique : leurs dimensions sont variables et on les trouve ir I'intdrieur comme d l'ext6rieur
des habitats. Outre les foss6s larges et profonds, on en trouve aussi d'6troits et superficiels. Leur
fonction peut 6tre 6conomique, sociale, culturel le ou d6fensive. Toutes ces interpr6tations se
soutiennent d'une argumentation ad6quate.

FACIES REGIONAUX. Comme nous I 'avons dit plus haut, I 'analyse de la c6ramique permet de
diviser la culture de Tiszapo196r en quatre groupes r6gionaux (Lucska/Lu6ky, Basatanya,
Kisr6part et Deszk). Avec elle commence un nouveau d6veloppement qui se poursuit sans
rupture nette dans la culture du Cuivre moyen de Bodrogkereszt0r.

CULTURE DE BODROGKERESZTUR (carte 5)

(voir aussi chapilre lX)

La culture de Bodrogkereszt0r repr6sente la deuxidme 6tape ou 6tape moyenne de l'6ge du
Cuivre en Hongrie orientale. Elle doit son nom au premier grand cimetidre qu'on en a d6couvert.
Cette culture est li6e ?r la pr6c6dente par tant de traits qu'on pourrait vraiment la consid6rer
comme une seconde phase de d6veloppement de la culture de Tiszapolg6r. La diff6rence, qui
apparait surtout dans la culture mat6rielle, n'est pas trds significative.

DATATION. Mme l. BognAr-Kutzi6n a d6fini une phase ancienne (A) et une phase r6cenle (B). P.
Pattay y a ajout6 une phase de transit ion de la culture de Tiszapolg6r ir cel le de
Bodrogkeresztur. A son avis, cel les-ci doivent 6tre consid6r6es comme deux phases de
d6veloppement d'une culture unique. Cette opinion est probablement correcte. La posit ion
chronologique de la culture de Bodrogkereszt0r est d6finie par des donn6es de stratigraphie
horizontale directes ou indirectes. Selon celle-ci, Bodrogkereszt0r suit la culture de Tiszapolg6r et
pr6cdde celle de Baden (Basatanya, Sz6kely, Kiskdrds, etc.).

La phase de transition est document6e par des n6cropoles dans la partie centrale desquelles
des types c6ramiques de transition apparaissent dans les tombes. La phase A est d6finie comme
la phase classique. C'est d celle-ci qu'appartiennent les grands pendentifs en or et tous les types
c6ramiques caract6ristiques de la culture de BodrogkeresztOr, parmi lesquels d'aucuns prolongent
la tradition morphologique de la culture de Tiszapolg6r. Les relations de la phase classique avec
la culture de Balaton-Lasinja I sont d6montr6es par des importations r6ciproques. On peut en dire
autant des liens qui unissent la culture de Bodrogkereszt0r au groupe de Ludanice (les mat6riaux
sont typologiquement apparent6s et, d l'est de Budapest, on les trouve m6lang6s). ll se peut que
la phase de transit ion doive Otre mise en paral ldle avec Cucuteni 44, tandis que le d6but de
Cucuteni A-B (et Tripolje Bl) est contemporain de la phase A de Bodrogkereszt0r. On peul sans
doute affirmer le parall6lisme de celle-ci avec les phases finales ou les survivances des cultures
de Gumelnila-Krivodol-Sdlcula-Bubanj Hum la. Au nord-ouest, le parall6lisme est 6tabli avec le
groupe de Munchshofen, de Brze56 Kujawski, de Zlotniki el avec le d6but du groupe de LaZiany
en Slovaquie orientale. La phase A du groupe de Baalberge (culture des Gobelets en Entonnoir)
et la culture de Cernavoda I dans la r6gion de I 'embouchure du Danube doivent 6tre
contemporaines de la phase A de Bodrogkeresztur. Les premidres s6pultures de type steppique
apparaissent peut-Ctre dds la phase de transit ion, mais encore d6pourvues de kourgane
(Csongrad, Decea Muregului). Dans l'ensemble, ces s6pultures sont contemporaines de la phase
A. Leur apparition n'est li6e i aucune modification importante du mode de vie ni de la culture. La
vie continue comme auparavant sans interruption.
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La phase B de la culture de Bodrogkeresztur n'est encore d6finie que de maniere indirecte sur
l 'ensemble de son aire d'expansion. On peut lui attr ibuer des assemblages de mat6riaux
comportant des 6l6ments 6trangers tels que des vases munis d'anses d disques, originaires du
sud-est, et des d6cors au Pointill6-Sillonn6 venus du nord-ouest. De tels assemblages ont 6t6 mis
au jour dans la partie la plus recente de quelques cimetidres. En cons6quence, la phase B de la
culture de Bodrogkereszt0r de Transdanubie et de Slovaquie occidentale est contemporaine de
la c6ramique d6cor6e au pointill6-sillonn6 (groupe de Baj6-Retz, Balaton-Lasinja ll ancien), du
groupe de La2iany, de Cucuteni B, de Herculane ll et peut-Otre encore de la fin de Cernavoda l.
Le site de Basatanya a livr6 les dates de 3270 + 140 b.c. et de 2900 + 190 b.c. (non calibr6es).
Ces dates d6finissent le mdme intervalle que les dates non calibrees obtenues pour la culture de
Balaton-Lasinja.

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. L'extension de la culture de Bodrogkereszt0r est presque
identique d celle de la culture de Tiszapolg6r, d ceci prds qu'on en trouve des sites loin d I'ouest,
jusqu'au Danube, au nord jusqu'aux chaines de montagne, et d I 'est, dans les val l6es, dans
presque toute la Transylvanie. Lir apparait cependant une petite diffdrence locale, ainsi qu'au
nord-ouest, oD la culture de Bodrogkereszt0r se m6lange avec le groupe conlemporain et
apparent6 de Ludanice. Le nombre des siles n'est pas trds 6lev6. A I'ext6rieur des territoires bien
prospect6s du Koros moyen (oir nous connaissons 50 sites pour 20'12 km21, on connail 130 sites.
l l  est curieux que de cet ensemble, seuls 15 ou 20 sites puissent 6tre consider6s comme de
v6ritables sites d'habitat; tous les autres points repr6sentent des n6cropoles, des tombes ou des
lrouvailles isol6es, sans valeur pour l'histoire de l,habitat.

CERAMIQUE. Les mat6riaux de la culture de Bodrogkereszt0r sont repr6sent6s principalement
par la c6ramique. On peut envisager a propos de celle-ci une l6gdre r6gression par rapport d
celle de Tiszapolg6r. ll y a une c6ramique grossidre et une c6ramique fine. Les grands vases sont
un peu plus grossiers que les autres. La c6ramique de la culture de Bodrogkereszt0r est assez
originale dans toute son aire de distr ibution. La forme ceramique la plui repandue est une
3mqhore d panse sph6rique et col long r6lr6ci i l'ouverture, avec deux anses sym6triques sur le
bord (Milchtopfl.

