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LA MORAVIE ET LA BOHEME

LE NEOLITHIQUE ANCIEN ET RECENT EN BOHEME

ET LE NEOLITHIQUE ANCIEN EN MORAVIE

Marie tf,Fitoc*'

VUE GENERALE

I. INTRODUCTION
Dans les pays tchdques, l ' importance de l 'Age de la Pierre polie (N6olithique) dans la

Pr6histoire a 6t6 observ6e dds la fin du sidcle dernier (Buchtela 1899). Au d6but du 20e sidcle, la

succession des principales cultures n6oli thiques ful correctement 6tablie; on dist ingua une

c6ramique ancienne (Ruban6e)1 et une c6ramique r6cente (Pointi l l6e) (Buchtela et Niederle
1910;  J i ra  1911;  Pal l iard i  1914;  Stockf  1926;  Bohm 1941;  F i l ip  1948) .  On peut  auss i  s6parer
nettement le Neolithique danubien (C6ramique Ruban6e, C6ramique Pointi l l6e, C6ramique
Peinte Morave) des 6tapes ultfrieures de l'6volution, d6sign6es sous le nom d'En6olithique (6ge

du Cuivre), auxquelles appartient la succession des cultures qui va des Gobelets en Entonnoir

aux Gobeiets Campaniformes. Aprds la Deuxidme Guerre mondiale, les chercheurs tchdques se

consacrdrent d de vastes campagnes de fouilles syst6matiques et s'efforcdrent de pr6ciser, it

I 'aide des m6thodes analyt iqueJ les plus avanc6es, la d6finit ion de chacune des cultures
particulidres : origines, 6votution et classification, chronologie relative et absolue, 6volution de

l'6conomie et de la soci6t6 (pl. 5 et 6).

II. LE MILIEU NATUREL

Les soci6t6s agricoles n6olithiques se caract6risent par une nouvelle relation d la nature

environnante. Elles commencent non seulement d la connaitre, mais aussi d la modifier et sont

ainsi ir l'origine des zones de peuplernent actuelles. Les paysans n'occupdrent que les r6gions

r6pondant iux principales exigences de l'agriculture productive : qualit6 du sol (majoritairement

des sols bruns et tchernozioms sur loess), facilit6 de I'approvisionnement en eau (ir une distance

maximale de S00 m), douceur et chaleui du climat (temp6rature moyenne de 7 d 9'C, plus de

550 mm de pr6cipi iat ions et une alt i tude maximum de 400 m; Rulf 1983). En Moravie, ces

conditions se trouvent surtoul dans les vall6es fertiles de la Morava et de ses affluents, tandis
qu'en Boheme on les rencontre d'abord dans le bassin de l'Elbe et dans les vall6es de deux de

ses aff luents: l 'Ohie (Ege| et la Bil ina. Nous avons dist ingu6 dans nos pays 17 r6gions
principales, regroupant chicune des sites qui, d notre avis, connurent des 6volutions similaires.

be. i6gions sont s6par6es les unes des autres soit par des zones inhabitables, soit par des

bandes de terres infertiles (Pavl8 et Zdpotocka 1979). Les porteurs de la C6ramique Pointill6e

occupdrent souvent les memes r6gions et implantdrent leurs habitats aux m6mes endroits que

1 Dans la terminologie utilisee par les chercheurs de Boh6me, le terme "Ruban6" correspond A "Lin6aire", ici abreg6 en'LnK"' La

qJlture de la ceramiqle Pointill€e est abr6g6e en',StK et celle de Lengyel en'LgK".
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ceux de la Ceramique Ruban6e, mais en se limitant, semble-t-il, aux points les plus favorables au
mode de vie agricole (Z6potock6 1gB2).

III. LE PEUPLEMENT DES PAYS TCHEQUES
Le peuple n6oli thique le plus ancien parait arr iver sur le terr i toire des pays tchdques

actuels d part ir des r6gions danubiennes (d lravers la Slovaquie sud-occidentale ou bien via
Weinviertel?) et se repandre rapidement en amont de la Morava, vers le nord (lopy) et vers
I'ouest et le nord-ouest (Mohelnice). ll franchit les hauteurs de BohOme-Moravie pour occuper I'est
et tout le centre de la Boheme le long de l'Elbe (bassin de I'Elbe fertile), el poursuit en amont de
la Bilina et de I'Ohie jusqu'en Boh6me nord-occidentale. Le peuplement du bassin de Plzefr est
attest6 dds l '6tape ancienne de la C6ramique Ruban6e (Pavl0 et Zi lpotock6 i979).
L'homogen6it6 de la ceramique et le groupement des dates 14C sur l 'ensemble du terri toire
suggerent que cette premidre vague de colons neolithiques peupla toute I'Europe centrale, du
sud-ouest de la Slovaquie au Rhin avec une incroyable rapidit6, peut-dtre m6me en un seul
sidcle (Neustupnf 1956; Tichy 1960; Quitta 1960; Breunig 1987). On a suppos6 jusqu'd pr6sent
que ce peuple 6tait arrive en Europe cenlrale en portant la c6ramique d6ja 6volu6e de l'6tape
LnK lc; or, la dernidre campagne de fouille a Nov6 Dvory (district de Kutnd Hora) a r6v6l6 que la
C6ramique Ruban6e la plus ancienne connue d ce jour, cel le du type Biia-Bicske, 6tait
6galement attest6e en Bohdme (Pavl0, Rulf et Zirpotockit 1986). Aux 6tapes moyenne et
r6cente, la C6ramique Ruban6e occupe en Boheme un terri toire plus 6tendu que celui de toutes
les autres cultures neolithiques et eneolithiques (pl. 5, carte 2). Ainsi par exemple, les porteurs de
la C6ramique Poinl i l lee n'occuperont-i ls plus les r6gions peu favoris6es (tel les que la Boh6me
m6ridionale), mais se concentreront-i ls dans les zones optimales du point de vue du rendement
agricole (pl. 5 et 6, cartes 3, 3a et 4).

