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L'ENEOLITHIQUE EN BOHEME

Emirie preslStvA-SrtxovA

VUE GENERALE

l. L'ENEOLITHIQUE ANCIEN (ca 3000-2600 b.c.)
L'En6olithique ancien est caract6ris6 par la culture des Gobelets en Entonnoir (TRB) et les

groupes apparent6s; I'ensemble constitue le premier el le plus grand complexe culturel europ6en
qui ne d6pend pas directement du sud-est. Pour la premidre fois dans l'histoire humaine, le nord
et le centre de l'Europe connaissent un d6veloppement identique.

En Bohdme, la culture des Gobelets en Entonnoir connait trois 6tapes 6volutives (Pleslovti-
Sti t<ova 1983): A. Gendse: d6sint6gr6e au tout d6but (par exemple le Proto6n6olithique est
repr6sent6 par le groupe de Jordan6w r6cent); plus tard se produit un processus d'int6gration
orient6 vers le nord-ouesl (par exemple le Baalberge ancien local en Boh6me); B. Stabil isation
culturelle avec contacts A grande 6chelle (Baalberge r6cent de Boh€me-Wi6rek); C. Nouvelle
d6sint6gration : TRB-Salzmrinde; Baden l-Boler6z, Baden ll. Le d6veloppement de la culture des
Gobelets en Enlonnoir comprend plusieurs sous-phases, document6es par des stratigraphies et
des mat6riaux abondants : Dneboh-Hrada, Makotiasy, Praha-Baba, Praha-Lysolaje, Slanli-
Sldnskd hora (PteslovS-Stikov6 1 9S3).

Le d6veloppement socio-6conomique 6tait trds avanc6. Grdce d une exploration
magn6tique d grande 6chelle, un site plat d'au moins 60 ha a 6t6 d6couvert i Makotiasy prds de
Prague. L'exislence de ce site couvre la fin de l'6tape A et la totalit6 de l'6tape B; on y distingue
trois phases (Pleslov6-StiXova 1985). Une enceinte oblongue munie d'une seule porte, enfermant
une surface d'environ 10 ha,6tait recoup6e par une enceinte plus r6cente consislant en un
foss6 au fond duquel 6tait implant6e une palissade; cette seconde enceinte 6tait munie de trois
portes. De plan carr6 (300 x 300 m), celle-ci n'avait aucune finalit6 d6fensive : cette enceinte
cultuelle traduit des connaissances pal6oastronomiques, pal6omath6matiques et calendaires,
peut-6tre unies symboliquement par un carr6 comme indicateur de la nouvelle technologie
agricole (araire tir6e par des boeufs) (Pleslov6-Stikova e.a. 1980). Les donn6es pal6obotaniques
montrent qu'd Makotiasy on cultivait Triticum dicoccum et monococcum; comme pour d'autres
sites 6n6olithiques, les graines indiquent des moissons d'hiver et d'6t6 (Tempfr, ln Pleslov6-
Stit<ovii 1985). Comme sur d'autres sites de cette culture, on a mis au jour un certain nombre de
grandes fosses-si los; on observe 6galement la pr6dominance des animaux domestiques,
principalement des bovins (Clason, in Pleslov6-Stikove 1985). On connaissait probablement le
cheval domestique (Pe5ke 1986). A Makotiasy, la m6tal lurgie locale du cuivre ars6ni6 est
document6e par un creuset de l'6tape B; cet objet atteste des contacts avec les centres
mdtallurgiques est-alpins par l'interm6diaire du groupe d'Altheim (Pleslov6-Stikov6 1977, 1985).
Selon M. DobeS (1984), d'autres espdces de cuivre furent 6galement utilis6es; on observe une
fr6quence particulidre des objets en cuivre (parures, outils, armes) au cours des 6tapes A et B.

Les sites sont 6tablis en plaine comme au sommet des collines (Dneboh- Hrada, Slanf-
Stdnskd hora) depuis l'6tape A. A partir du d6clin de l'6tape B, les siles de hauteur sont
d6fendus artificiellement par des foss6s et des palissades (Praha-Baba).