Ce type se trouve dans la plupart des tombes. Elles sont le plus souvent inorn6es, bien
qu'apparaissent parfois des exemplaires d6cor6s. Les coupes hemisph6riques et les marmites
inorn6es et exceptionnellement d6cor6es constituent d'autres types importants. On trouve aussi
des boutei l les sph6riques munies de petits pieds, d'un col conique ou cyl indrique et de
couvercles ad6quats. Les vases d pied creux sont typiques, puis viennenl les cruches et les
bouteilles d pied creux bas muni de plusieurs perforations rondes. Les pieds tubulaires hauts
pr6sentent aussi plusieurs rang6es de perforations. ll est rare que la partie sup6rieure des pieds
creux pr6sente un aspect campaniforme. Les vases d puiser sont fr6quents, ainsi que les teirines
de toutes dimensions; les vases d une anse sont rares. Sans que leur presence soit g6n6rale, on
peut n6anmoins consid6rer comme typiques les petites tasses munies de deux anses en ruban
formant de grands arcs, qui avaient 6t6 d6sign6es erron6ment sous le nom de depas
amphikypellon el mises en relation avec Troie. En realit6, ce type est plus proche de celui des
lasses i deux anses de la culture de Sdlcula.

Le d6cor est compos6 d partir de rang6es de ponctuations imprim6es et de bandes lineaires
incis6es; ces deux composants sont g6n6ralement uti l is6s ensemble, mais i ls peuvenl aussi
apparaitre s6par6ment. Les bandes et les champs sont recouverts de sillons formant des
r6ticules. Les figures sont g6om6triques, le plus souvent en m6andre, et rarement curvilignes. La
peinture est inconnue. Les couvercles coniques sont parfois munis d'un appendice de
prehension en forme d'animal styl is6; i l  en va lr6quemment de mdme pour les anses des
amphores.

INDUSTRIES LITHIQUE, OSSEUSE ET METALLIQUE. Les outi ls destin6s d fendre sont trds
typiques et dot6s d'une valeur chronologique. Les plus fr6quents sont les lames de couteau en
silex de Volhynie ou en si lex similaire; Iexcellente quali t6 de cette matiere premiere permet de
fabriquer de trds longues lames (usqu'i 29 cm); viennenl ensuile les grattoirs sur 6clat et sur
lame, les pergoirs et les pointes de fldche. Ces dernidres sont caract6iistiques des s6pultures
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masculines. Outre le silex, l'obsidienne est utilis6e en petites quantit6s. Elle sert ir fabriquer de
petites lames et des pointes de fldche triangulaires finement retouch6es. Le nombre des haches
polies, des coins et des haches i trou d'emmanchemenl n'est pas trds 6lev6. La forme des
haches perfor6es est diff6rente de ce qu'elle 6tait au N6olithique r6cent : elle imite parfois celle
des haches en cuivre. Les t6tes de massue perfor6es sont rares. Les 6l6ments de parure les plus
fr6quents sont les perles en calcaire. La plus grande part ie des outi ls lourds possdde une
signification chronologique : les haches d tranchants crois6s de type J6szlad6ny et les haches-
marteaux de type Sz6kely apparaissent pour la premidre fois dans la culture de Bodrogkereszt0r
et sont parfois de trds grande taille. Les haches plates allong6es sont typiques, de m6me que les
ciseaux et les lames de couteau d soie. L'or sert principalement d la fabrication de petits
pendentifs (en anneau, etc.). l l  existe aussi des pendentifs de trds grande tai l le (Hatvan,
Tiszaszollds, Mojgr6d, Progar, un exemplaire aussi dans le d6p6t de Hencida). Ces pendentifs
peuvent 6tre consid6r6s comme une survivance des traditions Tiszapolg6r. Les grands pendentifs
appart iennent a la phase A de la culture de Bodrogkeresztur. Les objets de parure en or
comportent encore des boutons, des perles, des bdtonnets, des bagues, des bracelets, des
pendentifs en forme de raja (Mojgrad) et un ruban mince, long et 6troit en forme de harpon. Ce
dernier est interpr6t6 comme un insigne de dignit6. On connait encore plusieurs objets d'or plus
petits : protdge-aiguille, petites figures d'oiseau, tutuli, elc..

Les autres objets en os, en bois de cerf et en argile ne se distinguent pas de ceux des 6poques
pr6c6dentes.

ECONOMIE. L'6levage joue un rdle plus important que dans la culture de Tiszapolg5r. On ne
peut le supposer qu'indirectemenl, car les habitats sont mal connus; en effet les quelques fouilles
r6alis6es ne couvrent que de petites sudaces, et les traces en surface sont peu marqu6es. De ce
fait,  nous ne disposons que de peu de donn6es zoologiques, sinon pour les phases r6centes.
Celles-ci suggdrent cependant une importance croissante de l'6levage par rapport d la chasse.
Quelque 70 d 80 % des restes d'animaux appart iennent d des espdces domestiques, parmi
lesquelles le boeuf domine; i l  est suivi dans un moindre proport ion par le porc, tandis que
I'importance du mouton et de la chevre augmente par rapport au N6olithique r6cent. Parmi les
animaux chass6s, c'est encore I 'aurochs qui domine, bien que son r6le d6croisse. Le cerf, le
sanglier et le chevreuil  sonl bien repr6sent6s. On suppose que l '6conomie et la r ichesse
reposaient sur l'6levage et le commerce. C'est sous la culture de Bodrogkereszt0r que le centre
de gravit6 de la m6tallurgie se transpose des Balkans au bassin des Carpates. Les principaux
types d'outils lourds en cuivre sonl les haches A tranchants crois6s de type J6szlad6ny qui se
pr6sentent sous de nombreuses variantes; la hache-marteau de type Sz6kely, qui connait
6galement des variantes, se r6pand dans toutes les directions. Les populations Bodrogkeresztur
comptent parmi les principaux interm6diaires dans la diffusion du cuivre. La m6tallurgie de l'or
subsiste 6galement. Au cours de la phase ancienne, les grands objets sont encore en usage-
C'est peut-dtre au cours de la phase r6cente que s'6puisent les sources primaires d'or, ce qui
pourrait expliquer la r6duction de la tai l le des objets de parure en or. De nombreux petits
pendentifs montrenl cependanl que ce m6tal continue d jouer un 16le important. L'6levage et le
commerce ne sont pas seulement la base de l'6conomie et de la vie, mais constituent aussi une
source majeure de la diff6rentiation sociale. Une grande richesse s'accumule entre les mains de
petits groupes d'hommes. Les outils lourds sont un des moyens de cette accumulation, ainsi que
l 'attestent les lrouvail les isol6es et les d6pdts de cuivre et d'or. Les quelques s6pultures
exceptionnellement r iches peuvenl 6tre consid6r6es comme les manifestations de cette
diff6rentiation sociale. Le commerce d longue distance n'est pas seulement document6 par les
artefacts m6talliques, mais aussi par la pr6sence de vases Bodrogkeresztur dans des contr6es
6loign6es : en Sil6sie au nord et dans la vall6e de la Morava en Serbie au sud. ll est d6montr6
que, dans la culture de Bodrogkeresztur, les objets en or proviennent du bassin des Carpates,
d'oir ils arrivent directement ou indirectement en Grdce, la circulation ne se faisant pas en sens
inverse. Les outils lourds et les premiers pendentifs en or (cultures de Tiszapolglr et de Varna)
apparaissent plus t6t dans le nord des Balkans qu'en Grdce. Les grands pendentifs en or sont
aussi imit6s localement en argile (Tiszapolg6r), bien que des exemplaires tout i fait semblables
aient 6t6 d6couverts en Thessalie (Pefkakia), dans la culture de Rakhmani. Le lieu de l'activit6
m6taffurgique dans la culture de Bodrogkereszlur est encore inconnu. Les relations avec les
zones silicifdres de Volhynie se maintiennent; I'usage des longues lames atteint son sommet au
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cours de cette p6riode, et le d6p6t de Horodnica en fournit une preuve convaincante. Jusqu'i la
phase r6cente de la culture de Bodrogkeresztrir, les anciennes sources de matidres premidres
m6tallifdres se sont progressivement 6puis6es et le m6tal cesse d'6tre abondant. Dans le m6me
temps, les premiers 6l6ments 6trangers apparaissent dans la culture mat6rielle (vases munis
d'anses d disques); ceux-ci vont devenir peu d peu dominants et amener d I 'existence une
nouvelle culture, cel le de Hunyadi-halom (ou groupe de Sdlcula lV, qui appart ient au grand
horizon des anses d disques).