A l'6poque de la C6r'amique Ruban6e, la Moravie et la Boheme connaissent d peu pres la
meme 6volution; toutefois, une diff6rencial ion accus6e des deux pays apparait au cours de
l '6tape ancienne de la C6ramique Pointi l l6e. Tandis qu'en Boheme, I 'evolution de la C6ramique
Pointillee se poursuit vers l'6tape r6cente, la Moravie est colonisee, trds rapidement semble-i-il,
par les porteurs de la Ceramique Peinte Morave qui repr6sentent I'avanc6e extrOme occidentale
de la culture d c6ramique peinte de Lengyel. ll semble que celte culture ait assimil6 une partie de
la population originelle et en ait repouss6 une autre vers le nord, dans les hautes vall6es de
I'Oder et de la Vistule (Pologne), tandis qu'une troisidme part ie, peut-6tre deja part iel lement
m0l6e aux porteurs de la C6ramique Peinte Morave se serai l  d6piac6e jusqu'en Boheme. Ce
dernier point n'est etabli  jusqu'd pr6sent que par un petit  nombre de si ies (Zipotock6 1g67;
Bares et Lidka 1926; Lidka et Bare5 1979). La f in du N6otithique proprereni oit,  ou plutdt la
periode de transil ion n6o-6n6oli thique (= N6olithique lardif et Eneoli thique le plus ancien), est
d6sign6e sous le nom d'horizon Lengyel tardif.  A cette 6poque, la culture d cbramique lengyel
tardive se r6pand dans toute I 'Europe cenlrale, soit par un d6placement de population, soit par
un ph6nomdne de diffusion culturel le. Au cours de leur phase f inale, les cuituies d C6ramique
Pointi l lee et a C6ramique peinte de Lengyel cessent de d6corer leur poterie. En Moravie, ce
moment correspond a l '6tape C6ramique Peinte Morave l la-c, tandis qu'en Bohdme subsiste
encore pendant quelque temps la phase f inale de la C6ramique Pointi l l6e (StK V); cette dernidre
sera finalement remplac6e par les groupes Lengyel tardifs de Hornf-Cetno et de Stie5ovice ainsi
que par la culture de Jordan6w (pl. 6, carte 4).

IV. LA CHRONOLOGIE ABSOLUE
Les dates 14C situent la C6ramique Ruban6e tchdque entre + 4500 b.c. (Bln 57, Zopy:

4480 t  100 b.c . )  e t  t  3700 b.c .  (B ln 568,  By lany:3635 t  60 b.c . ) ;  la  Ceramique Point i l t6e,  y
compris I 'horizon Lengyel tardif,  entre + 4000 b.c. (Bln 2064, Miskovice : 3990 t 60 b.c.) et i
3000 b.c. (Bln 1770, Bylany "Nade vsi ' ,  :  3060 t 50 b.c.). Si on uti l ise les dates calibr6es, le
N6_olithique tcheque peut 6tre situ6 entre le mil ieu du Vle et le premier quart du lVe mil l6naire
B.C. (Pavl0 et Z6potock6 1979; Ziipotockri 1986).
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V. LA CERAMIQUE RUBANEE
L'6tape la plus ancienne de la C6ramique Ruban6e est interpr6t6e comme le d6but de la

colonisation des pays tchdques par une population pleinement n6olithis6e, connaissant la cullure
des c6r6ales, l'6levage, la production de c6ramique et d'outils en pierre polie. Nous n'avons
jusqu'd present aucune preuve qu'une n6oli thisation indigdne active de la population
m6solithique ait eu l ieu en Bohdme.

En Boh6me, l '6tape la plus ancienne de la C6ramique Ruban6e a 6t6 signal6e pour la
premiere fois par Neustupny dds 1956. En Moravie, Tichf (1960) en a entrepris une 6tude plus
d6taill6e et a 6labor6 d cette occasion la p6riodisation de la C6ramique Ruban6e morave (1962).
Les 6tapes,  " la  p lus ancienne" et  "anc ienne",  d i les " type Kords-volute"  d i f f  drent
fondamentalement des suivantes. Elles sont caracteris6es par une c6ramique f ine polie
l6gdrement biconique, des bols profonds, des 6cuelles d pied et des bouteilles. Les d6cors
incis6s sont compos6s en faisceaux de lignes paralldles, de spirales ou bien de figures en A, en
S et en U. La c6ramique grossiere, d la pAte limoneuse additionn6e d'un abondant d6graissant
v6getal, esl d6cor6e d'impressions au doigt.

A l'6tape moyenne, des impressions arrondies peuvent 6tre appliqu6es en certains points
du trac6 des f igures (notes musicales), et les f igures en ruban peuvent 6tre remplies
d' impressions au poingon.

L'6tape recente est caract6ris6e par des vases piriformes dont les figures ornementales
sont trac6es au moyen de sillons couvefis d'encoches transversales trds serr6es ("type de
SarXa"1. Cette p6riodisation est bas6e sur I'analyse des mat6riaux trouv6s en fouille i Mohelnice,
ainsi que sur cel le des anciennes collections des mus6es encore uti l isables d I 'heure actuelle
(Geislerov6, Rakovsky et Tichf 1988). Les fouil les r6centes de sites d C6ramique Ruban6e
contribuent surtout d la connaissance de la structure des habitats. A Vedrovice, des fouilles
dir ig6es par V. Ondru5 ont r6v6l6 la pr6sence, i  cdt6 de I 'habitat, de la plus vaste n6cropole
connue (96 tombes) et d'un systdme de foss6s ovales et circulaires.

La p6riodisation g6n6rale de la C6ramique Ruban6e tchdque est bas6e sur "la chronologie
c6ramique" du site de Bylany (SoudskV 1954, 1966, 1973; Pavl0, Rulf et ZApotockir 1985).
L'6tape ancienne (LnK l) correspond en substance aux trouvailles moraves (LnK lc). Les fouilles
de Nov6 Dvory ont ajout6 au r6pertoire ornemental des cannelures et l'application de peinture
rouge sur une c6ramique d pAte limoneuse blanchAtre qui apparait deja d la phase LnK lb.

L'6tape moyenne (LnK ll) repr6sente la p6riode classique de la C6ramique Ruban6e. C'est
au cours de cette periode que les diff6rentes r6gions commencent ir 6voluer ind6pendamment
les unes des aulres. Les formes sont simples : vases h6misph6riques et en bombe (dans la
c6ramique f ine et dans la c6ramique grossidre), dominance des bols profonds, maintient des
bouteilles. A c6t6 des sillons incis6s simples, les principaux composants des figures sont les
rubans remplis de coups de poingons; il s'y ajoute de rares exemples de notes musicales. Les
figures en A de la p6riode pr6c6dente sont conserv6es, mais les spirales et les m6andres
continus dominent; I'inventaire est compl6t6 par des angles en ruban et des triangles munis d'un
remplissage. La c6ramique grossidre, qui possdde d6jd un d6graissant sableux sans ajout de
mat6riaux organiques, est orn6e d'impressions au doigt organis6es et parfois d'un cordon en
relief .