Les ri tes fun6raires sont diversif i6s. On dist ingue diff6rentes sortes de tombes,
6ventuellement couvertes d'une dalle. Les corps sont d6pos6s sur le c6l6 droit en position
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contract6e et orient6s est-ouest; les tombes peuvent €tre group6es en petits cimetidres. Au cours
de l'6tape B, on trouve aussi des tombes orient6es nord-sud, dans les structures d'habitat ou les
foss6s. Elles onl parfois 6t6 viol6es et certains squelettes sont disloqu6s; les incin6rations sont
rares (Pleslov6-Stikov6 1983, 1985).

Des huttes semi-enterr6es ont 6t6 mises au jour d Makotiasy comme sur d'autres sites; on
connait aussi des habitations de surface en bois (Dneboh-Hrada).

Les haches de bataille en pierre, d6couvertes dans les sites ou isol6ment, repr6sentent d
la fois des armes et les signes symboliques du pouvoir des hommes (Z6potocky 1966).

On reldve l 'existence du patriarcat comme systdme hi6rarchis6 : plusieurs famil les
nucl6aires coop6raient probablement au moins dans les activit6s cultuelles et sociales (Pleslov6-
Stikov6 1983).

L'En6oli thique ancien est une p6riode de changement d'orientation culturel le, sous la
pression de diff6renls facteurs. Au cours de l'6tape A (Baalberge ancien), I'orientation nord-
occidentale vers la r6gion de I 'Elbe-Saale semble r6sulter du processus commun d' int6gration
conduisant d l'unit6 de la culture des Gobelets en Entonnoir centre-europ6enne. Pendant l'6tape
B (Baalberge r6cent-Wi6rek), outre les 6changes avec les centres metallurgiques est-alpins par
l'interm6diaire du groupe d'Altheim, le volume g6n6ral des 6changes avec la TRB orientale, trds
d6cor6e (Wi6rek), augmenle sans qu'on en pergoive clairement la raison. Au cours de l'6tape C,
ces contacts sud-ouest/nord-est sont interrompus et les populations de Bohdme r6tablissent des
relations avec le nord-ouest (Salzmijnde); I'autre grand changement d'orientation se d6veloppe
progressivemenl vers le sud-est, amenant dans la cullure des Gobelets en Entonnoir des modes
propres d la culture de Baden (Baden l,  JeviSovice Cl, Boler6z). C'est probablement pendant
l'6tape Baden ll que la culture des Gobelets en Entonnoir perdit ses traits specifiques pour ne se
maintenir qu'ir l'6tat de traces (Pleslov6-Stikov6 1983).

f f. L'ENEOLITHIQUE MOYEN ET RECENT (ca 2600-2300 t22s0 b.c.)
Pendant les phases r6centes (classiques) de la culture de Baden (l l l ,  lVa), la Boh6me

repr6sente I'extr6mit6 nord-ouest du grand complexe carpato-balkanique de Baden-Colofeni-
Ezero-Diki l i  Tash (N6mejcov5-Pav0kov6 1981). La documentation arch6ologique concerne
principalement le groupe Baden d'Uny-Ossarn, le nombre de sites bien document6s 6tant assez
limite (par exemple Praha-Lysolaie; Pleslov6-Stikov6 1972).

Du point de vue culturel, on mettra I'accent sur la phase r6cente de I'Eneolithique moyen
qui assure la transition avec l'En6olithique r6cent. Le Protoiivnic dans le nord de la Boh6me et
peut-€tre aussi la phase la plus ancienne du groupe de Cham dans sa part ie occidentale
appartiennent d cette phase r6cente de l'En6olithique moyen. Leur d6veloppement s'enracine i
la fois dans les expressions locales de la culture de Baden et dans les nouvelles relations sud-
orientales (Kostolac) avec le bassin des Carpates. Ces 6l6ments peuvent aussi 6tre reli6s A
I'influence orienlale (culture des Tombes i Fosse) dans la partie est du bassin des Carpates.
Tandis que le groupe de Protoiivn6d est bas6 principalement sur un environnement 6n6olithique
moyen ancien, la phase la plus ancienne du groupe de Cham repr6sente une migration directe
dans un nouveau territoire en remontant le Danube d partir du sud-ouest de la Moravie vers la
Bohdme occidentale et la Bavidre (Ehrich et Pleslov6-Stikova 1968; Pleslov6-Stikov6 1969, 19g1,
1e86) .