ASPECTS RITUELS. Les modes d'ensevelissement de la culture de Bodrogkereszt0r sont bien
connus. Quelque 750 tombes ont 6t6 fouill6es jusqu'ici dans divers sites. Les n6cropoles sont
localis6es dans les m6mes contextes g6ographiques que les habitats. Elles ne sont pas trds
6tendues; les plus grandes comporlent 1OO a 150 tombes, et parfois moins : Bodrogkereszt0r 48,
Basatanya 94, F6nyeslitke 68, Tiszavalk 54, Magyarhomorog 86. La o0 des cimetidres ont 6t6
entidrement foui l l6s, i ls avaient deja 6t6 pertub6s et part ie des tombes avait 6td d6truite
(Magyarhomorog, Basatanya). Exception faite de deux tombes d incin6ration, les d6funts sont
toujours couch6s sur le c6t6 en position repli6e. La fosse s6pulcrale est rectangulaire, d'une
profondeur moyenne de 60 i 75 cm et orient6e en fonction des points cardinaux. Quelques
tombes particulidres sont plus profondes que les aulres. L'ordonnance des tombes traduit un
principe appliqu6 de manidre syst6matique. Elles sont dispos6es en rang6es ou en petits
groupes. La posit ion du corps est plus ou moins repli6e. Le mode d'ensevelissement est
str ictement 169l6. L'orientation habituelle est est-ouest, avec de petites d6viations. Dans
quelques n6cropoles on observe I'orientation oppos6e : ouest-est. Les hommes sont couch6s sur
le cdt6 droit,  les femmes sur le c6t6 gauche; la nature du mobil ier fun6raire est sp6cif i6e
sexuellement. Cette diff6rentiation sexuelle est confirm6e par les 6tudes anthropologiques. Les
d6funts sont habil l6s et par6s au moment de leur ensevelissement. Les femmes portent des
enfi lades de perles autour des hanches et des parures d'or a la t6te. Dans ies tombes
masculines, on trouve des couteaux en cuivre ou en silex dans la r6gion des hanches et souvent
sous le crAne. Le mobil ier fun6raire masculin consiste en poingons, aiguil les, couteaux, haches
plates, ciseaux, haches (le plus souvent i proximit6 du crAne), haches en pierre perfor6es, tdtes
de massue, grattoirs, pointes de fldche, mandibule de porc, pendentifs en d6fense de sanglier et
objets de parure tels que bracelets et 6pingles en cuivre. Les femmes 6taient accompagn6es
d'objets de parure en or, de bracelets, de bagues et de petits tubes spiral6s en cuivre, de perles
de pierre et de trds petits outils. Les offrandes de vases sont assez riches et ne sont pas
sexuellement specifi6es. La plus grande partie des offrandes semblent avoir 6t6 d6pos6es selon
des rdgles prescriles. Des vases endommag6s ou bris6s sont parfois d6pos6s dans les tombes.
Nous pouvons supposer d de tels d6p6ts un caractdre intenlionnel li6 au rite fun6raire. Les
offrandes de nourri ture carnee sont fr6quentes. l l  s 'agit toujours de viande d'animaux
domestiques : mouton, chdvre et parfois pidces de boeuf. Comme dans la cullure de Tiszapolgdr,
il existe des s6pultures multiples dans lesquelles on obserue toutes les vari6t6s d'6ge et de sexe.
Les d6funts sont parfois mutil6s. Deux tombes d incin6ralion contenaient des d6p6ts de cendres.
Les c6notaphes sont trds rares.

HABITAT' La culture de Bodrogkereszt0r est connue principalement par ses s6pultures. La
diminution du nombre des sites par rapport i la culture de Tiszapolg6r peut 6tre expliqu6e de
trois manidres : a) la plus grande partie de la population a quitt6 la r6gion; b) la popuiation a
diminu6 sans 6migrer; c) la nature de I'habitat a chang6, en sorte que celui-ci ne laisse plus de
traces au sol. ll parait hautement improbable que nous ayons affaire d une 6migration de la
population. On a I'impression qu'un 6change se produit entre les habitats et les n6cropoles au
profit  de ces dernidres. Si l 'on se souvient que la d6couverte des n6cropoles par des
prospections de surface est infiniment plus difficile que celle des habitats, on peut consid6rer que
le nombre des n6cropoles connues dans la culture de Bodrogkeresztfr est 6quivalent A celui des
habitats dans les autres cultures. C'est pourquoi, une chute d6mographique signif icative me
parait improbable dans la culture de Bodregkereszl0r. A mon avis, des coniraintes 6cologiques
ont pu enlrainer des changements dans l'6conomie et le mode de peuplement.