Au cours de la troisidme 6tape (LnK lll), le processus de 169ionalisation s'intensifie, tandis
que la C6ramique Ruban6e atteint son aire d'extension maximale dans les pays tchdques,
peuplant aussi des regions peu propices i l'agriculture (bassin de 0esk6 Buddjovice : carte 2). Le
r6pertoire morphologique de la cdramique n'est pas modif i6. Le d6cor est caract6ris6 par la
pr6pond6rance des sillons d notes musicales serr6es, et en Boh6me on voit apparaitre de petites
6chelles et des sillons bord6s d'une rang6e d'impressions. Les vases d provisions sont orn6s
d'impressions ongul6es, de cordons d6cor6s de pinc6es au doigt et de figures en angles.

L'6tape tardive (dite aussi "type de Sarfa"l n'est attest6e que dans les r6gions qui ont
connu un peuplement continu. Aux vases en bombe s'ajoutent des vases globulaires dont le
bord est l6gdrement profil6 en S et des vases piriformes. Les notes de musique sont plus
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rapproch6es les unes des autres; les si l lons qui les portent peuvent n'6tre trac6s que
superficiel lement et on voit apparaitre des f igures compos6es uniquement de rang6es
d'impressions. Aux d6cors incis6s et imprim6s se superposent parfois un d6cor "peint" noir. A la
fin de cette 6tape, on connail 6galement, mais en petite quantit6, des d6cors au peigne d deux
dents.

Dans ces quatre 6tapes, I'analyse du site de Bylany, I'un des plus vastes et des mieux
6tudies de toute l 'Europe (Soudskf 1966; Pavl0 et Z6potockd 1983; Pavli ,  Z6potockA et
Soudskf 1985, 1987; Pavl0, Rulf et Zdpotocke 1986), a permis de dist inguer 25 phases
d'habitation. Cette classification, bas6e sur I'analyse des complexes de contructions, est d l'heure
actuelle la plus d6taill6e en ce qui concerne la C6ramique Ruban6e.

VI. LA CERAMIQUE POINTILLEE
La p6riode pendant laquelle, d I 'extrdme f in de l '6tape de S6rka, l ' impression double est

uti l is6e comme 6l6ment d6coratif  est aussi la phase de transit ion entre C6ramique Ruban6e et
C6ramique Point i l lee.  La format ion de la  Ceramique Point i l lee der ive d i rectement  des
mouvements 6volutifs el innovateurs qui caracl6risent l'6tape tardive de la C6ramique Ruban6e.
Le nouveau style est caract6ris6 en premier lieu par un changement du d6cor c6ramique, avec
I'ut i l isation syst6matique de I ' impression double. Tous les autres traits 6conomiques et culturels
(types de maisons, de sites, formes c6ramiques, ceramique grossiere, inslruments l i thiques)
restent inchang6s. On considdre la Bohdme du nord-ouest comme le l ieu de cristal l isation du
style pointil16 d partir duquel celui-ci se r6pandit dans toute l'Europe (Z6potock6 1970, 1986).

La C6ramique Pointi l lee est divis6e en deux etapes enlre lesquelles on reldve des
diff6rences trds accus6es, non seulement sous le point de vue de la c6ramique, mais aussi des
autres traits culturels et economiques. Si l'6tape ancienne s'inscrit dans la continuit6 directe de la
C6ramique Ruban6e, l '6tape r6cente est fortement inf luencee par la culture de Lengyel.
Chacune de ces deux 6tapes est subdivis6e en trois phases caract6ris6es avant tout par des
changements dans les formes et les d6cors de la poterie.

L'6tape ancienne :
- la premidre phase, qui couvre la transit ion entre la Ceramique Rubanee et la C6ramique

Pointi l lee, n'est documentee que par de rares d6couvertes. On y observe la disparit ion des
formes en bombe, des l ignes incis6es et des f igures en spirale. Les hemispheriques a rebord
l6gerement profi16 en S, les rang6es d' impressions simples et les angles larges pr6dominent.
Enfin, on assiste a l'apparition des vases piriformes el d I'utilisation des impressions doubles;

- la deuxieme phase, classique, voit la dominance absolue du nouveau style d6coratif .  Les
pir i formes larges et les hemispheriques de la ceramique f ine sont decor6s d'angles mult iples
compos6s de rangees d' impressions doubles f ines et petites. Dans la ceramique grossiere, les
formes en bombe s'allongent l6gdrement. La technique des impressions et des pinc6es digitales
se maintient. Cette phase est la plus abondammenl repr6sent6e dans le nord-ouesl et le centre
de la Bohdme;

- la troisidme phase, moyenne, peut 6tre caract6ris6e comme la suite du style classique,
mais avec une certaine lib6ration de ses rdgles. En c6ramique fine, les piriformes hauts ne sont
d6cor6s que d'angles simples r6alis6s au moyen d' impressions doubles. Les vases grossiers
affectent plutdt la forme de chaudrons. Cette phase moyenne, documenlee par le mobil ier
funeraire de la tombe de Prague-Dejvice, est synchrone de la phase de LuZianky de la
C6ramique Peinte Slovaque (= Lengyel ancien) (Z6potock6 1967; BareS et Lidka 1976). Le vase
de Lu2ianky import6, provenant de la tombe de Dejvice, est jusqu'ir present le premier et le plus
ancien t6moignage des relations de la C6ramique Pointi l l6e avec ce nouvel ensemble culturel n6
dans l 'aire danubienne.

L'6tape r6cente:
- la phase lVa, recente, se distingue noloirement de la prec6denle, en sorte qu'on ne peut

plus parler d'une 6volution directe et simple. Nouvelles formes, nouveaux el6ments graphiques et
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nouvelles figures attestent une forte influence de la C6ramique Peinte Morave. Piriformes hauts d
pr6hensions cornues, gobelets, 6cuelles larges, coniques et faiblement profil6es ir fond plat sont
typiques de cette phase. Un d6cor abondant couvre toule la hauleur du vase et, d cdt6 des
figures classiques en angles, apparaissent de nouvelles f igures tel les que les losanges, les
damiers et les triangles. Les impressions sont plus grandes et plus grossidres et les impressions
mult ipfes au peigne translat6 ou pivotant (trdmolo) abondent. Dans la c6ramique grossidre, on
voit reparaitre, d c6t6 des chaudrons, des vases a provisions profil6s emprunt6s d la C6ramique
Peinte Morave. On reldve 6galement des 6cuelles d pied creux, des gobelets d paroi verticale et
fond plat, et parfois de petites cuves (rares). La c6ramique est padaitement polie, dure et bien
cuite. Les f igurines anthropomorphes et zoomorphes se mult ipl ient;