Les sites de hauteur sont fr6quents non seulement dans le groupe de Cham le plus
ancien, mais aussi dans le Protoiivn6d dont les 6tablissements dispers6s sont constitu6s de
grandes huttes semi-enterr€es. lci aussi des processus d'abstraction et de stylisation distincts
sont perceptibles dans les anses en croissant de lune des vases les plus anciens. La
stratification sociale est bien refl6t6e dans la tombe d ciste d caractdre "cheffal" de Velvary qui
contenait une urne renfermant des os ir moiti6 br0l6s, deux squelettes incomplets, quatre vases
et des offrandes exceptionnelles : parures en cuivre ars6ni6 (pectoral, bracelets, pendentifs),
perles diverses, pendentifs en coquillage marin, en os et en calcaire (Moucha 1960; Ehrich et
Pleslovd-Stikovd 1 968).
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L'En6olithique r6cent est caract6ris6 par une large ouvedure vers le sud-est, bas6e sur des
ph6nomdnes de diffusion qui lrouvent leur origine dans le (Kostolac ?-) Vucedol ancien et plus
iard dans le  Vu6edol -s lavonien.  Ces ph6nomdnes et  d 'aut res se ref  ld tent  dans le
d6veloppement i  deux 6tapes des groupes de Hivn66 et de Cham. Au cours de sa phase
tardive, le groupe de Cham entre en contact avec le Hivn6d r6cent; une immigration i partir des
branches occidentale et orientale de la culture plus septentrionale des Amphores Globulaires est
signal6e comme un ph6nomdne recent en Bohdme; la branche orientale est ici probablement un
peiu ancienne (Ehrich et Pleslovd-Stifova 1968; Pleslov6-Stikov6 1981).

Le d6veloppement socio-economique, dont les racines sont visibles dds I 'En6oli thique
moyen, devait avoir atteint un bon niveau. Ce ph6nomdne est attest6 en premier lieu par la
structure des habitats, localis6s tant en plaine (peut-6tre avec enceintes) qu'en hauteur. Les sites
de hauteur sont souvent d6fendus par des fortifications (foss6s, palissades, murs en pierre et en
bois, portes prot6g6es par des barridres). Le groupe de Cham n'est document6 que par des sites
de hauleur, tandis que dans le groupe de Rivnd6, le rapport entre sites de hauteur et sites de
plaine est de un d quatre.

Les petits sites (0,5-1 ha) de hauteur du groupe de Rivn6c, dont les fortifications 6taient en
g6n6ral reconstruites deux fois, sont repr6sent6s au mieux par le site de hauteur entidrement
fouil l6 de Stehelceves-Homo/ka (Ehrich et Pleslov6-StiXova 1968). L' int6rieur de l 'enceinte 6tait
occup6 de manidre dense par des huttes unifamil iales au sol plus ou moins enfonc6 et aux
parties sup6rieures construiles de diverses manieres en bois et en argile. Foyers, fours, silos et
cendriers furent d6couverts tant a I'interieur qu'ir l'ext6rieur. Les huttes formenl au moins trois
groupes qui appart iennent peut-6tre d des entit6s sociales plus larges (grandes famil les du
systdme patriarcal ?) comportant 5 ir 11 habitations nucl6aires. Chacun de ces groupes
comportait une hutte plus grande que les autres; toutefois, ces dernidres n'occupaient pas de
position particulidre et n'ont pas livr6 d'objets cultuels. Des structures moins r6gulidres ont 6t6
mises au jour d Vranf-Certovka (Pleslov6-Stikov6 1981). Sur le site de hauteur r6cemment fouill6
au l ieu-dit "Dinemark" ir Kutn6 Hora, trois foss6s associ6s d des fort i f ications recoupaient
l'habitat non fortifi6 de la premidre phase d'occupalion. Au contraire, au sommet du site, fortifi6
par une palissade, les traces de huttes sont douteuses (Z6potock6 et Z6potocky 1986).