La nature des habitats est donc i peine connue, d'autant qu'on n'a foui l l6 jusqu'ici que de
petites surfaces, d I'exception de quelques siles de la p6riph6rie nord (+ t ha). La localisation des
habitats est semblable d ce qu'elle 6tait au N6olithique et au Cuivre ancien. ll s'agit toujours de
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sites horizontaux d une seule couche. Jusqu'd pr6sent, nous ignorons tout du mode de
conslruction des maisons. Nous en sommes donc r6duits d proposer des hypothdses fond6es sur
l '6tude d'entit6s culturel les voisines, contemporaines et peut-Otre apparent6es (groupe de
Ludanice, cul lure de Balaton-Lasinja), et des phases r6centes du Cuivre moyen en Hongrie
orientale (Hunyadi-halom). D'aprds ces donn6es, nous pouvons supposer I 'existence de
constructions en poteaux, mais du fait de I'exiguit6 des surfaces fouill6es, les seules slructures
que nous connaissions dans les habitats sont des fosses de dimensions variables. On a
cependant d6couvert tout dernidrement un dispositif architectural singulier qui peut 6tre interpr6t€
comme une structure cultuelle. A Frizesabony, dans un habitat Bodrogkereszt0r, on a mis au jour,

sur la r ive de l 'ancien ruisseau, une construction constitu6e de deux tranch6es de fondation et
d'une rang6e de grands trous de poteau concentriques; au centre de cette structure se trouvait
une fosse cyl indrique 6troite de plus de 5 m de profondeur, au fond de laquelle gisaient le
squelette d'une chdvre et plusieurs douzaines de vases. Le foss6 ext6rieur avait un diamdtre de
26 m. La construction evoque un peu les henges en pierre ou en bois d6couverts en Angleterre.
A I 'ext6rieur de celle-ci, on mit au jour deux squelettes humains gisant d une profondeur normale.
Le caractdre cultuel de ce complexe ne {ait pas de doute. Une autre structure cultuel le a 6t6
d6couverte dans la r6gion centrale de la Grande Plaine (Szarvas). Au centre se trouvait une
fosse rectangulaire ir remplissage sombre, st6rile. Selon le fouilleur, il s'agit d'un lieu de sacrifice
sanglant. Auiour de cette fosse, s'6tendait une enceinte circulaire de 31 ni de diamdtre, entour6e
d bonne distance d'un grand foss6 de 35 m de diamdtre. Ce disposit i f  pourrait 6galement 6tre
interpr6t6 comme un enclos d bestiaux.

FACIES REGIONAUX. - Culture de Hunyadi-halom (culture de Silcu[a lV). Pendant la dur6e de la
cullure de Bodrogkeresztur, se mirent en place dans les r6gions pontiques de puissantes
superstructures qu-i provoqudrent des mouvemenls en chaine et de longue dur6e entrainant des
changements jusque dans des terri toires 6loign6s. Au nombre des cons6quences de ces
mouvlments qui se produisirent dans le Pont, on peut compter la culture de Cernavoda I qui se
d6veloppa apids te complexe Gulmelni!a-KodZaderrnen-Karanovo Vl-Varna-Krivodol-Sdlcu[a l l l -
L'appari i ion de celle-ci entraina d son tour d' importants changements dans I 'ensemble des
Balkans et dans le bassin des Carpates, principalement dans sa moit i6 orientale. l l  s 'en suivit  la
formation des groupes culturels unificateurs de l'horizon des anses d disques, du nord-ouesl de
la Bulgarie et dl l'est de la Serbie jusqu'ir la moiti6 orientale du bassin des Carpates- Cet horizon
o""upe I'ancien territoire de la culture de Bodrogkereszt0r ainsi que la Serbie orientale jusqu'i la
Morava et d la Mac6doine.

Les sites sont presque tous des habitats, localis6s dans les mdmes paysages qu'auparavant'
mais ces groupes visitdrent aussi les grottes, dans toute leur aire d'expansion, de la grotte de
Szeleta au nord, ir celle de Pestera Hotilor prds de Biile Herculane et d celle de Zlotska Pecina
en Serbie. Les sites connus ne sont pas encore trds nombreux; jusqu'ici, on en a rep6r6 60 dans
le bassin des Carpates. A signaler en particulier I'habitat de Tiszal0c, dans le nord de la Plaine,
qui a 6t6 fouill6 dans sa quasi totalit6 par P. Patay. D'une extension de t ha (les autres sites sont
6galement de petite dimension), ce site 6tait entour6 d'une palissade ovale. A peu d'exceptions
pids, l'ensembie de sa surface 6tait couvert de maisons : 29 plans de bAtiments y ont 6t6 mis au
jour. Ces maisons rectangulaires 6taient construites en poteaux et poss6daient presque loutes
deux pidces. Leurs dimenJions moyennes 6taient de 12 x 6 m. A un moment donn6, i l  dOt y avoir

lusqu;a 22 maisons contemporaines. Les habitations ont 6t6 r6fectionn6es plusieurs fois et les
anciens poleaux remplac6s. Elles 6taient dispos6es en quatre rang6es orient6es nord-sud.
L'orientation des maisons 6tait ouest-esl ou nord-ouest - sud-ouest. Si mon hypothdse est
correcte et si les dimensions de cet habitat peuvent 6tre consid6r6es comme moyennes, les
vi l lages devaient abriter de 100 a 150 habitants.

Au d6but, les s6pullures font partie int6grante des n6cropoles de la culture de Bodrogkereszt0r
(Basatanya, Tiszavalk), ce qui traduit un processus naturel, mais nous connaissons toutefois une
part ie d'un cimetidre ind6pendant (Vajska, Ba6ka). Les tombes Hunyadi-halom contiennent
comme les pr6c6dentes des d6funts d6pos6s en position repli6e sur le flanc gauche ou droit,
orient6s est-ouest ou nord-ouest - sud-ouest.