- la phase lVb prolonge la pr6c6dente, mais avec un certain appauvrissement. El le est
caract6ris6e par des formes a profi l  nettement accus6 (pir i formes et gobelets) et des f igures
ornemenlales en angles s6par6es le plus souvent par des rubans horizontaux, verl icaux ou
obliques. Une moindre variabi l i t6 morphologique, la pauvret6 des d6cors et la pr6sence de
formes non d6cor6es dans la c6ramique f ine indiquent la transit ion vers la phase suivante;

- la phase V, tardive, repr6senle le dernier stade 6voluti f  de la C6ramique Pointi l l6e connu
d ce jour. La c6ramique d6pourvue d' inclusions non plastiques disparait :  m6me la c6ramique de
table comporte un d6graissant de sable l in; on note aussi l 'ut i l isation frequente d'un d6graissant
micac6. Seules trois formes el6mentaires subsistent : gobelets elances et d peine profi les,
6cuelles coniques (6ventuellement sur pied) et marmites grossidres profil6es. Rebords et panses
encoch6s sont lypiques de cetle phase, ainsi que l'absence presque absolue de d6cor pointill6.

En Moravie, la C6ramique Pointi l l6e ne connail  pas la mdme 6volution qu'en Bohdme. La
phase de transit ion Ruban6e / Pointi l lee n'y est pas attest6e pour I ' instant, non plus que les
formes les plus anciennes de la phase classique (l l) .  Sur la base des connaissances actuelles (et
peut-dtre faute de d6couvertes), i l  semble que l '6tape ancienne soit une 6tape unique,
s'6tendant de la f in de la phase l l  i  la f in de la phase l l l  de la C6ramique Pointi l l6e tchdque. Sa
d6signation (StK l l- l l l )  s 'est relativement impos6e tant pour les d6couvedes moraves (Podborskf
'1970; Kazdov6'1984; Geislerovd, Rakovskli  et Tich17 1988) que pour les trouvail les similaires
faites en Autriche (Lenneis 1977), en Sil6sie (Wojciechowski 1987), en Bavidre (Bayerlein 1985)
ainsi que dans le bassin de la Saale (Kaufmann 1976). La nouvelle vague d' innovations semble
s'0tre r6pandue trds rapidement i  part ir de la Bohdme el avoir gagne toute I 'Europe centrale en
quelques dizaines d'ann6es.

L'6volution de la C6ramique Pointi l l6e en Moravie fut violemment interrompue par une
invasion du peuple d C6ramique Peinte de Lengyel  venue du sud-est .  Les re la t ions
chronologiques de ces deux cultures ont 6t6 r6cemment d6finies avec succds grAce aux fouil les
syst6matiques de Kyjovice-Td5etice. La C6ramique Pointi l l6e de l '6tape ancienne (StK l l- l l l )  y
pr6c6dait la C6ramique Peinte Morave la plus ancienne ainsi gu'une structure circulaire (LgK la;
Kazdov6 19BB). On peut supposer une s6quence similaire dans le reste de la r6gion. Une part ie
du peuple ir C6ramique Pointi l l6e qui ne quitta pas le pays survecut encore un certain temps
parmi les nouveaux venus, comme l 'attestent les d6couvertes mixtes de C6ramique Pointi l l6e
r6cente (StK lVa)  et  de C6ramique Peinte anc ienne (Podborsk l i  1970) .  P lus tard,  cet te
population semble avoir perdu son ind6pendance et s'6tre enlidrement assimil6e aux nouveaux
venus. En Moravie, on ne trouve ni la phase lVb, ni la phase V tardive.

VII. L'HORIZON LENGYEL TARDIF
La C6ramique Pointi l l6e tardive est dejd class6e d l 'horizon dit "Lengyel tardif", 6tape de

transit ion vers I 'En6oli thique, au cours de laquelle se r6pandent dans toute l 'Europe centrale des
groupes de taille variable, porteurs de c6ramique non d6cor6e. Ceux-ci ne se distinguent les uns
des autres que par leur relation typologique d la tradition locale pr6c6dente. Bien que d'aprds les
datations 14C, cette p6riode occupe un intervalle de temps de cinq d sept sidcles (de la fin de la
C6ramique Pointi l l6e r6cente et du R6ssen jusqu'au d6but des Gobelets en Entonnoir), el le est
extrCmement pauvre eu egard aux d6couvertes relatives aux cultures n6olithiques pr6c6dentes
(LnK, StK, LgK; ZApotock5 1986). l l  s 'ensuit que la contemporan6it6 ou la succession
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chronologique des differents groupes et regions ne sont pas encore entierement 6lucidees. En
Bohdme et en Moravie, on range dans I 'horizon Lengyel tardif la Ve phase de la C6ramique
Pointi t lee, la phase f inale de la Ceramique de Lengyel (MMK l la-c), ainsi que la C6ramique de
Jordan6w et cel le de Schussenried, qui marquent le d6clin non seulement de l '6volution du
Lengyel, mais aussi de tout le N6olithique.

La C6ramique de Lengyel tardive succdde d la C6ramique Poinl i l l6e, mais on ne peut
exclure qu'el le se r6pande en Boh6me au cours de la derniere phase de celle-ci (StK V). On
distingue actuellement deux groupes dans la Ceramique Lengyel tardive. Le premier, caract6ris6
par les d6couvertes de Horni-Cetno, se distingue par une c6ramique non decor6e correspondant
d celle de la phase l la-b en Moravie. Le deuxidme, i l lustr6 par le foss6 de Prague-Stie5ovice,
possdde une poterie f ine, decor6e de l ignes incis6es 6troites, de cercles et d' impressions
diverses. Des trouvail les similaires se rencontrent surtout en Moravie (Troubelice, Rybnidek).
Compares d la Ceramique Pointi l lee, les ensembles Lengyel tardifs montrent une plus grande
variabil i te morphologique (gobelets profi l6s tr ipart i tes, 6cuelles profondes, marmites, vases d
provisions hauts d col retreci, premieres amphores) et une plus grande diff6renciation des
boutons et des petites anses; on voit apparaitre les premieres anses proprement dites. C'est en
Boheme centrale et orientale que se situent aujourd'hui les trouvail les les plus nombreuses et les
plus caracteristiques de la Ceramique de Lengyel tardive, dans la r6gion m6me par od ce courant
culturel est arrive de Moravie (Vavra 1985).