Aux a lentours des s i tes de hauleur ,  sont  d ispers6es des hut tes semi-enterr6es
appartenant d des unit6s famil iales 6l6mentaires; el les sont sens6es repr6senter l 'arr idre-plan
agricole bien organis6 au temps de l '6tape ancienne du groupe-de Rivn66, tandis qu' ir- l '6tape
r6cente, les sites de plaine disparaissent (Ehrich et Plei lov6-StiXova t968; Pleslov6-Stikovd
1972, 1981). Ces 6v6nements semblent en corr6lation avec une moindre fr6quence des bovins
pendant l'6tape r6cente et un accroissement du petit b6tail (ovicaprins, porcs) qui pouvait €tre
ais6ment rassembl6 dans I 'aire reduite des sites de hauteur. Le pourcentage de la faune
chass6e par rapport d la faune domestique est 6galement plus 6lev6 pendant la phase r6cente
(Ambros, rn Ehrich et Pleslov6-StiXove 1968).

Une soci6t6 bien organis6e, illustr6e par le systdme de d6fense et la structure des habitats
comme dans celle de la production alimentaire, est 6galement refl6t6e par les rites fun6raires
(Ehrich et Pleslov6-Stit<ova 1968; Vencl 1972). ll existe plusieurs tumuli contenant des vases
apparemment cultuels; d'autre part, compte tenu du petit nombre des tombes, principalement d
incin6ration (aussi dans des cistes en pierre) qui forment parfois de petits cimetidres comportant 3
ou 4 tombes espac6es et sont 6quip6es de poteries de cuisine usuelles, on peut conclure que
lous les membres de la population Fivn66 ne devaient pas 6tre enterr6s r i tuel lement. Des
fragments d6connect6s d'os humains sont souvent d6couverts dans les habitats. Les gens des
Amphores Globulaires enterraient leurs morts en posit ion contract6e, selon diff6rentes
orientations. Ces immigrants, qui sont parfois consid6r6s comme dot6s d'un systdme social plus
fortement diff6renci6 et d'une posit ion dominante (Neustupny 1967) vivaient dans des
communaut6s h6t6rogdnes avec les habitants locaux, tourn6s vers le sud-est, des groupes de
Hivn66 et de Cham; toutefois, m€me minoritaires dans des 6tablisements mixtes, ils ont pr6serv6
leurs traits caract6risliques.

En ce qui concerne la religion, on observe le d6veloppemenl de I'abstraction : vases et
figurines f6minines avec des anses en croissant de lune.
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L'impact sud-oriental qui avait entrain6 une stabilisation culturelle g6n6rale fut suivi par des
contacts mutuels : en m6me temps que d'autres r6gions d'Europe centrale, la Boh6me enlra
dans la sphdre de la province m6tallurgique circum-pontique, bien que les objets en cuivre soient
habituellement rares et que les t6moins d'une m6tal lurgie locale manquent (Ehrich et Pleslov5-
Stikova 1968; Dobe5 19S4). Des importations d'ambre fourraient 6tre attribu6es aux populations
des Amphores Globulaires.

La pr6sence g6n6ralis6e de sites de hauteur, 6ventuellement munis de fort i f ications d
caractdre manifestement d6fensif,  dans un horizon contemporain de I 'En6oli thique r6cenl en
Bohdme doit 6tre expliqu6e d'abord par des relations sociales internes. Les origines de celles-ci
doivent 6tre cherch6es dans l'horizon 6n6olithique moyen ant6rieur, peut-dtre sous la pression
de la culture des Tombes i Fosse dans les Balkans et l'est du bassin des Carpates. En Boh6me,
la reconstruction des fortification et l'habitat moins intensif en Bohdme du nord-ouest furent peut-
6tre 6galement modif i6es par I ' immigration ult6rieure ir part ir du nord-ouest de la culture d
C6ramique Cord6e. Ces 6v6nements se produisirent probablement pendant le d6clin du systdme
culturel Hivn6d-Cham. Les tres petits sites de hauteur de la f in du groupe de Hivn6d i l lustrent
I 'existence soli taire d'unit6s sociales (6l6mentaires ?), probablement incapables de r6sister aux
nouveaux arrivanls munis de haches de batai l le et dot6s d'une puissance guerridre 6vidente
(Pleslovd-StikovA 1981 , 1986).

