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LES PLATEAUX LGSSIQUES
DE POLOGNE MERIDIONALE

par
Janusz KOZLOWSKI

VUE GENERALE

Le premier Neolithique de la r6gion est repr6sent6 par la phase la plus ancienne (dite "de
Gniechowice") de la culture ruban6e. Ses podeurs furent sans doute une population exogdne qui
p6n6tra en Pologne par la "Porte de Klodzko" d travers les Suddtes, ou par la "Porte de
Moravie", et n'occupa que les plateaux lessiques de Basse et Haute Sil6sie ainsi que ceux du
bassin sup6rieur de la Vistule, aux environs de Cracovie et de Sandomierz. Vers le milieu du Ve
mil l6naire b.c., cette population 6tait probablement contemporaine des derniers groupes
m6solithiques de la culture de Janislawice et peut-6tre de celle de Chojnice-Pienki, instal l6es
surtout dans les zones de sables f luvio-glaciaires. Malgr6 les datations radiom6triques qui
assurent leur contemporan6it6, nous ne disposons apparemment pas de traces de contacts entre
M6solithiques et N6olithiques.

L'6conomie des premiers agriculteurs-6leveurs favorisait leur inslal lat ion en bordure des
vall6es et des rividres, et en pafliculier des cours d'eau de moyenne impofiance. lls 6vitaient en
partie les grandes rivieres, probablement en raison des variations trop importantes du niveau de
I'eau. L'agriculture 6tait intensive et concentr6e sur des champs de petite dimension pr6par6s en
d6frichant des clairieres dans les forets qui bordaient les vall6es. Les colonies, peu importantes,
6taient g6n6ralement compos6es d'une ou de deux d trois longues maisons, entour6es de
fosses. Ces habitats ont 6t6 syst6matiquement d6plac6s, la population revenant parfois aux
m6mes endroits aprds avoir colonis6 d'autres micro-r6gions. Le d6veloppement ult6rieur du
Ruban6 de Sil6sie est encore mal connu. Des trouvail les appartenant au groupe de Serka
(Ruban6 f inal de Bohdme) suggdrent que la Basse Sil6sie fut un des l ieux d'origine de la culture
d C6ramique Pointi l l6e, mais les mat6riaux appartenant aux deux premidres phases de cette
culture font encore d6faut; .par contre, on y connait des trouvailles relevant des phases lll et lV,
d'aprds le systdme de M. Stekla-ZApotock6.

En marge de la r6gion occup6e par la C6ramique Pointillee, dans le nord-est de la Moravie,
en Haute Sil6sie et en Petite Pologne, la culture de Malice apparait dans la premidre moiti6 du
lVe mill6naire b.c.. L'aire d'expansion de celte entit6 comprend aussi l'est de la Slovaquie o0 elle
a p6n6tr6 par les d6fil6s des Carpates polonaises et ou elle a requ quelques influences venues
du bassin de la Tisza. Son originalit6 pour ce qui est des formes et des d6cors des poteries ne
permet pas de la consid6rer comme un groupe p6riph6rique de la culture d C6ramique Pointill6e,
m€me si elle possdde aussi des d6cors imprim6s au peigne.

Dans le bassin sup6rieur de la Vistule, la culture de Malice est contemporaine des
premidres influences de la culture de Lengyel qui, avec un apport de la C6ramique Pointill6e, ont
contribu6 d la formation du groupe de Samborzec-Opat6w. Des 6l6ments diagnostiques
(c6ramique peinte et grav6e) ont permis de prouver que ce groupe 6tait contemporain de la
phase Lengyel lb en Moravie.

Dans la mesure o0 des mat6riaux analogues d ceux de la phase r6cente du Ruban6 (fin de
la phase de Zeliezovce) et de la phase Lengyel la manquent dans le bassin sup6rieur de la
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Vistule, on peul conclure i  I 'existence d'un hiatus (confirm6 au niveau des 6tudes micro-
r6gionales) s6parant le Ruban6 du premier groupe form6 sur la base des influences de la culture
de Lengyel.

La premidre moiti6 du lVe mill6naire b.c. est domin6e par le "cycle" de Lengyel et surtout
par ses centres de Slovaquie occidentale, mais avec une importance croissante des centres
"polgariens" du bassin de la Tisza. C'est alors que se forment les groupes de Plesz6w-Modlnica
dans le bassin sup6rieur de la Vistule et d'Ocice en Haute Sil6sie, correspondant tous deux au
d6but de la c6ramique non peinte du "cycle" de Lengyel. Cette p6riode connait une grande
stabilit6 du r6seau des habitats et voit l'apparition de grandes colonies d plusieurs miisons,
g6n6ralement semi-enterr6es. Ce processus s'accompagne d'une plus grande extension des
champs, d'un accroissement du cheptel et surtout de I'extraclion minidre du silex et de la
production du sel qui sonl export6s bien au-deld des Carpates.

Au cours de la seconde moiti6 du lVe mill6naire b.c., les centres "polgariens" du bassin de
la Tisza jouent un r6le d6cisif dans la mise en place de la configuration culturelle au sud de la
Pologne. C'est d la m6me 6poque que se forment le groupe de Jordan6w (JordansmUhl) en
Sil6sie, celui de Wyci4ze-Zlotniki en Petite Pologne occidentale et celui de Lublin-Volhynie d
c6ramique peinte en blanc, dans la parlie orientale de cette province.

Cedains de ces goupes se maintiendront jusqu'au d6but du l l le mil lenaire b.c.. l ls peuvent
repr6senter soil un developpemenl local (par exemple le groupe de Jordan6w, issu de la phase
de Zarzyca), soit de nouvelles migrations venues du sud des Carpates (comme le groupe de
Wyciqze-Zlotniki, separ6 par un hiatus de celui de Modlnica).