Le groupe de Jordanow se developpe sur la base du type de Prague-Stie5ovice. Les
decouverles d'assez nombreux objets en cuivre (Jordanow; nouvelle n6cropole de Tiebestovice),
menent d classer ce groupe dans l 'Eneoli thique le plus ancien. Les 6cuelles d rebord rentrant et
les cruches a une ou deux anses, podanl sur la concavite un d6cor de tr iangles hachur6s, sont
les formes les plus caract6rist iques de la poterie. La C6ramique de Schussenried d d6cor r6serv6
en zigzag peut 6tre consideree aujourd'hui comme sa phase f inale (Luning 1976).

Le Neolithique tardif et I 'Eneoli thique le plus ancien forment ensemble une p6riode de
transit ion neo-eneoli lhique. Cette 6poque est marquee avant lout par le confl i t  du peuple
indigene originel (phase f inale des groupes d d6cor d' impressions) et des courants colonisateurs
du Lengyel tardif en Boheme comme dans toute I 'Europe centrale. De cette opposit ion va naitre
une nouvelle culture, cel le des Gobelets en Entonnoir (Z6potocky 1986).

VIII .  LE MOBILIER NON CERAMIQUE ET L'HABITAT
DU NEOLITHIQUE ANCIEN ET RECENT

Outre la ceramique, qui constitue le critere le plus important ir des fins de p6riodisation, les
cultures neoli thiques comportent une s6rie de composantes qui i l lustrent le niveau 6conomique et
culturel de chaque p6riode. Leur 6volution est moins marquee que celle de la poterie : i l  s 'agit
plutdt de changements fonctionnels.

La Ceramique Ruban6e possdde deux types fondamentaux d'outi ls polis : les herminettes
en forme de bottier et les haches et herminettes plates d section plano-convexe. Les unes et les
aulres ont servi a tai l ler le bois (Vencl 1960; Rulf 1988). Les autres formes (masses discoides et
masses bipennes), qui furent aussi les premiers outi ls perfores du Neolithique tchdque, n'eurent
probablement pas de fonction productive, mais representent plutOt des armes special is6es ou
des insignes de pouvoir. Les outi ls perfores servant a la production (haches-marteaux en forme
de bott iers et houes) ne sonl attesl6s en BohOme qu'd part ir de la l l le phase de la C6ramique
Pointi l l6e. Leur general isation est un des changements typiques de l '6tape r6cente du Pointi l l6.
L'6tude des industries l i thiques monlre des changements du meme ordre. Celles-ci consistent en
un outi l lage universel servanl a couper, gratter et percer des materiaux divers, ou encore d la
recolte des c6r6ales (armatures de faucil le portant le lustre caract6rist ique des c6reales). Etant
donne le  manque de mat ieres premieres de bonne qual i te ,  les t rouvai l les tcheques sont
relal ivement pauvres. A Bylany par exemple, on ne trouve en moyenne qu'une pidce par
st ructure:  so i t  au to ta l  1310 ar tefacts  l i th iques pour  1258 fosses.  Aussi ,  dans le  Neol i th ique
tcheque, observe-t-on plus faci lement le changement des l ieux d'origine de la matiere premiere
que celui de la composit ion typologique des assemblages. L'ut i l isation de quartzites locaux est
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caract6r is t ique de la  C6ramique Ruban6e;  mais  c 'est  le  s i lex bal t ique d 'or ig ine g lac ia i re
(probablement import6 d'Al lemagne centrale) qui domine ir la fois dans le Ruban6 et le Pointi l l6,
souvent associe d diff6rentes sortes de si lex polonais (surtout des environs de Cracovie). A
l '6poque de la C6ramique Pointi l l6e r6cente, i l  s 'y ajoute un pourcentage signif ical i f  de rognons
bavarois en plaque (gebdnderter Hornsteln/. Quelques types nouveaux et parfois la pr6sence
d'obsidienne atlestent d'6changes dynamiques avec la sphdre lengyelienne (Vencl 1960). Les
industries l i thiques sur d'autres roches (meules, polissoirs) onl 6t6 6tudi6es par l .  Pavl0 (1988).

L' industrie osseuse est relativement vari6e (Rulf 1984). Les pergoirs, spatules, l issoirs,
poinEons sont bien representes dans la C6ramique Ruban6e; pendant la C6ramique Pointi l l6e, i l
s 'y ajoute un peigne d deux ou plusieurs dents destin6 d d6corer la poterie (Z6potock6 1978).

Divers elements de parure ont 6t6 d6couveils dans les sites et les n6cropoles. Outre de
petites et de grandes perles cylindriques (en terre cuite, en os, en marbre et en spondyle), ainsi
que diff6rentes parures en coquil le d'escargot et en coquil lage, on remarque surtout de grands
6lements en spondyle (bracelets et pendeloques en V) typiques de la phase ancienne de la
C6ramique Rubanee (Vencl  1959) .  Dans la  C6ramique Point i l l6e recente,  appara issent  des
bracele ls  massi fs  en marbre b lanc.  En Boh6me, on a pu d6montrer  non seulement  leur
fabrication sur place, mais aussi I 'exportation a longue distance de produits f inis, probablement
en 6change de produits manquants tels que le sel ou des matidres premidres de bonne quali t6
pour la fabrication des outi ls en pierre tai l lee (Z6potock6, 1984).

La connaissance du t issage est attest6e par des fusaioles ainsi que par de nombreux
fragments de poids. Les petits objets de culte sont rares : f igurines feminines, moddles de fours
et de petits trdnes, vases et sculptures zoomorphes. Sous ce point de vue, on ne note aucune
difference accusee entre C6ramique Ruban6e et C6ramique Pointi l lee.

Les fouil les syst6matiques de Bylany, pres de Kutn6 Hora, ainsi que d'autres d6couvertes
faites en Boheme et en Moravie (v. cartes, pl.5 et 6) fournissent aujourd'hui une base suff isante
pour etudier la structure du peuplement et l 'economie du N6olithique. Au cours des dernidres
annees, plusieurs symposiums internationaux ont 6t6 consacr6s d ce thdme : "Die Siedlungen
der Linearbandkeramik in Mitteleuropa" (Vozokany, Slovaquie, 1982), "Die Lengyel Kultur" ( ibid.,
1985) et "seminar Bylany 1987", consacre d la recherche sur Bylany et aux m6thodes de
documental ion des grands sites n6oli thiques (Libl ice, 1987). Les actes de ces symposiums sonl
publi6s ou sur le point de l'6tre. Nous ne donnerons ici qu'un bref aperEu de leurs r6sultats.