DESCRIPTION DES CULTURES

ENEOLITHIQUE
CULTURE DES GOBELETS EN ENTONNOIR (pt. 1)

DATAT|ON. r 3000 - t  2600 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Moit i6 nord de ta Boh6me.

CERAMIQUE. Gobelets en entonnoir, boutei l les d col lerette, jarres, bols, tasses, cruches,
amphores, vases zoomorphes. D6cor plastique ou incis6, surface rendue irr6gulidre avec les
doigts. Au cours des 6tapes moyenne et r6cente, on lrouve aussi un riche decor imprim6 et incis6
(Wi6rek, SalzmUnde); pendant l '6tape recente : d6cors cannelds, grav6s el incis6s, r iche
d6coration plastique, d6cor au "sillon d'impression" (all. Furchenstich) dans I'est de la Boh6me,
sous l ' inf luence des 6tapes anciennes (l- l l )  de la culture de Baden. Fusaioles, poids, disques,
cuillers: creuset.

INDUSTRIE LITHIQUE. Haches (haches de batai l le), pioches, couteaux, polissoirs, meules,
molettes, madeaux grav6s, masses perfor6es, broyons, pilons, galets abrasifs et d polir, disques,
pierres de "chauffe"t outi ls tai l l6s : lames, lames de faucil le, couleaux, grattoirs, retouchoirs,
pointes de fldche. Mines de silex.

INDUSTRIE OSSEUSE. Poingons, ciseaux, hachettes, gouges, pointes, double-pointes, dents
perfor6es, disques, en g6neral sur des restes d'animaux domesliques, parfois d'animaux
sauvages.

ECONOMIE.  Animaux domest iques,  chasse,  agr icu l ture (ara i re ,  bov ins at te l6s) ;  chevaux
domestiques; importations m6talliques, m6tallurgie locale; 6changes d grande 6chelle.
ASPECTS RITUELS. lnhumat ion (6ventuel lement  couver te d 'une dal le ,  c is tes) ,  rares
incin6rations, cimetidres bir i tuels sporadiques. Tombes dans l 'habitat (ossements ddconnect6s,
traces de viol); peut-dtre petits tumuli.
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HABITAT. Rectangulaire de deux types : semi-enterr6 et de surface en bois et en argile. Fosses
de stockage, fosses-ateliers et autres, cendriers, fours.

SITES. Sites de plaine avec enceintes d6fensives ou cultuelles, sites de hauleur 6ventuellement
fortifi6s (palissades, foss6s); rares habitats en grotte.

STADES. A. Etape de la gendse (Gobelets en Entonnoir - Baalberge ancien); B. 6tape de
stabilisation culturelle (Gobelets en Entonnoir - Baalberge r6cent/Wi6rek, influences d'Altheim);
C : 6tape de d6sint6gration (Gobelets en Entonnoir - SalzmUnde avec influences de Baden I et
I  t ) .

FACIES REGIONAUX. A. Base Jordan6w/Schussenried/Michelsberg, processus d' int6gration
orient6 vers le nord-ouest (Elbe-Saale Baalberge); B. conlacts plus pouss6s avec le nord-ouest
(groupe de Wi6rek) et le sud (Altheim); C. nouvelles influences du sud-est (de la culture de Baden
ancienne).

CULTURE DE BADEN (P1.2)

(syn. : C6ramique cannel6e)

DATAT|ON. r 2600 - t250012400 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Moit ie nord de la Boh6me.

CERAMIQUE. Jarres, bols, amphores, lasses, cruches, mortiers. D6cor : cannel6, grav6, incis6,
plastique; dans l '6tape f inale Besenstrich, plus ancienne styl isation des anses en corne-en
croissant de lune (ansa lunata, cornuta). Fusaioles, cuillers, poids.

INDUSTRIE LITHIQUE. Peu connue.

INDUSTRIE OSSEUSE. Peu connue.

ECONOMIE.  Animaux domesl iques,  chasse,  agr icu l lure (ara i re ,  boeufs at te l6s) ,  cheval
domeslique. lmportations m6talliques, m6tallurgie locale (?).