Tous ces groupes possddent des objets en cuivre, modif ient leur environnement en
occupant surtout les plateaux et ont une 6conomie bas6e sur une importance croissante de
l'6levage et sur la chasse. On y reldve des changements importants dans la technologie lithique
(apparition de longues lames) et l'apparition des premidres colonies fortifi6es. A la diff6rence des
groupes lengy6liens pr6cedents, ces nouveaux groupes sont contemporains de la culture des
Gobelets en Entonnoir (TRB), mais t6moignent d'une adaptation diff6rente au milieu naturel. Ces
derniers, avec leur agricullure exlensive bas6e sur le defrichement de grandes surfaces de for6ts
et sur I'utilisation du soc 6taient mieux adapt6s d l'exploitation des sols sableux.

Vers 3200 b.c., ce systdme s'est 6tendu vers le sud, avec la formation de deux groupes de
la culture des Gobelets en Enlonnoir : le groupe de Silesie-Moravie dans le bassin sup6rieur de
I'Oder et le groupe sud-oriental dans le bassin sup6rieur de la Vistule. Sur les plateaux lcessiques,
ces groupes occupent une posit ion diff6rente de celle des groupes danubiens : le r6seau
d'habitat est plus dispers6 et les sites sont localis6s sur dei collines ou des promontoires
lessiques- Les groupes m6ridionaux de la cullure des Gobelets en Entonnoir se rapprochent de
ceux de la Grande Plaine par leur culture mat6rielle et pr6sentent meme quelques traits similaires
dans les rites fun6raires (rares constructions m6galithiques). On observe une inter-stratification
des occupations de cette cullure avec les occupations lengy6lo-polgariennes (Krak6w-Nowa
Huta, Bronocice et probablement Ocice). A l'est, la culture des Gobeiets en Entonnoir voisine
avec celle de Tripolje, el on observe 6galement des inter-stratifications de celles-ci.

_ Cette mosaTque culturel le se prolonge jusqu'au mil ieu du l l le mil l6naire b.c., lorsque ta
formation des cullures des Amphores Globulaires et de Baden, ainsi que l'invasion des premiers
groupes de la C6ramique Cord6e (horizon ancien pan-europeen), entrainent une nouvelle
unif ication.
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DESCRIPTION DES CULTURES

CULTURE DE LA CERAMIQUE RUBANEE (pl. 1)

DATATION. Deuxidme moiti6 du lVe mill6naire b.c. (la plus ancienne date d Olszanica, prds de
Krak6w : 4750 t 220 b.c., la plus r6cente au m6me site : 4050 t 340 b.c.).

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Bassin de la Vistule sup6rieure (plateaux lessiques de Krak6w-
Sandomierz et de Lublin, plateaux lessiques des bassins de la Wisloka et du San moyen) et
bassin de l'Oder (plateau lessique de Glubczyce en Haute Sil6sie, interfluve de la Bystrzyca el
de I'Olawa, en Basse Sil6sie).

CERAMIQUE. Dans la phase ancienne, el le est repr6sent6e par des vases sph6riques, parfois
munis d'un col, des 6cuelles hemisph6riques ou tronconiques, de grands vases d panse ovoide
et col 6vas6, des 6cuelles d pied creux. Dans la phase r6cente, une dist inction plus netle
apparait enlre la c6ramique f ine presque sans d6graissant et la c6ramique grossidre d
d6graissant veg6tal. Dans la premidre, on trouve surtout des vases h6misph6riques, et dans la
deuxidme, des vases d profil sinueux, de rares 6cuelles basses et des vases en poche.

L'ornementation, dans la phase ancienne, est profond6ment incis6e et pr6sente des motifs en
demi-cercles, m6andres et spirales, groupes de lignes verticales, cannelures, empreintes d'ongles
et fossettes. Dans la phase moyenne, la d6corai ion est diff6rente dans le bassin de la Haute
Vistule et de l 'Oder. Dans le premier terr i toire, domine le style a notes de musique, tandis que le
deuxidme connait surtout le ruban rempli de poinls. Ces d6cors caract6ristiques pour les facids
r6gionaux sont accompagn6s de mamelons, d' impressions et de fossettes. Dans la phase
r6cente, dans le bassin de la Vistule, la d6coration incis6e du type de Zeliezovce est dominante
(voir la description pour la Slovaquie occidentale) mais dans le bassin de I'Oder, I'ornementation a
evolu6 vers le style de Sarfa (descript ion : voir BohOme).

INDUSTRIE LITHIQUE. Abondante industrie en pierre polie (surtout des schistes des Suddtes et
des grds de Basse Sil6sie) repr6sent6e par des herminettes en forme de bottier, des ciseaux et
des herminettes plates. L' industrie en pierre tai l lee laminaire, bas6e sur le nucleus pyramidal,
produit des lames d'une longueur moyenne de 51 mm (entre 27 el89 mm). Ces supports ont 6t6
lransformes en grattoirs, troncatures, becs, lames retouch6es et rarement en burins. l l  existe
aussi un certain nombre d'6clats retouch6s. Le silex du Jura de Cracovie et le silex "chocolat" ont
616 syst6matiquement exploites (mines de Tomaszow ?).

INDUSTRIE OSSEUSE. Peu connue.

ECONOM| E. Agriculture : surtout du bl6 (Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum
vulgare, Triticum aestivo-compactum), de l'orge (Hordeum vulgare) et du millet (Panicum
miliaceum).