L'unit6 de base des sites n6oli thiques consisle en une longue maison quadrangulaire
composee de cinq rangees longitudinales de trous de poteau et divis6e en trois parties. L'avant
esl un espace de travail, la partie centrale comporte un nombre in6gal de chambres en fonction
du nombre de familles et I'arridre, au nord, est probablemenl une sode d'entrep6t. La fonction de
cette dernidre part ie est actuellement la plus controvers6e (Coudart 1987).

Selon les d6couvertes de Bylany ou de Mohelnice, depuis l '6tape ancienne, le vi l lage est
constitu6 de quelques maisons contemporaines. Sur notre terr i toire, les fermes isol6es ne sont
pas attest6es, comme c'est le cas en Rh6nanie. Les vi l lages compofient une construction plus
grande que les autres, interpr6t6e comme la maison de r6union; celle-ci est parfois compl6t6e par
un enclos d b6tai l .  Chaque phase d'occupation ne dure qu'un laps de temps assez court (15 d
25 ans), aprds quoi le site est abandonn6 el on fonde un nouveau vi l lage (Neustupny 1983). Ce
m6canisme d'abandon et de fondation de nouvelles stal ions n'esl pas encore enlidrement
6lucid6 : on a suppos6 que ce ph6nomdne 6tait l i6 d la forme de I 'agriculture et au rendement du
sol .  A Bylany par  exemple,  I 'analyse de la  c6ramique fa i t  appara i t re  25 phases non
conlemporaines pour la seule micro-aire de Bylany l.  Sur 7 ha de superf icie explor6s, on y a
d6gage plus de 150 fondations de maisons (l'ensemble de la surface habit6e de Bylany couvre
environ 30 ha). En Bohdme, nous ne connaissons pas encore de vi l lages de la C6ramique
Ruban6e entour6s de foss6s ou de palissades. De grands foss6s d6limitant des surfaces de
plusieurs hectares viennent d'6tre d6couverts d Vedrovice, en Moravie-

Pour la C6ramique Pointi l l6e, nous manquons jusqu'd pr6sent de fouil les syst6matiques
comme celles de Bylany. Toutefois, m6me des fouil les de moindre dimension et des fouil les de
sauvelage apportent souvent des 6l6ments importanls. Les maisons de l'6tape ancienne el sans
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doute aussi I 'organisation des vi l lages ne diffdrent pas de ce qu' i ls furent avec la C6ramique
Ruban6e. Mais, comme on I 'a observ6 pour d'autres segments de la cul lure mat6riel le, un
changement se produit dans le type de la maison et I'organisation spatiale du village au cours de
l'6tape r6cente. Les maisons sont i pr6sent de plan trap6zoidal ou naviforme (Soudsky 1969;
Pleinerov6 1984) et, sur les sites d'habitat, on construit des systdmes de foss6s et de palissades
circulaires, entouranl evidemment les structures d fonction sociale, administrative et culturel le,
sans doute empruntees aux cultures a C6ramique Peinte (Podborsky 1970, 1988; Pavl0, 1983-
B4). Une recherche g6ophysique a 6galemenl mis en evidence une de ces structures circulaires
dans la micro-aire de Bylany 4. On y a d6couvert I 'organisation complexe d'un vi l lage de I 'etape
r6cente de la C6ramique Pointill6e, avec une slructure circulaire bAtie dans la partie centrale d'un
vil lage ouvert, et un cimetidre bir i tuel d environ 300 m du vi l lage (Faltysovd et Marek 1983;
Z6potock6 1982).

Le petit  nombre de cimetieres ou de s6pultures individuelles a fait supposer que le r i te
fun6raire devait encore etre instable au d6but du N6olithique. Au cours des dernidres annees, on
a cependant d6couvert de grandes necropoles comporlant plus d'une centaine de s6pultures en
Moravie, en Bavidre, dans le bassin de la Saale et en Rh6nanie. Leur absence en Boheme peut
sans doute Otre interpr6t6e comme un effet du manque de recherches ou de chance. En outre,
les tombes ne se l rouvent  n i  en sur face n i  dans I 'hor izon labou16 et  la  couleur  de leur
remplissage ne les dist ingue pas aussi clairemenl que les fosses. En Boh€me, on ne connail
actuellement qu'une cinquantaine de sites d s6pultures isol6es, pour un total de plus de 600
habitats. l l  s 'agit dans tous les cas d' inhumations en posit ion repli6e; les corps sont le plus
souvent couches sur le cdt6 gauche et orientes est-ouest (Stekla 1956). A Vedrovice (Ondru5
1977), on a explore une grande n6cropole conlemporaine de la phase la plus ancienne du
vil lage et datee de la phase ancienne de la Ceramique Rubanee.

Nous sommes un peu mieux informes sur le r i tuel funeraire de la C6ramique Pointi l lee. En
Bohdme, on a d6ja decouvert trois grands cimetieres qui, par chance, appart iennent chacun a
une phase evolutive differente. La necropole de Prague-Bubenec, explor6e des 1932 (Horakov6-
Jansov6 1934), a l ivre 16 tombes a incin6ration. C'est le mobil ier funeraire de cette n6cropole qui
a permis de d6f in i r  la  phase ancienne ( l l )  de la  Ceramique Point i l lee.  Les cendres 6ta ient
disposees en petits tas ou bien rassembl6es dans un vase et accompagnees d'un riche mobilier
c6ramique et l i thique. A Miskovice, prds de Kutn6 Hora, on a d6couvert un cimetidre de la phase
lVab,  b i r i tue l ,  avec predominance des inc inerat ions (Z6potocke1981) .  Enf in ,  le  t ro is ieme
cimetidre, mis au jour a PlotiSte sur I 'Elbe, en Boh0me orientale, appart ient d I 'horizon Lengyel
tardif.  l l  est 69alement bir i tuel (Rybovd et Vokolek 1972). On connait en outre une cinquantaine
de sites d s6pultures isol6es. Les deux ri tuels sont pr6sents dds le debut de la C6ramique
Pointi l lee. Les inhumations se font generalement en posit ion repliee sur le c0t6 gauche, avec
une orienlal ion esl-ouest, comme dans la Ceramique Ruban6e.

rx. coNcLUStoN
On ne peut comprendre le Neolithique tchdque qu'en le replagant dans le contexte g6n6ral

europeen. Le premier peuple n6oli thique des pays tchdques s' instal la dans un terri toire occup6
par  de rares groupes m6sol i th iques.  On n 'a  pas pu prouver  de contact  en l re ces deux
ensembles, ni la neoli thisation des indigenes.