La culture mat6rielle s'est d6velopp6e sur le substrat local, ce que confirme le caractdre ubiquiste
des principaux lypes c6ramiques, bien qu'on trouve aussi des formes nouvelles. La plupart des
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types sont surmont6s d'un col conique ou cylindrique nellement profi16; les types principaux
comptent des coupes, des 6cuelles, des terrines, des vases quadrangulaires, des amphores, des
tasses d bord 6paissi rentrant et des couvercles munis d'un organe de pr6hension en colonnette
haute. L'usage g6n6ralis6 des anses i disque appliqu6es verticalement ou horizontalement sur
tous les types de vase constitue un attribut culturel diagnostique. On trouve aussi des terrines i
une seule anse. Le d6cor est peu abondant. Les cannelures, les cordons impressionn6s et les
encoches sont les composants les plus fr6quents. L'outillage m6tallique comporte des poingons,
des ciseaux et des couteaux similaires i ceux qui 6taient en usage auparavant. La plus ancienne
apparition des vases munis d'anses d disques se produit pendant la phase B de la culture de
Bodrogkereszt0r. Aprds une p6riode de coexistence qui n'est peut-6tre pas trds longue, apparait
la culture independante de Hunyadi-halom. Sa d6nomination couvre une unit6 culturel le qui
s'6tend au nord du Danube. Pendant longtemps, les anses d disques ont 6t6 identifiees avec la
culture de Sdlcula lV. Or, si la culture de Tiszapo196r se termine bien en m6me temps que celle
de Sdlcu[a lll, un d6veloppement ininterrompu mettrait Sdlcula lV en paralldle avec la phase A
de Bodrogkereszt0r, ce dont nous n'avons aucune preuve. Nous sommes donc confront6s d
l'allernative suivante : ou bien la culture de Silcula lV a d6but6 en Olt6nie un phase plus tdt
qu'on ne croyait, ou bien il faut supposer un hiatus chronologique entre Sdlcu[a lll et lV. Les
donn6es recueillies dans le bassin des Carpates appuient la seconde hypothdse. On a relev6 d
Bdile Herculane (Pestera Hotilor) une stratigraphie parallele d la succession chronologique 6tablie
pour la Hongrie. La couche ll contient un m6lange de poteries Bodrogkereszt0r r6centes et de
vases munis d'anses d disques. Cet horizon est d6sign6 sous le nom de Sdlcula lV en Serbie
orientale, et de culture de Pevec et de Galatin dans le nord-ouest de la Bulgarie. A Hisar en
Mac6doine, les anses d disque appartiennent 6galement d deux couches. La culture de Hunyadi-
halom couvre l 'ensemble de la Transylvanie. En Moldavie, on trouve des importations
sporadiques de vases munis d'anses ir disque dans les habitats de la phase B de la culture de
Cucuteni. En Slovaquie orientale, le groupe de LaZiany est 6galement contemporain de la
culture de Hunyadi-halom. La c6ramique d6cor6e au pointill6-sillonn6 du bassin occidental des
Carpates est contemporaine des deux couches de la culture de Hunyadi-halom (ainsi que le
montrent des anses A disques d6couvertes parmi cette c6ramique) et en outre de la phase B du
groupe de Baalberge. On connait aussi des trouvailles isol6es en Pologne m6ridionale, dans la
culture des Gobelets en Entonnoir et dans le groupe de LaZftany. Nous ne disposons pour le
moment d'aucune date 14C. Le groupe de Protoboler6z suit la culture de Hunyadi-halom dans
les deux parties du bassin des Carpates et met ainsi fin au Cuivre moyen en Hongrie. La culture
de Hunyadi-halom entretient aussi des relations d trds longue distance dont nous ignorons la
nature : les anses a disque arrivent jusqu'en Grdce, entre aulres dans la culture de Rakhmani. La
question se pose 6galement de savoir commenl les plus anciens objets en or (et leurs imitations)
de la phase A de Bodrogkereszl0r sont parvenus en Grdce; y sont-ils tous contemporains, ou
bien faut-il les attribuer i deux phases successives ? La culture de Hunyadi-halom prend fin avec
l'arriv6e d'une nouvelle vague d'influences m6ridionales qui donne naissance au Protoboler6z
(Protocernavoda lll). Ce processus doit s'6tre d6roul6 dans le quatridme quart du llle mill6naire
(dates non calibr6es).

CULTURE DE BALATON-LASINJA (carre 5)

Cette culture doit son nom d la premidre grande aire d'expansion qui put 6tre d6termin6e (la
r6gion du lac Balaton) et i un des premiers sites d6couverts en Slavonie. Au d6but des
recherches (dans les ann6es '60), le complexe de Balaton-Lasinja regroupait des 6l6ments
appadenant i plusieurs ensembles culturels; S. Dimitrijevi6, inventeur de ce complexe, n'avait pu
les individualiser, vu le petit nombre de donn6es dont il disposait. C'est pourquoi, aprds la
reconnaissance de cette entit6 en Hongrie, toujours dans les ann6es '60, lorsque les attributs de
ses diverses composantes furent nettement discernables, j'ai conserv6 pendant un lemps les
noms de Balaton l,  l l  et l l l ,  qui repr6sentaient non seulemenl des phases, mais aussi des
complexes differents : je ne voulais pas trop m'6loigner de leur premidre d6nomination par
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Dimitrijevi6. Lorsque le nombre des mat6riaux disponibles s'accr0t et que les diff6rences se
marqubrent de manidre plus pr6cise, j'ai modifi6 ces d6nominations. Balaton I devint avec Lasinja
la culture de Balaton-Lasinja. Le Balaton l l  et une part ie du l l l  devinrent la culture de la
C6ramique au Pointill6-Sillonn6, tandis que la partie restante de Balaton lll devint le groupe de
Protoboier6z. Le complexe de Balaton-Lasinja I s'6tend ir la limite de I'Europe centrale et de
l'Europe du sud-est, sur un grand territoire oir des relations et des 6changes de biens et d'id6es
se sont d6roul6s depuis le N6olithique ancien. Cette culture repr6sente le v6ritable Age du Cuivre
en Hongrie occidentale (Transdanubie); c'est par I 'apparit ion de celle-ci que commenqa en
Transdanubie le changement culturel le plus important depuis le N6olithique moyen.

DATATION. Nous disposons de points de repdre solides pour appr6cier la position de la culture
transdanubienne de Balaton-Lasinja en termes de chronologie relative. El le est pr6c6d6e par la
phase la plus r6cente (lllb) de la culture de Lengyel et suivie par les cultures (ou groupes) de la
C6ramique au Pointill6-Sillonn6 et de Bajd-Retz. Elle esl contemporaine de la phase ancienne (A)
de la culture de Bodrogkeresztfr. Au nord, on peut 6tablir le paral l6l isme avec le groupe
contemporain de Ludanice. Soulignons que, dans le bassin des Carpates, la cul lure de Balaton-
Lasin ja  I  pr6cdde l 'hor izon aux anses d d isque et  donc la  phase B de la  cu l ture de
Bodrogkeresztur, ainsi que celle de Hunyadi-halom. En Transdanubie, les importations d'anses d
disques apparaissent exclusivement avec le Pointi l l6-Sil lonn6, soit d une phase assez r6cente,
qui se rattache chronologiquement d Ludanice et d Jordan6w; el les apparaissenl 6galement, de
manidre trds sporadique, dans le Protoboler6z. Des observations convergentes ont 6t6 faites en
Slovaquie, en Moravie et en Autriche.