Elevage important (85 a 95% d'ossements d'animaux domestiques), surtout de beufs (66 - 77%),
de porcs (14 - 21%) et d'ovicaprins (3 -7%).

ASPECTS RITUELS. S6pultures d I ' int6rieurdes sites d'habitat (Samborzec 5, Giebultow T,Zlola
3), dans des fosses ovales; le squelette est en posit ion repli6e, sur le cdt6 gauche, sans
orientation pr6f6rentiel le. Plusieurs s6pultures sont sans offrandes. La plus r iche 6tait cel le de
Szczotkowice avec des vases, un collier en marbre et de I'ocre rouge. Une seule s6pulture d
incin6ration est connue d Grodek Nadbuzny (plateau de Lublin).

SITES. Etablis principalement sur les terrasses lessiques des grandes et moyennes rividres.
Compos6s de grandes maisons rectangulaires (longues de 8 d 36 m, larges de 4,8 d 7,5 m) d
I'exception de la grande maison no6 d Olszanica (45,0 x 6,5 m), formant des agglom6rations de 2
i 4 maisons. ll y a aussi, des agglom6rations plus importantes (Olszanica), de petites colonies qui
ont fourni des fosses avec des foyers (Cieplowody en Sil6sie) et de petits sites saisonniers d
huttes l6gdres (Targowisko , Zlola en Petite Pologne). Dans les grottes du Jura de Cracovie, on a
des habitats saisonniers li6s d I'exploitation du silex.
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STADES. Comme nous I'avons dit, trois stades sont distingu6s, mais i I'int6rieur du stade ancien,
nous pouvons s6parer deux 6tapes (ou styles d'ornementation) : Gniechowice (correspondant d
la phase ancienne en Slovaquie occidentale) et Zofipole (correspondant au style dit "A6kovy" en
Boh€me).

FACIES REGIONAUX. Dans la phase moyenne, on distingue le groupe d notes de musiques en
Petite Pologne, comme en Moravie et en Slovaquie occidentale et le groupe sil6sien d rubans
remplis comme en Boh6me. Dans la phase r6cente, on obserue la m6me diff6rence entre le
groupe de Teliezovce en Petite Pologne et le groupe de S6rka en Basse Sil6sie.

CULTURE DE LA CERAMIQUE POINTILLEE

DATATION. Premidre moit i6 du lVe mil l6naire b.c. (dates C14 de Niemcza:3970 t 80 b.c. et de
Skoroszowice : 3780 t 80 b.c.).

EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Presque exclusivement le territoire de la Basse Sil6sie (plateau
lessique de Wroclaw). Quelques rares sites connus dans la Plaine pr6sentent une influence de la
Plaine d'Allemagne. lls ne se rattachent donc pas au territoire de la Sil6sie qui 6tait influenc6e
par la Boheme. La culture de la C6ramique Pointill6e 6tait frequemment m6lang6e au groupe de
Malice (distingu6 ici comme une culture ind6pendante) et au groupe de Samborzec-Opat6w de la
culture de Lengyel.

CERAMIQUE. Nous pouvons dist inguer au d6but de l '6volution de cette culture le groupe de
Sarka avec des vases hemisph6riques ou biconiques dans la c6ramique fine et des Lmphores
dans la c6ramique grossidre. L'ornementation est r6alis6e au moyen de l ignes incis6es
auxquelles sont superpos6s de petits traits perpendiculaires.

Dans la C6ramique Pointi l l6e proprement dite (qui correspond aux phases l l  et l l l  dans la
subdivision en Bohdme - voir chapitre correspondant), les vases sont moins bomb6s, plut6t
ovoides ou coniques. ll existe aussi des 6cuelles plates. Le d6cor pointill6 est ex6cut6 avec un
outil d deux dents. Dans cette phase, la pate contient jusqu'd 50% d'anhydrite.
INDUSTRIE LITHIQUE. Essentiel lement la meme que dans la ceramique ruban6e. L'ut i l isation
des matidres locales est plus frequente : schistes de Strzelin, silex local des moraines.
ECONOMfE. Agriculture confirmee par les macrorestes d'orge (Hordeum vulgare). Pas de
donn6es exacles sur la structure de l'6levage.

ASPECTS RITUELS. Comme en Boheme, on a des s6pultures dans des fosses, des squelettes
en position repli6e, un mobilier repr6sent6 par des vases.

SITES. La phase ancienne est repr6sent6e par le type de S6rt<a et la phase r6cente par la
C6ramique Pointi l l6e proprement dite (phases l l- l l l  dans le systdme de M. Z6potock6 pour la
BohOme).

FACIES REGIONAUX. Les sites de Basse Sil6sie font part ie du groupe de Boh6me et les sites
de la Plaine (Grande Pologne, Kouyavie - phase l l  de L. Czerniak) sont en relation avec les
groupes pointill6s d'Allemagne et la cullure de Rossen.

GROUPE (CULTURE) DE MALICE (pt.2)

DATATION. Premidre moiti6 du lVe mitl6naire b.c..
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EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Tout le terriloire qui entoure les Carpates occidentales (Moravie,
Haute Sil6sie, Petite Pologne avec le plateau de Lublin et le bassin du San, ainsi que la
Slovaquie orientale et I'Ukraine Transcarpatique). Intrusions dans la Plaine (Kouyavie).

CERAMIQUE. Vases et 6cuelles biconiques, padois d col court 6vas6, vases A profil sinueux,
vases d pied creux, vases d goulot carr6,6cuelles allong6es. Ornemenlation imprim6e (doigts,
ongles) sous le rebord des vases et petites incisions sur le bord; mamelons et bandes
appliqu6es; d6coration pointill6e (triangles hachur6s et bandes horizontales). C6ramique peinte
surlout en blanc et en rouge.