Comme toute I 'Europe centra le  et  occ identa le,  la  BohOme appar t ient  a  la  branche
occidentale de la culture d C6ramique Ruban6e. Les principaux f leuves europeens - Danube,
Elbe et Rhin - joueronl un r6le important dans sa repart i t ion et dans son evolution ult6rieure
(Lichardus - l t ten 1980; Z6potock6 1986). Cette culture, d'abord unitaire (LnK l), occupe toute
l 'aire comprise entre la Transdanubie et le Rhin. A I 'epoque suivante, I 'evolution se r6gionalise de
plus en plus jusqu'a l '6tape r6cente et f inale de la C6ramique Ruban6e. En pays danubien, c'est
la naissance du groupe de Zeliezovce avec ses d6cors caracterist iques d notes musicales
longues; sur I 'Elbe, la ceramique de type Sarka est d6coree de si l lons barbel6s et d' impressions
simples; en Rhenanie, les groupes ruban6s tardifs produisent des d6cors en rubans remplis
d ' impress ions au poingon ou au peigne et  enf in ,  dans le  bass in de la  Seine,  le  R.R.B.P.
emprunte des elements au monde mediterraneen.



Ch. Xl (1). M.ZAPOTOCKA, La Moravie et ta Boh6me-
Le Neolilhique ancien et r6cent en Boheme et le N6olithique ancien en Moravie 381

La deuxidme 6tape du cycle danubien se d6veloppe ir parlir de ces groupes r6cents ou le
fonds commun fut toujours pr6pond6rant, malg16 les diff6rences r6gionales des styles
ornementaux. Au cours de cette seconde 6tape, I'emploi d'impressions diversement rdalis6es et
en parl icul ier d' impressions doubles constitue l '616ment unif icateur du d6cor c6ramique'
Auparavant, la C6ramique Ruban6e s'6tait subdivis6e en une branche orientale et une branche
occidentale. Un ph6nomdne analogue se produit i prdsent plus d l'ouest : en Transdanubie et
en Slovaquie sud-occidentale, c'est-d-dire sur le Danube, se forme, d part ir de la culture de
Zeliezovce et avec de fortes influences sud-orientales (probablemenl issues du cycle de Vin6a),
la cul lure de Lengyel. Plus a I 'ouest, ces inf luences sud-orientales n'6branldrent pas le
fondement des cultures locales et on vit I 'apparit ion des styles ornemenlaux i d6cors
d'impressions. Ce changement se produisit le plus rapidemenl et le plus speclaculairement sur
I 'Elbe, oD naquit la C6ramique Pointi l lee classique. Sur le Rhin, c'est sans doule sous I ' inf luence
de cette dernidre que vit le jour le groupe de Hinkelstein qui maintint I'utilisation de lignes incis6es
dans ses d6cors.

Ensuite, une nouvelle impulsion venue du sud-est, sous la forme de la C6ramique de
Lengyel Peinte pleinement d6velopp6e et expansionniste, inf luenEa les groupes culturels a
d6cors d' impressions. La premidre vague chassa la C6ramique Pointi l l6e morave et autrichienne
de son lerr i toire. Plus i t  I 'ouest, son inf luence fut plus posit ive, car el le enrichit la C6ramique
Pointill6e non seulement de nouvelles formes et de nouveaux 6l6ments d6coratifs, mais conduisit
aussi d des changements profonds du mode de vie (Z6potock6 1986). Ces changemenls se
manifestdrent tant par la naissance de l'6tape r6cente de la C6ramique Pointill6e (phase lVa) sur
|,E|be que par ce|le de |a C'ramique Grossgartach sur |e Rhin; on |es pergoit aussi dans les
groupes 6pi-ruban6s du Bassin parisien. A l '6poque suivante, l '6volution de la C6ramique
Foini i t tee se poursuit en Boh6me et sur l 'Elbe par une phase un peu appauvrie ( lVb), tandis
qu'en Allemagne se forme le groupe de Rdssen, r6pandu jusqu'd la Saale.

Les groupes d cdramique non ou peu d6cor6e de I 'horizon Lengyel tardif font une
impression iurieusement pauvre, tant en ce qui concerne le nombre des gisements que par leur
6quipement. l ls marquent l '6volution f inale des cultures danubiennes dans toute leur aire
d'extension. Les causes de cet appauvrissement r6el ou apparent ne sont pas encore 6claircies.
Un nouvel 6panouissement ne se produira qu'd I 'En6oli thique le plus ancien, au d6clin duquel la
culture des Gobelets en Entonnoir se d6veloppe sur l 'Elbe et la culture apparent6e de
Michelsberg sur le Rhin.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES CULTURES

CULTURE DE LA CERAMIQUE RUBANEE (p l .  1 '2)

(= Lin6aire)

DATATION. 4600-3700 b.c.; 5600-4600 B.C. cal..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. De la Slovaquie occidentale au Bassin parisien.

CERAMIOUE. Formes : vases h6misph6riques et en bombe, bols, boutei l les. D6cor de rayures
incis6es, de lignes, de rubans remplis d'incisions et rang6es de points.

INDUSTRIE LITHIQUE. Industrie en pierre polie et tai l l6e, meules, polissoirs.

INDUSTRIE OSSEUSE. Divers outils (poingons, perEoirs, lissoirs, spatules) et parures.

ECONOMIE. Agriculture primitive et 6levage du b6tail; exploitation de la pierre, 6changes-
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ASPECTS RITUELS. S6pultures a inhumation, rarement d incineration; idoles humaines et
zoomorphes; personnage stylis6 d6corant un vase.

HABITAT. Maisons d trous de poteaux de plan rectangulaire.

SITES. Petits villages ouverts, rarement enlour6s de foss6s.

STADES. Neolithique ancien et moyen. Etapes ancienne, moyenne, r6cente et tardive du LnK.
FACIES REGIONAUX. Groupes du Danube, de I 'Etbe, du Rhin et de ra seine.

CULTURE DE LA CERAMIQUE POINTILLEE (pl.3,a)

DATATION. 4100-3100 b.c . ;  5000-3900 B.C.cat . .

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. De la Moravie et de la Pologne au Bassin parisien.

CERAMIQUE. Ancienne dans la tradit ion de la C6ramique Ruban6e, r6cente sous inf luences de
la Ceramique de Lengyel. D6cor incise et pointi l le, vases pir i formes, ecuelles, vases d provisions.
INDUSTRIE LITHIQUE. Industrie en pierre polie (aussi per{or6e) et en pierre tai l lee, meules,
polissoirs; bracelets en marbre et autres pierres.

INDUSTRIE OSSEUSE. Divers outi ls et parures, peignes d deux ou plusieurs dents pour d6corer
la poterie.