ASPECTS RITUELS. Incin6ration, inhumation. Une tombe particulidrement riche dat6e de l'6tape
finale : ciste en dalles 6paisses, mobilier de caractdre "cheffal" : quatre vases, pectoral en cuivre,
deux bracelets en cuivre, pendentifs et perles en cuivre, perles en os et en calcaire, pendentifs
en cardium.

HABITAT. Peu connu; grandes huttes semi-enterr6es d l'etape finale.

SITES. Sites de plaine et sites de hauteur d l'6tape finale, enceintes probables.

STADES. Culture de Baden classique (lll, lV), 6tape Protoiivn6c. Pour le Baden
culture des Gobelets en Entonnoir, 6tape C.

FACIES REGIONAUX. lmmigration de la culture de Baden (Baden, Ossarn), sur le substrat des
Gobelets en Entonnoir qui sont assimil6s. L'6tape f inale (Protoi ivn66) sous une nouvelle
impulsion du sud-est.

GROUPE DE PROTOR|VTAC et de RIVNAC bt. S)

DATATION. !250012400 - t 230012250b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Moit i6 nord de la Boh6me.

CERAMIQUE. Jarres, bols, tasses, mortiers, cruches, amphores, marmites, petits vases
quadrilob6s, tambours, bols ir pied. D6cor : Besenstrich (peigne train6) et impressions de

vorr
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vannerie, incis6, plastique, rares impressions cordees, sillon d'impression (all. Furchenstich),
anses cornues, fusaloles, poids, disques, cuillers, figurines anthropomorphes stylis6es et tdtes.
lmitations du d6cor des Amphores Globulaires.

INDUSTRIE LITHIQUE. Haches (haches de batai l le), disques, couteaux, polissoirs, meules,
molettes, marteaux grav6s, pilons, galets utilis6s pour I'abrasion et le polissage, pierres de
"chauffe". Outillage tail16 : lames, lames de faucille, grattoirs, retouchoirs, pointes de fldche.
Mines de silex.

INDUSTRIE ossEUsE. ciseaux, pointes, pointes doubles, couteaux, spatules,
hamegons, boutons, phalanges perfor6es, "rossettes" d6cor6es en bois de cerf, dents
perfor6es. Les restes utilis6s appartiennent majoritairement d des animaux domestiques.
ECONOMIE.  Animaux domest iques,  chasse,  agr icu l ture (ara i re ,  boeufs at te l6s) ;  cheval
domestique. Existence probable de potiers sp6cialis6s. lmportations m6talliques.
ASPECTS RITUELS. lncin6ration (aussi dans les tombes d ciste), inhumations rares; ossements
d6connect6s dans les habitats. Grands tumuli, rares, petits possibles. Anthropophagie possible.

HABITAT. Rectangulaire, sol plus ou moins enfonc6, construclion soign6e en bois et en argile;
fours, silos, fosses-ateliers, cendriers.

SITES. Sites de hauteur fort i f i6s (palissades, murs en pierre, bois et argi le, fosses, entr6es
d6fendues par des barridres); sites de plaine, parfois group6s autour des sites de hauteur,
enceintes possibles. Rares habitats en grotte.

STADES. Etapes ancienne (l) et r6cente (il)

FACIES REGIONAUX. Base Protoi ivndc avec nouvelles impulsions du sud-est (Kostolac
tardif/Vudedol). Au cours de l'6tape r6cente, immigration des gens des Amphores Globulaires et
coexistence hybride de ceux-ci avec la population Hivnad.

GROUPE DE CHAM (p1.3)

DATATION. t 2500t2400 - I 23O0t22So b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Sud-ouest de la Boheme.

CERAMIQUE. Jarres, bols, tasses, amphores, probablement tambours. D6cors : riche d6coration
plastique, incis6e, besenstrich (peigne train6) et impressions de vannerie, sillon d'impression
(all.Furchenstich), impressions cord6es, imitations du d6cor des Amphores Globulaires. Fusaioles,
poids.

INDUSTRIE LITHIQUE. Meules, motettes. haches
faucilles, pointes de fldche.

out i l lage

ECONOMIE. Animaux domestiques, chasse, agriculture (araire, boeufs attel6s probables); cheval
domestique (?).