INDUSTRIE LITHtQUE. En si lex, laminaire; dans les outi l lages les grattoirs (50%) et les
troncatures (10 - 2O%) dominent. Dans les matidres premidres, on constale I'importance du silex
"chocolat", du silex du Jura de Cracovie et m€me du silex volhynien et de la vall6e du Dniestr.

ECONOMIE. Bas6e sur l'6levage et l'agriculture. Peu de d6tails sur la slructure de l'6levage ; des
s6ries ost6ologiques assez pauvres sembleni indiquer une certaine imporlance de la chasse
(Malice).

ASPECTS RITUELS. S6pultures a inhumation, dans les fosses, en posit ion repli6e, avec
quelques vases.

SITES. Localis6s comme les sites du Ruban6 sur les terrasses lessiques des rividres (Nowa
Huta - Mogila) mais aussi sur les parties plus 6lev6es des plateaux lessiques (Nied2wied2). Le
type de construction dominant est une longue maison trap6zoidale implant6e dans une tranch6e
de fondation (la longueur d Niedlwied2 est de 48 m sur 3 a 9 m).

STADES. Les stades ne sont pas distingu6s. ll est n6anmoins possible que cette entit6 se soit
ddvelopp6e jusqu'ir la formation de l'horizon tardif Lengyel-PolgAr ir I'En6olithique ancien.

FACIES REGIONAUX. Celui de la r6gion de Krak6w, celui de la r6gion de Sandomierz et celui du
San moyen. Les diff6rences se manifestent surtout par l 'apparit ion de certains caractdres
communs avec le groupe de Samborzec-Opat6w, dans la r6gion de Sandomierz. Les sites de la
Slovaquie orientale pr6sentent 6galement quelques part icularit6s (groupe de Ra5kovce avec
C6ramique Poi nti llee).

CULTURE DE LENGYEL (PEINTE ET NON PEINTE) (p1.3)

DATATION. Mil ieu du lVe mil l6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Les s i tes de Lengyel  en Pologne appara issent  en Pet i te
Pologne et en Haute Sil6sie; ils repr6sentent la frange septentrionale de cette culture connue en
Transdanubie, en Moravie et en Slovaquie occidentale.

CERAMIOUE. Au debut apparait la C6ramique Peinte accompagn6e de la C6ramique Pointi l l6e,
correspondant aux phases de Lengyel I  et l l  en Slovaquie occidentale et d la phase lV de la
C6ramique Pointill6e en Boh6me. Ces deux types de c6ramique sont caract6ristiques du groupe
de Samborzec-Opat6w. Parmi les vases peints, il existe des 6cuelles d pied creux et des gobelets
A panse sph6rique et d col 6vas6. lls sont peints en rouge et noir; parmi les motifs dominent les
m6andres et les spirales. ll existe aussi des combinaisons de d6cor peint et de d6cor finement
grav6 (typique pour la phase de Lengyel lb en Slovaquie). Les vases d d6coration pointill6e sont
surlout coniques; le d6cor pointi116 forme surtout des m6andres. ll existe, en outre, des vases non
d6cor6s ou d6cor6s de mamelons; ce sont des 6cuelles coniques, des vases munis d'une zone
repouss6e sous le rebord et des amphores d panse biconique et col 6vas6.

La c6ramique de Lengyel non peinte correspond d la llle phase de Lengyel en Slovaquie et d la
phase ll en Moravie. Elle appartient au groupe de Plesz6w-Modlnica en Petite Pologne et au
groupe d'Ocice en Haule Sil6sie. l l  existe aussi en Basse Sil6sie quelques sites du Lengyel
moyen, dont la c6ramique ne pr6sente que des traces de peinture blanche (Janowek). Au d6but
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de cette p6riode, la c6ramique garde encore quelques traces de peinture blanche (aprds cuisson,
formant une couche 6paisse sur la surface d6cor6e) qui disparaitront bient6t. La c6ramique est
compos6e d'amphores d panse bomb6e et col cylindrique (parfois munies d'anses 6lev6es),
d'6cuelles d pied creux, padois campaniformes (sinueuses), d'6cuelles d profil anguleux, de vases
i profil sinueux, de couvercles et d'6cuelles allong6es. La d6coration est compos6e uniquement
de mamelons et de diff6rentes formes d'anses.

INDUSTRIE LITHIQUE. lndustrie laminaire (longueur moyenne des lames : 5,4 cm); les supports
ont 6t6 transform6s en grattoirs (25o/"), burins fiusqu'd 43%), troncatures (20%) et rares pergoirs,
pieces d dos, outils composites et racloirs. ll faut souligner une importante exploitation du silex du
Jura de Cracovie avec des mines 6tendues (9 puits d'exlraction d Saspow). Premidre exploitation
du sel dans la r6gion de Wieliczka (Barycz).

ECONOMIE. Agriculture (ble et orge confirm6s) et 6levage. Pas d'information sur la structure de
l'6levage.

ASPECTS RITUELS. S6pultures a inhumation dans des fosses ovales, dans les sites d'habitat.
Squelettes repli6s : mobil ier fun6raire compos6 de 2 d 6 vases, lames en si lex et objets de
parure.

SITES. Localis6s surtout sur les terrasses lessiques des rividres et sur les versants des collines.
Maisons rectangulaires en poteaux, de diff6rentes dimensions.

STADES. Comme nous l'avons souligne, il faut surtout distinguer le stade ir c6ramique peinte et
celui d ceramique non peinte.