ECONOMIE' Agriculture et 6levage du b6tai l ,  exploitat ion de la matiere premidre, 6changes
(pierre tai l lee, marbre, sel).

ASPECTS RITUELS. Sepultures a inhumation et incineration, idoles feminines et zoomorphes,
vases zoomorphes, personnage styl ise d6corant des vases.
HABITAT. Maisons rectangulaires el trap6zoidales a trous de poteaux.

SITES. Vil lage ouved, fosses circulaires, cimetidres.
STADES. Neolithique recent (6tapes ancienne : phase l- l l l ,  et recente : phase lV-V) du StK.
FACIES REGIONAUX. Ceramique Pointi l lee orientale (Oder et Vistule), centrale (Elbe - Danube),
occidentale (Rhin et Seine).
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LEGENDE DES PLANCHES

Fig. 1. Tableau des datations pour le N6olithique de Boh6me et de Moravie.
A. Succession des phases d'u N6olitnique tchdque; B. Diff6rentes phases du peuplement de
Bylany; C. Autres systdmes chronologiques; D. Chronologie absolue; E. C6ramique import6e;
f. Succession des phases dans le sud-ouesl de la Slovaquie (d'aprds Pavl0 et Z6potocka 1979).

Pl. 1. Culture de la C6ramique Ruban6e. L'6tape ancienne, LnK | (1-10). L'6tape moyenne, LnK
ll (11-29) (d'aprds Pleiner 1978).

PI.2. Culture de la C6ramique Ruban6e. L'6tape r6cente, LnK lt t  (1-18). L'6tape lardive, LnK lV
(19-34) (d'aprds Pleiner 1978).

P1.3.  Cul ture de la  C6ramique Point i l l6e.  L '6 lape ancienne,  phase StK l - l l l  (1-16) '  L '6 tape
r6cente, phase StK lV (17-21) (d'aprds Pleiner 1978).

PI.4. Culture de la C6ramique Pointi l l6e. L'6tape r6cente, phase StK lV-V (1-16) (d'aprds Pleiner
1 978) .

Pl. 5. Cartes de r6partition du Ruban6 et du Pointi116 en Moravie et en Boh6me.

Carte 1 : Ruban6 ancien, phase LnK | (ca 4600 - 4500 b.c.). Principaux sites: 1. Chabaiovice,
distr. Usti n.L.; 2. Chodoui, distr. Beroun; 3. Nov6 Dvory, distr. Kutn6 Hora; 4. Novf BydZov, distr.
Hradec Kr6lov6; 5. St6hlavice, distr. Plzei; 6. Boskov5tejn, distr. Znojmo; 7. Moravskf Krumlov,
distr. dto; B. Ujezd-Zadlovice, distr. Zdbieh; 9. Zopy, distr. Hole5ov.

Carte 2: Ruban6 moyen et r6cent, phases LnK l l- lV (ca 4500 - 4000 b.c.). Principaux sites: 1.
Bylany, distr. Kutn6 Hora; Biezno, distr. Louny; 3. Chotdbudice, distr. Louny; 4. Praha-S6rka; 5.
Uhietice, distr. Hradec K16lov6; 6. Zimutice, distr. Tfn n.v.; 7. Holubice, distr '  VySkov;
g. Mohelnice, distr. ZAbieh;9. Novd Ves, distr. Brno-venkov; 10. Vedrovice, distr. Moravskf
Krumlov.

Carte 3 : Pointi l l6 ancien, phases StK l- l l l  (ca 4000 - 3800 b.c.). Principaux sites : 1. Hrdlovka,
distr. Teplice; 2. Libenice, distr. Kolin; 3. M5eno, distr. M6'lnik; 4. Praha-Bubene6; 5. Sob6nice'
distr. Litomdiice; 6. Stvolfnky, distr. eesk6 Lipa;7. Viklet ice, o. Chomutov;8. Kyjovice-Te5dtice,
distr. Znojmo; 9. Telnice, distr. Brno-venkov; 10. Vicem6iice, distr. Prostdiov.

Pl.6.Cartes de r6partitions des sites n6o- et 6n6olithiques de Bohdme et de Moravie.

Carte 3a : Pointi l l6 r6cent, phases StK lVa-lVb (ca 3800 - 3500 b.c.). Principaux sites :
1. Bu5tdhrad, distr. Kladno; 2. Chr6$tany, distr. Rakovnik; 3. Litom6iice, dislr.  dto; 4.Miskovice,
distr. Kutn6 Hora; 5. PlotiStd n. L., distr. Hradec Kr6lov6;6. Praha-Troja;7. Vochov, distr- Plzeh;
8. Brumovice, distr. Opava; 9. Nezamyslice, distr. Prost6jov; 10. Stielice, distr. Znojmo- Culturede
Lengyel, phase ancienne en Moravie : a.

Carte 4 : Pointill6 tardif (phase StK V), culture de Lengyel, phase finale (MMK ll), cultures de
Jordan6w et de Schussenried, cul lure d'Aichbtlhl,  en Boh€me. Principaux sites : Pointi l l6 :
1. Biezno, distr. Louny;2.Bylany, distr. Kutn6 Hora; 3. Lobkovice, distr. M6lnfk;4. Postoloprty,
distr. Louny; 5. Tuchoraz, distr. Kolfn; Lengyel : 6. Horni Cetno, distr. Jarom6i; 7. Lhotka, distr-
Litomdiice; B. Kludov, distr. Kolfn; 9. Praha-Stfesovice; 10. Topol, distr. Chrudim; Jordan6w et

Schussenried:11. Blatov, distr. Praha-vfchod; 12. Praha-Bubene6; 13. Uhietice, distr. Chrudim;
14. Valov, distr. Louny; tS. Zalec, dist i .  Louny; 10. Tiebestovice, distr. Nymburk; AichbUhl :

17. Rad6ice, distr. Plzefi-sever. Culture de Lengyel, phase r6cente en Moravie: a.

Carte 5 : En6olithique ancien en Boh6me. Culture des Gobelets en Entonnoir, stades A et B
(Wi6rek, Siiem et baalberge; ca 3000 - 2750 b.c.) : a. Cullure des Gobelets en Entonnoir,
stade C (SalzmUnde) et culture de Baden ancienne (Baden | - Boler6z, Baden ll; ca 2750
-2600b.c.) :  b. Principaux si les:1. Dneboh-Hrada;2. Makotiasy, distr. Kladno; 3-Praha-Baba;
+.praha-Lysotaje;5. Si iem, distr. Loun1i; 6. Slanf-Sl6nskd hora, distr. Kladno (cette carte

concerne le chapitre Xl (3)).
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