Au sud et au sud-est, l '6tablissement de paral ldles est probl6matique, car ressemblance
typologique ne signifie pas n6cessairement contemporan6it6. Au conlraire, la recherche monlre
que dins le sud et le sud-est, les mat6riaux comparables sont en grande partie plus anciens. On
admet en g6n6ral que la culture de Gumelni la-Kod2adermen-Karanovo Vl est pour l 'essentiel
paral ldle i  la f in de la culture de Krivodol-sdlcula l l l .  Or, cel les-ci sont contemporaines de
Tiszapolg{r, Vinda D3, Sopot lV et Lengyel llla-b, ainsi que, dans une large mesure, de Bubanj
Hum la. Plusieurs donn6es indirectes montrent la priorit6 chronologique de toules ces cultures
par rapport A celle de Balaton-Lasinja. En ce qui concerne la m6tal lurgie, les outi ls lourds en
cuivre et les plus anciens objets de parure en or peuvent 6lre attribu6s i la culture de Balaton-
Lasinja. D'autre part, les formes et la peinture au graphite de la c6ramique rassemblent en une
unit6 assez vaste les cultures des Balkans. L'emploi des cannelures et des sillons dans le d6cor
c6ramique, g6n6ralis6 dans les Balkans, est encore inconnu d cette 6poque dans le bassin des
Carpates.

Dans I'ensemble, les chercheurs s'accordent d penser que les premiers <mouvemenls" originaires
des steppes pontiques sont d I 'origine du changement qui mit f in aux cultures de Gumelni(a-
Kod|adermen-Karanouo Vl-Varna et de Krivodol-Silcula lll. Ce ph6nomdne d'immigration suscita
l 'apparit ion de la culture de Cernavoda I dans la r6gion de I 'embouchure du Danube. Selon
certaines hypothdses, des groupes individuels de la culture de Krivodol-Silcula se seraient
maintenus dans quelques terri toires-refuges bien que la continuit6 des habitats sur tel l  soit
interrompue. A l '6poque de Cernavoda l,  de nouvelles cultures dont la composante 6trangdre
semble avoir 6t6 importante, apparaissenl dans des aires 6tendues de la Bulgarie- En
Mac6doine, la vie de la culture de Suplevec-Bakarno Gumno semble pour sa plus grande part ie
paralldle avec Cernavoda I et donc aussi avec Balaton-Lasinja ir laquelle, malgr6 son grand

@loignement, de nombreux paral ldles typologiques la rel ient. Comme dans la cul lure de Bubanj
Itum ta, les traits de Krivodol-Sdlcula sont conserv6s dans la cul lure de Suplevec-Bakarno
Gumno et ainsi que, en petites quantit6s, la peinture au graphite. La Serbie orientale connait des
d6veloppements similaires. ll se peut que le mat6riel sans peinture au graphite de la culture de
Krivodoi-Sllcu[a et de l '6ventuel prolongement de Bubanj Hum la repr6sente une phase
interm6diaire entre Krivodol-Silcula l l l  et Salculta lV avec anses d disques, en paral ldle avec
Bodrogkeresztur A et Balaton-Lasinja l. Plus loin, les cultures de Cernavoda I et de Suplevec-
Bakarno Gumno peuvent 6tre situ6es dans le meme intervalle chronologique.

Nous poss6dons peu de donn6es de chronologie absolue. D'aprds celle-ci, la culture de Balaton-
Lasinja I peut 6ire dat6e vers 3040-2990 b.c., ce qui exprime d peu prds les paral ldles
chronologiques.
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CERAMIQUE. La c6ramique constitue la plus grande part ie des mat6riaux arch6ologiques. Une
partie des formes de vase, qui jouent un r6le important dans l'assemblage de la culture de
Balaton-Lasinja, apparait d6ja dans la sous-phase l l lb de la culture de Lengyel peut-Otre par
l'effet d'influences m6ridionales (p. ex. les coupes biconiques, parfois avec bec verseur). ies
types sont sans pr6c6dent dans la c6ramique Lengyel locale classique. Leur lieu d'origine doit
6tre cherch6 et trouv6 au sud du territoire de la culture de Lengyel. Sur I'immense terriloire des
Balkans, i ls apparaissent ant6rieurement d la culture de Balaton-Lasinja. Cette dernidre se
caract6rise d'ailleurs par une quantit6 de types qui 6taient d6jd largement repandus auparavant
dans les r6gions situ6es au sud du bassin des Carpates. Les principaux types sont des cruches
hautes ou basses d une anse et les 6cuelles biconiques qui ont des attr ibuts de d6tai l
caract6ristiques. La cardne prononc6e est caract6ristique de plusieurs types de vases; viennent
ensuite les 6cuelles et les bols avec anses au rebord, les vases d pied creux en forme de cloche,
les amphores el les vases en tonnelet. Ces types, en grande partie inconnus auparavant dans le
bassin des Carpates, sont d'origine 6trangdre. Quelques padicularit6s - autres que celles d6jd
mentionn6es - par exemple les anses ir bec et les louches en argile peuvent 6tre attribu6es ir ia
tradition Lengyel. C'est cependant le d6cor qui constitue la particularit6 la plus importante de la
c6ramique Balaton-Lasinja. La c6ramique f ine a en g6n6ral une surface brun fonc6 ou noire,
liss6e ou polie. Elle luit souvent d'un 6clat m6tallique, en partie suite d I'emploi du graphite. parmi
les composanls du d6cor dominent les cannelures et les sillons. Les techniques de r6alisation et
les figures dependent, dans les Balkans centraux (Krivodol, Silcu(a, Bubanl), et surtout dans le
domaine du cycle de Vinca, d'une tradition qui remonte loin dans le Neolithique. Le caractdre
localement h6t6rogdne de certaines formes et d6cors est si nettement marqu6 qu'on doit
chercher I'origine de la c6ramique caract6ristique ailleurs, notamment au sud de I'aire d'expansion
de la culture de Balaton-Lasinja, dans le domaine de Krivodol-Sdlcula-Bubanj Hum. l l  semble
probable, comme nous I'avons dit plus haut, que le changement radicll du Lengyel au Balaton-
Lasinja ne se laisse pas expliquer seulemenl par un d6veloppement local. On peut admettre
qu'une partie de la population de la culture de Balaton-Lasinja r6sulte d'une pouss6e se dirigeant
depuis le nord (et 6ventuellement le centre) des Balkans vers la moiti6 du bassin des Cariates
situ6e a I'ouest du Danube et marque ainsi la fin de la culture de Lengyel r6cente. Au moment oir
se d6roule ce processus, on n'apergoit pas de rupture dans le Lengyei local r6cent de Slovaquie
occidentale et du nord-est de la Transdanubie. La continuite sans secousse du d6veloppement
se laisse sans aucun doute observer dans le groupe de Ludanice qui suit en Siovaquie
occidentale.