FACIES REGIONAUX. Dans la phase peinte, on reconnait un seul groupe : celui de Samborzec-
Opat6w; ce groupe pr6sente les relations les plus etroites avec la Slovaquie orientale (lZkovce) et
avec la zone orientale du Lengyel ancien en Hongrie (groupe d'Asz6d).
Pendant la phase non peinte, deux groupes sont bien individualis6s : le groupe d'Ocice en Haute
Silesie et celui de Plesz6w-Modlnica en Petite Pologrie.

LES GROUPES EN RELATION AVEC LE COMPLEXE DE POLGAR

ET LE LENGYEL TARDIF

DATATION. Fin du lVe mil l6naire, premidre moit i6 du l l le mil l6naire b.c.. La date la plus r6cente a
6t6 obtenue pour la fin du groupe de Lublin-Volhynie d Bronocice : 2740 + 240 b.c..
EXTENSION GEOGRAPHIOUE. Ces groupes, form6s sous I ' inf luence des centres culturels de
Polg6r (dans le bassin de la Tisza) et de Lengyel tardif (de Slovaquie, Moravie et Bohdme),
occupent tout le territoire de la Pologne du Sud, notamment : le groupe de Lublin-Volhynie dans
le sud-est de la Pologne (bassin du San, plateaux de Sandomierz et de Lublin), le groupe de
Zlotniki-Wyciqze dans le bassin de la Vistule sup6rieure (lerrasse de la Vistule aux alentours de
Krak6w) et le groupe de Jordan6w (Jordansmrjhl) en Sil6sie.

CERAMIQUE. Les formes communes caract6ristiques de cel horizon sont les vases d deux anses
(dans le style de "Amphikypelon" et de Salcu[a lV), les 6cuelles i pied creux (parfois avec des
trous), les amphores d col tronconique, les 6cuelles plates, etc.. C'est plut6t la d6coration qui
dist ingue les groupes r6gionaux : pour le groupe de Lublin-Volhynie, au d6but, la peinture
blanche (couche 6paisse aprds cuisson) est encore caracteristique, suivie de diff6rents d6cors en
relief, application et mamelons. La c6ramique du groupe Wyci1ze-Zlotniki est non d6cor6e, mais
dans celle du groupe de Jordan6w, on lrouve plusieurs incisions (triangles hachur6s), d6cors
imprim6s et Furchenstich.

INDUSTRIE LITHIQUE. Grandes lames transform6es en grattoirs, lames retouch6es et burins; sur
les lames retouch6es apparait une retouche lamellaire plate, oblique.
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CUIVRE. Plusieurs objels en cuivre : haches-marteaux, haches plates, haches de combat avec

double tranchant (type J6szlad6ny) et poignards de type Male Levare. Plusieurs obiets de parure
(bracelets, anneaux, disques, etc.).

ASPECTS RITUELS. Petits cimetidres compos6s de 5 a 15 s6pultures d inhumation dans des
fosses, en position repli6e. Mobilier fun6raire : vases et objets de parure, quelques lames en

silex.

ECONOMIE. Elevage et chasse, accompagn6s d'agriculture.

SITES. G6n6ralemenl assez petits avec des maisons rectangulaires d poteaux entour6es de
fosses (Tyniec Wielki) ou compos6s uniquement de cabanes dispos6es autour d'une place

centrale'(Wycigze). Fortifications (foss6s) entourant la surface habit6e (Bronocice)-

STADES. On ne dist ingue deux stades que dans le groupe de Lublin-Volhynie : la phase

ancienne encore ir c6ramlque peinte en blanc (fin du lVe mill6naire b.c.) et la phase r6cente, dite
de Bronocice-lzykowice, contemporaine de la phase classique de la culture des Gobelets en
Entonnoir et de certains 6l6ments de la c6ramique orn6e au peigne et d fossettes'

FACIES REGIONAUX. Comme nous l 'avons d6jd soulign6, trois facids sont d dist inguer : celui de
Lublin-Volhynie, celui de Wyciqze-Zlotniki et celui de Jordan6w.

CULTURE DES GOBELETS EN ENTONNOIR (TRB) (pl 'a's)

DATATION. Fin du lVe - d6but du l l le mil l6naire b.c. ( les plus anciennes dates appart iennent au
groupe sud-or ienta l ;  Grodek Nadbuzny:3100 t  160 b.c .  e t  Bronocice I  :3100 t  70 b.c . ) -

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. La Pologne m6ridionale a connu l 'habitat TRB vers la f in du lVe

millenaire b.c., quand le groupe sud-oriental s'est form6 dans le bassin sup6rieur de la Vistule, du

Bug et du Dniesir et le groupe de Sil6sie-Moravie dans le bassin de l'Oder et en Moravie.

CERAMIQUE. Le groupe sud-oriental est caract6ris6 par des vases en entonnoir typiques, des

6cuelles, des amphores avec 2 ou 4 anses, des bouteilles d collerette, des tasses, des puisoirs,

des cruches et des grands vases d panse ovoide et col 6vas6. La d6coration d impressions et

applications n'est pai trds abondante. Trds caract6ristiques sont les anses en demi-lune (ansa

tunata). Nous connaissons aussi des statuettes qui repr6sentent des animaux.

Dans le groupe de Sil6sie-Moravie, les formes c6ramiques similaires d celles du groupe oriental

sonf typiques. Par rapport d ce dernier, les vases sonl plus bas et moins d6cor6s. Les plus

caract6ristiques sont les vases "en entonnoir", plus larges et plus bas, les bouteilles d collerette'

diff6rentes amphores, les grands vases d col 6vas6, les lasses, les cruches, etc.. On remarque

tout particulidrement les soi-disant tambours et les fulpenbecher, probablement dus d I'influence

de la culture de Michelsberg. Les ornements sont imprim6s, appliqu6s ou incis6s. Les d6cors

cannel6s apparaissent sous l'influence de la phase Protobaden (Boler6z).