ASPECTS RITUELS. Inconnus.

HABITAT. Rectangulaire, peu enfonc6 avec construction en bois ou en argi le; si los et
cendriers (?).

SITES. Sites de hauteur, fortifications possibles.

STADES. Etapes ancienne (l) et r6cente (ll).

FACIES REGIONAUX. Nouveaux venus dans la r6gion inhabit6e du sud-ouest de la Boh6me,
arrivant du sud-ouest de la Moravie et des r6gions voisines de Basse-Autriche; au cours de
l '6tape r6cente, inf luences venues de Boh6me centrale (y compris la culture des Amphores
Globulaires).

lames de
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CULTURE DES AMPHORES GLOBULAIRES (pl. a)

DATATION. t2400t2300 ? - t230012250 b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Moit i6 nord et sud-ouesi de la Bohdme.

CERAMIQUE. Bols, jarres, amphores, cruches (?), tasses (?), tambours. D6coration : incis6e,
imprim6e, cord6e.

INDUSTRIE LITHIQUE. Peu connue.

INDUSTRIE OSSEUSE. Peu connue.

ECONOMIE. Animaux domestiques, chasse, agriculture (araire, boeufs attel6s trds probables);
cheval domestique (?). lmportation d'ambre trds probable.

ASPECTS RITUELS. Inhumation; incin6ration douteuse.

HABITAT. l l  n'est pas assur6 que cette culture possdde des habitats qui lui soient propres;
coexistence hybride avec les groupes de Hivn66 et de Cham.

STADES. lmmigration ir part ir du nord-est et du nord-ouest au cours de l '6tape r6cente du
groupes Ue Rlvnae; 6tablis d'abord dans le groupes de Rivndd, les porteurs des Amphores
Globulaires s'installent ensuite dans le groupe de Cham. lmpact ancien du nord-est probable.

FACIES REGIONAUX. Voir stades.
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LEGENDE DES PLANCHES

Pl. 1. C6ramique et haches perfor6es de la culture des Gobelets en Entonnoir. Vase d entonnoir
typique (1), haches perfor6es (2,3), amphore, type Baalberge (5), vase type cruche, type
SalzmUnde (7), bouteille d colerette (9), amphore type SalzmUnde (10), autres (4, 6, 8). Praha-
Bubenei:1; Pferov:2; Velim, distr. de Kolin:3; Dneboh-Hrada:4; Velke Zernoseky, distr. de
Litomdrice : 5; Slan!-Sl6nskd hora : 6; Vrbiany : 7; Praha-Stfesovice : 8; Makotiasy : 9; Praha-
Ddblice; /0. D'aprds R. Pleiner (6d.) 1978 : 2gB, 242.

P|.3. C6ramique du groupe de Cham. Sfdhtavice-Lopata, region de PIzefi:1,4, 13, 15; Bzi,
Grande roche, r4gion de Plzefi : 2, 3,5-12, tO. D'aprds R. Pleiner (ed.) 1978 :261.

P|.4. C6ramique de la culture des Amphores globulaires. Bl*any, distr. de Louny, sdpulture:1-4;
Brozany (s/Ohie), distr. de LitomEiice : 5; Kostelec (s/Elbe), distr. de Metnfk : 6-8. D'aprds R.
Pleiner (ed.) 1978 : 265.

P| .5 .  C6ramique du groupe de Proto i ivndc et  de Rivn6c.  Vetvary,  d is t r .  de Kladno: l -S;
Dietovice, distr. de Kladno:4-7; Bylany-Okrouhlik, distr. de Kotfn:8, l6-1s,20,23; praha-
Bubenei:9; Slani-Slanskd hora, distr. de Kladno:10; Praha-Ztichov:11;Praha-*er*a:12,26,
28,30; Leneiice, distr. de Louny:13, 14; Roztoky-Zatov, Mont Rivndi:15; Stehetieves-
Homolka, distr. de Kladno : 19,22,24,25,27; Kolfn :21; Vranli, distr. de Kladno:29. D'aprds R.
Pleiner (ed.) 1978 : 255.
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