INDUSTRIE LITHIQUE, OSSEUSE ET METALLIQUE. Jusqu'ici les objets en pierre sont trds rares
dans la cullure de Balalon-Lasinja. C'est pourquoi ils n'ont pas d'attribut particulier qui serait
typique de cette culture. Nous en savons plus en ce qui concerne la m6tallurgie. Dbprds le
t6moignage de celle-ci, les haches en cuivre cruciformes de type J6szlad6ny et les haches-
marteaux de type Sz6kely peuvent 6tre dat6es dans la phase trait6e de la cuiture de Balaton-
Lasinja en Hongrie occidentale. Du reste des mat6riaux metalliques, la hache plate, mise tout
r6cemment au jour d ZalavAr, d section sym6trique et long corps, devrait apparienir d la phase
ancienne de ce type et donc au lemps de la culture de Bllaton-Lasinja et de la phase A de la
culture de Bodrogkereszlfr. Les disques m6talliques revdtent une signification particulidre. En
effet, les disques d'or de type Cs6ford-stollhof peuvenl, sur base de nombreux liens avec les
grands pendentifs en or, 6tre mis chronologiquement en parallele avec la phase A de la cullure
de Bodrogkereszt0r. Auparavant il n'y avait que des donn6es indirectes mais fiables i I'appui de
cette datation. R6cemment, on a mis au jour d TalavAr (lac Balaton), sur un habitat de la culture
de Balaton-Lasinja, un disque en cuivre qui s'dloigne certes par plusieurs d6tails des grands
disques en or, mais leur est cependanl semblable par certains aspects. Associ6e aux rares
donn6es dont nous disposons, cette trouvaille montre aussi que les grands disques d'or de type
Cs.dford-S_tollhof appartiennent en tout cas au cycle de la culture de Balaton-Lasinja et non ir
celui du Pointill6-Sillonn6 - Bai6-Retz, et donc pas non plus ir l'horizon des anses d disques
auquel appartient une autre sorte de produits m6tallurgiques. Ces grands disques doivent donc
6tre dat6s ant6rieurement d cet horizon; ils doivent 6trJ contemporains des grands pendentifs en
or de la phase A de la culture de Bodrogkereszt0r. Le disque de cuivre d6cJuvert r6cemment au
Bodensee en Allemagne du sud doit 6ire dat6 de la mdme manidre. L'ut i l isation des disques
m6tall iques s'est maintenue pendant la phase des anses ir disque (C6ramique au pointi l l6-
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Sil lonn6), comme le montre le d6p6t d6couvert i  Hlinsko (Moravie), mais les trouvail les qui
accompagnent celui-ci suggdrent n6anmoins une datation plus rbcente que le Balaton-Lasinja.
Tout cela appart ient d6ja a la probl6matique d'une phase ult6rieure, cel le des cultures au
Pointill6-Sillonn6 - Bajd-Retz et de I'horizon des anses ir disque qui suivent la cullure de Balaton-
Lasinja.

Parmi les objets en argile, on remarque de nombreuses louches rondes d manche perfor6 court,
qui apparaissent en grand nombre sur tous les habitats de la culture de Balaton-Lasinja. Elles
peuvent aussi constituer des survivances de la tradition Lengyel r6cente.

ECONOMIE. Nous en savons peu sur le mode de vie, vu l 'absence de donn6es botaniques et
zoologiques. Les conditions p6dologiques ont d6truit les os. Le mode de vie doit avoir 6t6 proche
de celui de la culture de Bodrogkereszt0r (phase A), bien que son individualit6 soit soulign6e en
premier lieu par les produits m6talliques. L'6conomie fonctionnait bien, si on en juge entre autres
par I'abondance des produits m6talliques. On note l'apparition surprenante sur le territoire de la
culture de Balaton-Lasinja d'une metal lurgie de l 'or ind6pendante dont les meil leurs exemples
sont les grands pendentifs. Leurs dimensions sont semblables ir celles des grands pendentifs de
la culture de Bodrogkereszt0r ancienne, bien que leur forme s'en dist ingue nettement. Les types
de Cs6ford-Stollhof des grands pendentifs discoides en or sont distribu6s exclusivement sur le
territoire de la culture de Balaton-Lasinja. ll est int6ressant que ces disques parviennent loin au
nord-ouesl : Stramberk en Moravie, Hornstaad-Hdrnerle au Bodensee, BrzeSi Kujawski et plus
tard Hlinsko (Moravie). Quelques contacts avec le nord s'actualisent dans la culture de Balaton-
Lasinja.

ASPECTS RITUELS. Nous ne savons que peu de choses des s6pultures. Les cimetidres sont
inconnus. Jusqu'ici on n'a mis au jour que des tombes individuelles ou le corps 6tait comme
d'habitude en posit ion repli6e, couch6 sur le f lanc. Dans une fosse sp6ciale en forme de ruche
fut d6couveile une s6pulture d'enfant, a propos de laquelle la publication suggdre un sacrifice et
m6me un sacrifice de fondation.

HABITAT. La culture de Balaton-Lasinja s'6tend sur une grande part ie de la Hongrie occidentale
(Transdanubie), de la Basse-Autriche, du Burgenland, de la Slov6nie, de la Croatie et de la
Bosnie, pour ainsi dire sans pr6d6cesseur. Son aire d'expansion englobait les territoires de lrois
ou quatre cullures pr6c6dentes, mais ses limites ne coincident pas avec les frontidres de celles-ci
(Lengyel, Sopot, Butmir, Vinca f inal). Nous comptons dans ce complexe le groupe de Basse-
Autriche et du Burgenland d6sign6 sous le nom d'Epilengyel, car la diff6rence est negligeable.
On est surpris de voir que les fondateurs de la culture de Balaton-Lasinja ont p6n6tr6
profond6ment dans les vall6es des Alpes orienlales meme sur des hauteurs qui bordent des
cours d'eau, dans des r6gions inoccup6es depuis le Pal6olithique. Les habitants s'adaptdrent d
des conditions g6ographiques extr6mement differentes des leurs. Leurs habitats sont localis6s en
plaine, sur les anciennes petites iles du lac Balaton, sur les hauteurs bois6es el dans les r6gions
auparavanl inhabit6es des Alpes orienlales, jusqu'ir une alt i tude de 1800 m.