INDUSTRIE LITHIQUE. Dans le groupe sud-oriental, i l  existe de grandes lames en si lex f iusqu'd
20 cm de longueur et 5 cm de largeuri transform6es en grattoirs (5 d 15o/o),lames retouch6es (23

a, 2S%') et plus rarement en troncatures, pergoirs et burins. En mdme temps, on observe
l,utilisaiion de nombreux 6clats retouch6s, ei de haches en silex partiellement polies d section

rectangulaire. Parmi les outils en pierre polie, on trouve des haches d'arme de diff6rents types
(aussi d talon convexe). L'exploitation d'u silex de Swieciechow (dans le bassin moyen de la

Vistule) et du silex "en bandes" (des mines de Krzemionki Opatowskie) est importante.

Dans le groupe de Sil6sie-Moravie, I ' industrie est 6galement laminaire, mais sur lames plus

petites, transform6es surtoul en grattoirs et lames retouch6es. Les tranchets et les haches d

section rectangulaire sont 6galement connus.

CUIVRE. Dans les groupes m6ridionaux de TRB, le cuivre import6 sans doute du bassin
danubien et peut-@tre Oe ta zone pontique a jou6 un r6le important. On connait des haches
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plates en cuivre et des haches d'arme i talon convexe. La statuette en bronze de Bytyn
repr6sentant des beufs, peut-Otre import6e de la M6diterran6e, est tout d fait exceptionnelle.

ECONOMf E. Agriculture sur les plateaux lessiques, surtoul culture du bl6 (Triticum dicoccum el
Triticum monococcum) et de l6gumineuses. Elevage trds important (78 a 99% d'ossemenls
d'animaux domestiques), surtout de bovins (43 ir71%\.

ASPECTS RITUELS. Cimetidres assez importants en dehors des habitations. On a des
s6pultures i inhumation dans des fosses, entour6es ou recouvertes de pierres. Dans le groupe
sud-oriental, les tumulus m6galithiques et les s6pultures i incin6ration sont rares, mais connues
dans le groupe sil6so-morave. Dans les habitations, on connait aussi des sEpultures collectives
(Bronocice).

SITES. Le groupe sud-oriental occupait les plateaux lessiques de la Petite Pologne, se groupant
sur les 6l6vations, mais I'habitat TRB s'6tendait aussi sur les sables entre les zones lessiques.
On connait trois types de sites: les grandes colonies de 5 d 15 ha, les sites moyens et les
campements saisonniers. Les fouilles des grandes colonies (Cmiel6w, Nied2wiedZ, Zawichost,
Kamien Lukawski, Grodek Nadbuzny) ont fourni au niveau du sol des traces de maisons dont les
parois 6taient en argile (les restes de ces maisons formant les plochtchadki - concentrations
rectangulaires de torchis). Ces maisons 6taient entour6es de fosses-silos, fosses d d6chets,
fours, etc.. Certains sites (Bronocice) 6taient enlour6s de foss6s profonds.

Dans le groupe sil6so-morave, I'habitat 6tait concentr6 plut6t dans les vall6es des rividres, mais il
exislait aussi des sites sur les col l ines jusqu'd 400 - 500 m. Les sites pr6sentent une
diversification fonclionnelle : il existe des sites-ateliers sp6cialises en production d'outils en pierre
polie (prds des carridres de Janska Gora dans le massif de Sleza par exemple, d Tomice). Les
maisons au niveau du sol 6taient probablement en poteaux, rnais les plus repandues sont les
cabanes semi-enterr6es.

STADES. Les fouilles du site de Bronocice (groupe sud-oriental) ont permis pour la premidre fois
de subdiviser le groupe en trois phases. La premiere phase (32OOl3' lO0 - 2900 b.c.) est
caract6ris6e par les gobelets "en entonnoir", les bouteilles d collerette, les vases ovoides, les
tasses d anse (ansa lunata), les amphores d deux anses et les 6cuelles. Le d6cor imprim6 est
typique du groupe de Wi6rek. Dans la deuxidme phase (29OO\27OO - 2600 b.c.), les vases "en
entonnoir" ont le profi l  plus anguleux, les amphores sont plus sph6riques, le d6cor est plus
abondant (impressions, incisions, fossettes, applications, etc.). Dans la troisidme phase (2700 -
2500 b.c.), les bouteilles d collerette disparaissent, les tasses ont une anse epaisse, les tambours
apparaissent; la d6coration est plus rare et contient des 6l6ments typiques de la phase de Lubon
dans le groupe oriental. Ensuite, les phases lV-V repr6sentent la transit ion de la TRB vers la
c6ramique de Baden.

Dans le groupe sil6so-rnorave, on distingue deux phases : la plus ancienne avec le d6cor typique
de celle de Wi6rek dans le groupe oriental, et la plus r6cente avec les 6l6ments du style
Protobaden (cannelures, triangles hachur6s, etc.).

FACIES REGIONAUX. Comme nous I 'avons dejA indiqu6, i l  existe un groupe sud-oriental et un
groupe de Sil6sie-Moravie.
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LEGENDE DES PLANCHES

Pl. 1. Culture de la c6ramique ruban6e. Phase ancienne (Gniechowice). C6ramique (1-9).
Zofipole: 1-7; Nowa Huta-Mogila : 8; Gniechowice : 9.

Pf. 2. Cufture (groupe) de Malice. C6ramique (1-12). Malice : 1-4;Zota :5-B; Nidiwidi :9-12.

Pl. 3. Culture de Lengyel. Phase d c6ramique peinte. Groupe de Samborzec-Opat6w. C6ramique
pointill6e (1-4), c6ramique peinte (5-7). Phase d c6ramique non peinte. Groupe de Plesz6w.
C6ramique (8-13). Samborzec : l-4, 6;Zofipole : 5; Pleszdw : 7-12; Wieliczka : 13.

Pf. 4. Culture des Gobelets en Entonnoir. Groupe sud-oriental. C6ramique (1-9). Cmiel6w : l-9.

P|.5. Culture des Gobelets en Entonnoir. Groupe de Sil6sie-Moravie. C6ramique (1-9).
Radlowie : l; Zerniki : 2; Nosacice : 3, 5; Stanowice : 4, 6; Wilczkowice : 7; Mikolajewice : 8;
Milia :9.



l4

I
\ W.



439

w-6 rffi1,,@b,

LMJ,.w,
PL2



440

F*-:-:--=rEa
/Ei=;'# \
1 edeF h,

YWru
PL3



PL4



442

lrl
/,



Ch. X]I. J. KOZLOWSKI,
443Les pJateaux lessiques de Pologne m6ridionale

BI BLI OG RAPH I  E

BALCER, B. 1975. Krzemieri $wieciechowsl<iw kulturze puchar6w lejkowatych. Wroclaw.

BALCER, B. 1983. Wytw6rczofl1 narzgdzi krzemiennych w neolicie ziem polskich. Wroclaw.

BUKOWSKA-GEDIGOWA, J. 1975. Kultura puchar6w lejkowatych w dorzeczu gornej Odry.
Przegl4d Archeolog iczny 23.

BURCHARD, B. 1959. Stanowisko kultury ceramiki wstegowej rytej w Trzebieslawicach. Materialy
Archeologiczne 1.

BURCHARD, B. 1970. On the knowledge of copper in the population of Zlota Culture.
Archaeologia Polona 12.

BURCHARD, B. 1973. Ze studi6w nad chronologig kultury puchar6w leikowatych w zachodniei
czg1ci Matopotski. Z badah nad neolitem i wczesng epokg brgu w Malopolsce. Wroclaw.

BURCHARD, B. 1977 Wyniki badari wykopaliskowych na osadzie kultury puchar6w lejkowatych na
stan. 1. w Nied2wiedziu. Sprawozdania Archeologiczn 29.

BURCHARD, B. et EKER, A. 1964. Osada kultury czasz lejkowatych w Ksig2nicach Wielkich. ln
Studia i materialy do badafi nad neolitem Malopolskr. Wroclaw.

DZIEDUSZYCKA-MACHNKOWA, A. 1969. Die jr ingste Phase der Lengyel-Kultur in Kleinpolen im
Lichte der neuer Entdeckungen in Zlotniki. Studiine Zvesti A.|J.S.A.V. (Nitra) 17.

DZIEDUSZYCKA-MACHNIKOWA, A. et LECH, J. 1976. Neolityczne zespoly pracowniane z
kopalni krzemienia w Sgspowie. Wroclaw.

GODLOWSKA, M. 1976. Pr6ba rekonstrukcji rozwoju osadnictwa neolitycznego w reionie Nowej
Huty. Materialy Archeologiczne Nowej Huty5.

GODLOWSKA, M. 1986. Das Siedlungsgebiet derfrUhen und mitt leren Phase der Lengyel-Kultur
in der Umgebung von Krak6w. lnternazionales Symposium tiber die Lengyel-Kulfur. Nitra-Wien.

GODLOWSKA, M., KOZLOWSKI, J.K., STARKEL, L. Et WASYLIKOWA, K. 1987. NEOIithiC
settlement at Plesz6w and changes in the natural environment in the Vistula valley. Przegl7d
Archeologiczny 33.

GURBA, J. 1961. Neolithic settlemenls on the Lublin Loess Upland. Annales U.M.C.S. 15.

GURBA, J. 1970. Materialy kultury czasz lejkowatych z okolic Nalgczowa. Studia iMaterialy
Lubelskie 2.

GURBA, J. 1973. Kultura wolyrisko-lubelskiej ceramiki malowanej. Annales U.M.C.S.28,5.

JAZD2EWSKI, K. 1958. Uwagi og6lne o osadzie neolitycznej w Gr6dku Nabu2nym stan 1C.
Archeologia Polski2.

KACZANOWSKA, M. 1976. Pozycja stratygraficzna material6w kultury puchar6w lejkowatych na
stanowisku Mogila 62 w Nowej Hucie. Sprawozdania Archeologiczne 28.

KACZANOWSKA, M. 1985. Rohstoff e, Technik und Typologie der neolithischen
Feuersteinindustrien im Nordteildes Flussgebietes der Mitteldonau. Warszawa.

KAMIENSKA, J. 1967. Zbadah nad kulturg lendzielskg w Malopolsce. Archeologia Polski12.

KAMIENSKA, J. 1973. Grupa malicka t. zw. kultury nadcisafiskiej w Malopolsce.ln Z badah nad
neolitem i wczesn7 epokg brgzu w Malopolsce. Wroclaw.

KAMIENSKA, J. KACZANOWSKA, M. et KOZLOWSKI, J.K. 1986. Kontakte zwischen der
Lengyel-Kultur und der Kultur mit Stichbandkeramik in Sudpolen. Internazionales Symposium
Aber die Lengyel-Kultur- Nitra-Wien.