On ne sait ni comment ni pourquoi la culture de Balaton-Lasinja entra en possession du territoire
que nous lui connaissons aujourd'hui, ou se d6veloppa sur celui-ci.  l l  semble n6anmoins que le
changement radical qui distingue le Balaton-Lasinja du Lengyel ne puisse 6tre expliqu6 par les
condit ions locales. Outre les arguments repris ci-dessus, j 'ajouterai I ' important et soudain
accroissement du nombre des habitats, surtout dans le sud-ouest de la Hongrie et le nord-ouest
de la Croatie oir aucune culture n6oli thique ou de l 'Age du Cuivre n'a laiss6 de sites aussi
nombreux que le Balaton-Lasinja. Ce ph6nomdne est l i6 d'une manidre ou d'une autre au
peuplement de territoires pr6c6demment inoccup6s des Alpes autrichiennes, de Slov6nie et du
karst croate. Tous les sites sont des habitats et leur nombre d6passe largement les deux cents.
La plupart se trouvenl dans le sud-ouest du territoire mentionn6. Leur extension ne d6passe pas
t ha. Sur un habitat entidrement fouill6 prds de Zalavlr, on a d6couvert les fondations de 6 d 10
maisons rectangulaires, construites en surface. Des petites tranch6es de fondation y ont 6t6
creus6es pour des construclions en poteaux. ll y avait aussi des poteaux sur le grand axe central
des maisons. Celles-ci comportaient parfois deux pidces. L'entr6e 6tait lat6rale ou bien sur le petit
c6t6. Les dimensions varient entre 6-10 x 4-5 m. Des plans semblables ont 6t6 observ6s aussi sur
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d'autres sites. On doit supposer qu'une petite communaut6 a construit un petit village de 30 a 60
habitants.

Sur base des thdses expos6es ci-dessus, nous proposons une hypothdse pour la gendse du
Balaton-Lasinja. Une migralion participe 6galement d ce processus. Des Balkans centraux et
seplentrionaux, un groupe de population en nombre inconnu a pu fusionner avec les populations
Lengyel r6centes et y a mis en vigueur une culture mat6rielle d'origine balkanique. A la continuit6
du mode d'habitat local (habitals a une couche), s'associe la discontinuit6 de ia culture locale et
la pr6histoire de la nouvelle culture materielle sur un autre territoire, ou la continuit6 est alors
interrompue. De plus, la grande densit6 des habitats sur le terr i toire de la nouvelle culrure
constitue un argument en faveur d'un deplacement de population, que nous n' interpretons pas
comme la cons6quence d 'un d6veloppement  in terne,  mais  comme la cons6quence d 'un
processus migratoire. De I 'examen de I 'histoire des habitats des cultures de Tiszapolg6r,
Bodrogkereszt0r et Balaton-Lasinja, il ressort qu'un lel changement dans la densit6 des habiiats
peut 6tre expliqu6 de manidre diff6rente et consistanle par des recherches complexes et d'autres
facteurs. Selon mon hypothdse, une continuit6 de I'habitat et une densit6 comparable i celle de
la situation pr6c6dente vont de pair avec une continuit6 ethnique. Au contraire, j'expliquerais la
discontinuit6 de I 'habitat et la densit6 accrue dans la culture de Balaton-Lasinja par un
phenomdne de migration. D'autre part, au cours de la phase A de la culture de Bodrogkeieszt0r,
on observe la pr6sence physique des premiers repr6sentants des peuples de la steppe, sans
qu'on ait clairement affaire d une migration ou d un changement ethnique.
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LEGENDE DES PLANCHES

Pl. 1. Culture de Kdrds. Vases (1-7), moddle de maison en terre cuite (8), pintadera en terre cuite
(9), poids en terre cuite (10), petit  autel muni de qualre pieds et surmont6 d'une coupe (11),
fragment d'une statuette f eminine (12), cabane rectangulaire (13). D6vavdnya : 1-7;
H1dmezovds1rhely-Kotacsparl : B-12. D'aprds N. Kalicz.

Pl. 2. Culture d C6ramique Lin6aire de I'Alf6ld. C6ramique du groupe de Szatm6r (1-4), c6ramique
du groupe de Tiszadob (5-B), ceramique du groupe de BUkk (9-14), c6ramique du groupe de
Szi lmeg (15-20) ,  vases avec repr6sentat ions de v isages du groupe de Szak6lhel  e1-23) ,
c6ramiquepeinte du groupe d'Eszt6r (Lumea Noud) (24-26). Tiszacsege-carridre de sable :1-4;
Tiszavasvdri-Kereztfal : 5;Sarazsadany-Templomdomb : 6; Bodrogkeresztlr : 7, B; Miskolc-grotte
Btiddspest : 9; Szakoly : 1 0; Onga : 1 1 , 12; Abaujdevecser : 1 3; Tiszavasvdri-Paptelekhat : 14;
Bukkaranyos-Fdldvar : 15-20; Szentes-llonapart : 21; H6dmez1vdsdrhely-Kdkdnydomb : 22-23;
Nagykdll6 : 24-26. D'aprds N. Kalicz et J. Makkay.

Pl. 3. Culture de la C6ramique ruban6e (C6ramique Lin6aire Occidentale de Transdanubie).
C6ramique de la phase ancienne (1-7), plan de la maison de la phase ancienne (8). Blcske-
Galagoyas: /-8. D'aprds J. Makkay.

Pf . 4. Culture de la Tisza. C6ramique (1, 3-6), couvercles (7, B), staluette anthropomorphe (9),
vase anthropomorphe (10), peignes (11, 12), autres objets en os (2, 13\. SzegvAr-Tuzkoves : 5;
Ocsdd-Kovashalom : 1-4, B-13; Veszto-Magor : 7. D'aprds J. Korek, P. Raczky, J. Makkay.

P|.5. Culture de Lengyel, phase l,  groupe oriental. C6ramique (1-10), harpon (11), statuettes en
terre cuite (12-14), houe en bois de cervid6 (15\. Asz6d : 1-15. D'aprds N. Kalicz.

Pl. 6. Culture de Tiszapolg6r. C6ramique (1 -15). TiszapolgdnBasatanya : 1-15. D'aprds l. Bogn6r-
Kutzi6n.

Fig. 1. Cartededistr ibutiondescullures n6oli thiquesdans le Bassin pannonien vers la f in du Ve
mil l6naire b.c.. 1. Culture d C6ramique Lin6aire de I 'Alfold (phases moyenne et r6cente),2.
groupes de Tiszadob, de BUkk et de Szilmeg, 3. cul lure de Szak6lh6t, 4. groupes d c6ramique
peinte, 5. culture d'Eszt6r-Lumea Noui, 6. groupe de Velk6 Riskovce d c6ramique peinte, 7.
Ruban6 de Transdanubie (phases moyenne et r6cente), 8. groupes ir notes de musique et de
lel iezovce,9. groupe de Keszthely, 10. culture de Vinda, 1'1. culture de Sopot (phases let l l ) ,
12. expansion de la cullure de Sopot vers le nord.
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