KEMPISTY, E. 1968. Odkrycie ceramiki kultury trypolskiej na zach6d od Wisly. Wiadomo6ci
Archeologiczne 33.



ch. xil. J. KozlowsKt,
444 Les plateaux lessiques de poloone rn6ridionale

KOMOROWSKI, P. 1960. Znaleziska neolityczne z Werlckowic. WiadomoSci Archeologiczne 26.
KOWALCZYK, J. 1962. A sett lement of the Funnel Beaker Culture at Gr6dek Nadbu2ny.
Archaeologia Polona 4.

KOWALCZYK, J. 1968. Dwa zespoly neoli tyczne datowane radiowgglem. Wiadomoici
Archeologiczne 33.

KOZLOWSKI, J.K. 1959. Materialy neolityczne z Wg2erowa. Przegtgd Archeologiczny 1'1.
KOZLOWSKf, J.K. 1971. Eneolityczne groby szkieletowe z Nowej Huty-Wycig2a. Materiaty
Straro2ytne i Wczesnoflredniowieczne 1.

KOZLOWSKI, J.K. 1972. Wielokulturowe stanowisko eneolityczne Racib6rz-Ocice w Swietle badari
w latach 1960-1962. Rocznik Muzeum G6rnoilEskiego w Bytomiu 10.

KOZLOWSKI, J.K. 1974. Uber die Untersuchungen der ostl ichen Peripherien der Linien-
Bandkeramik-Kultur. Acta Archaeologica Carpathica 1 4.
KOZLOWSKI, J.K. et KOZLOWSKI, S.K. 1977. Zemie Polskie w epoce kamienia. Warszawa.
KRUK, J. 1980. The Neolithic Settlement of Southern Poland. B.A.R. - International Series 93.
KRUK, J. 1981 . Gospodarka w Polsce poludniowo-wschodniej w V-ttt tysigcleciu p.n.e.. Wroclaw.
KRUK,  J .  1988 .  Zu r  W i r t scha f t  de r  Jugs te inze i t  au f  den  L6ssanhohenen  de r
Oberweichselgebietes. Slovenska Archeologia 36,1.

KRUK, J. et MILISAUSKAS, S. 1985 Bronocice-osiedte obronne tudno1ci kulturv lubelsko-
wolyfiskiej (2800-2700 lat p.n.e.). Wroclaw.

KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA, A. 1969. Niekt6re problemy osadnictwa kultury ceramiki
wstggowej rytej w dorzeczu G6rnej Wisly. Archeologia potski lg.

KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA, A. 1973. Plesz6w-Nowa Huta - osada neoli tyczna kultury
ceramiki wstggowej i lendzielskiej. Materialy Archeotogiczne Nowej Huty2.
KULCZYCKA, A. et KOZLOWSKI, J.K. 1960. Pierwsze materialy kultury bukowogorskiej na p6lnoc
od Karpat. Acta Archeologia Carpathica 2.

MILISAUSKAS, S. 1986. Early Neolithic settelment and society at Olszanica. Ann Arbor.
MILISAUSKAS, S. et KRUK, J. 1984. Sett lement organization and the appearance of low level
hierarchicaf societies in the Bronocice microregion in Southeastern Poland . Germania 67.
MILISAUSKAS, S. et KRUK, J. 1989. Economy, migration, sett lement organization and warfare
during the Late Neolithic in Southeastern Poland . Germania 67.

PODKOWINSKA, Z. 1962. Village 6n6olithique de Cmiel6w. Archaeologia Potona 4.
PODKOWINSKA, 2., RAUHUT, D. et KRZAK, Z. 1959. Osadnictwo eneolityczne na Grodzisku ll w
Zlolej. Archeologia Pol ski 3.

POKLEWSKI, T. 1958. Osada kultury puchar6w le.ikowatych w Gr6dku Nabu2nym. Archeologia
Polski2.

RAUHUT, D. 1962. Settlements and cemeleries at Zlota. Archaeotogia Polona 4.
ROOK, E. 1977. Neolityczne osadnictwo w jaskiniach Wy2yny Krakowsko-Czgstochowskiej.
M ate ri aly Archeol og i cz ne.

SEGER, H. 1906. Die steinzeit in schlesien. Archiv fur Anthropologie N.s. 5.
STEKLA-zAPorocKA, M. 1970. Die stichbandkeramik in Bohmen und in
Anfange des Neolithikums. K6ln.

Mitteleuropa. Die

SULIMIRSKI, T. 1968. Corded Ware and Gtobutar Amphorae North-East of the Carpathians.
London.



ch' xll' J' KozLowsKl' 
irtinnatp 445Les pfateaux lessiques de Pologne m6ridionale

S|SXA, S. 1972. Zu Beziehungen des nordl ichen Theissgebietes und S0d-Ostpolens im
Jungneolithikum und dlteren Aneolithikum. Musaica (Bratislava) 12.

WOJCIECHOWSKI, W. 1966. Kryteria wyodrgbniania t. zw. kultury jordanowskiej i jej zasigg
terytoriafny na Slgsku. Archeologia Polsl<i 11.

WOJCIECHOWSKI, W. 1968. The problem of establishing periods determining Stroke Ornamental
Ware Culture in Lower Silesia. Archaeologia Polona 1Q.

WOJCIECHOWSKI, W. 1970. Zagadnienie chronologii relatywnej kultur mlodszei epoki kamienia
na Dolnym Slgsku na tle Srodkowoeuropeiskiei systematyki neolitu. Wroclaw.

WOJCIECHOWSKI, W. 1981. Wczesnoneolityczna osada w Skoroszowicah. Acta Universitatis
Vratislaviensis 56.

ZUROWSKI, J. 1934. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Tlole| Sprawozdania P.A.U.34.


	ERAUL_vol45_pp429-445_Kozlowski



