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LA GRANDE PLAINE POLONAISE

Janusz ,151lo*t*'

VUE GENERALE

Les fouilles r6centes du site de Deby 29 en Kouyavie ont livr6 un int6ressant ensemble de
faune domestique (porcs, ovicaprins), dans le contexle de la culture m6solithique de Janislawice
dat6 de la seconde moit ie du Vle mil l6naire b.c. (5300 I 100 b.c.). Certains chercheurs
interprdtent celte d6couverte comme I 'expression d'une proto-n6oli thisation ind6pendante,
anl6rieure d l 'arr iv6e du courant balkano-danubien : des 6l6ments l i thiques de type pontique
(technologie, mode de fabrication des armatures) ont fait penser d une influence des centres
proto-n6olthiques des steppes pontiques et du bassin inf6rieur de la Volga. D'autres chercheurs
mettent en question la daie radiom6tiique et pensent plutdt d un contact entre les groupes de la

cullure de Janislawice et les Ruban6s en Kouyavie au Ve mill6naire b.c.. La question reste donc
ouverte pour le moment (Domanska 1985).

La r6gion de la Plaine a probablement 6t6 colonis6e par des groupes danubiens dds la
phase ancienne du Ruban6. En effet, des d6couverte r6cenles d Boguszewo prds de Torun y

r6vdtent la pr6sence de Ruban6s arriv6s de Petite Pologne par la vall6e de la Vistule au cours de
la transition entre la phase de Gniechowice (la) et celle de Zofipole (lb).

La Grande Plaine est principalement constitu6e de s6diments sableux d'origine f luvio-
glaciaire, et les colons ruban6s n'y ont occup6 que des enclaves plus argileuses, en particulier la
Kouyavie et la r6gion de Pyrzyce, dans le bassin inf6rieur de I'Oder.

Dans le centre de la Kouyavie, la fr6quence des d6cors c6ramiques du style "d notes de
musique" et du si lex "chocolat" monlrent la pr6pond6rance des inf luences venues de Petite

Pologne, tandis que les groupes ruban6s de Sil6sie ont jou6 un r6le dominant dans la

colonisation de la r6gion de Pyrzyce et de quelques sites 6pars de Grande Pologne-

Le deuxidme courant de n6olithisation de la Grande Plaine est repr6sent6 par la culture de

Malice qui apparait en Kouyavie sous sa forme la plus classique originaire de Petite Pologne
(plateau de Sandomierz), par exemple d Konary 20. La combinaison des 6l6ments culturels de
Malice et les inf luences des groupes lengy6liens de Petite Pologne (en part icul ier celui de

Plesz6w) au milieu du lVe mill6naire b.c. ont entrain6 la formation dans la Grande Plaine d'une
nouvelle entit6 culturelle : le groupe de Brze56 Kujawski. Cette entit6 d6borde largement la

Kouyavie pour couvrir la quasi totalit6 de la Grande Plaine, entre la Vistule et l'Oder. Cette
poput"tion'6tait beaucoup mieux adapt6e que les pr6c6dentes aux condilions 6cologiques de la

Grande Plaine, du fait de contacts avec les groupes m6solithiques, principalement ceux de

Chojnice-pienki (Epimaglemosien) et de Janislawice. L'influence m6solithique est particulidrement

seniibte dans les d6cors des objets de parure en os trouvds dans les s6pultures des groupes de

Brzed6 Kujawski, par exemple i Krusza Zamkowa. Par ailleurs, le groupe de Brze56 Kujawski a
gard6 de nombreux traits caract6ristiques des communaut6s danubiennes, tels que les longues

itaisons d poteaux. Ce groupe a 6galement subi I'influence de groupes occidentaux de la Plaine

appadenant au compleie roess6nien, repr6sent6 en Kouyavie par exemple par les mat6riaux

d'lnowroclaw-Mqtwy.

La culture des Gobelets en Entonnoir apparait dans la Grande Plaine vers la m6me

6poque. D'aprds les datations au radiocarbone (Sarnowo : 3600 b.c.), cette culture semble
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originaire de Kouyavie oD elle serait ant6rieure d ses 6tablissements au Schleswig-Holstein et au
Danemark. lci encore, les 6l6ments m6solithiques locaux (principalement janisliwiciens) et tes
6l6ments danubiens ont jou6 un r6le important dans la formation de cette entit6. L'6conomie y
est bas6e sur une agriculture extensive sur br0lis, sur l'6levage (porcs et bovins partiellement
domestiquds sur place) et sur la chasse. Ces groupes, r6pandus dans le sud de la Plaine vers la
fin du lVe milldnaire, ont constitu6 le principal 6l6ment de I'En6olithique septentrional.

Entre la Vistule et I'Oder, la Plaine est occupde par le groupe oriental de la culture des
Gobelets en Entonnoir; en Pom6ranie, les groupes de Lupawa et d'Ustowo presentent plusieurs
caract6ristiques qui les rapprochent du goupe septentrional de cette culture. En Kouyavie se
IotTt le style original d'lnowroclaw-Mgtwy li6 aux influences des cultures n6olithiques du nord-est
d C6ramique au Peigne. Ce dernier a 6t6 interpr6t6 par A. KoSko comme le r6suhat de contacts
avec la culture de Tripolje ou d'aulres influences pontiques.

La culture des Gobelets en Entonnoir et les 6l6ments m6solithiques qui subsistaient dans
la Plaine ont abouti progressivement d la formation du nouveau complexe culturel des Amphores
Globulaires. l l  s 'agit plutdt d'une lente transformation sur place que d'un changemenl de
population. Entre 2800 et 2200 b.c., cette transformation se traduit par la mise en place d'une
nouvelle 6conomie fond6e sur l'6levage et la chasse. L'apparition du cheval y a sans doute jou6
un r6le important et a d0 favoriser la formalion des soci6t6s nomades typiques de la fin de
I'En6olithique dans la Plaine.

Vers la fin du lVe et le d6but du llle mill6naire, le nord-est de la Pologne a aussi regu
I'influence du N6olithique nord-oriental ou "Subn6olithique", repr6sent6 surtout plr les cultures de
Narva et de Neman. Ces cultures, caract6ris6es par la C6ramique d Peigne et Fossettes,
conservent pratiquement sans modification une 6conomie de type m6solithique, bas6e sur la
chasse, la pdche et la cueillette.

DESCRIPTION DES CULTURES

CULTURE DE LA CERAMIQUE RUBANEE (pt. 1)

DATATION. Deuxidme moiti6 du lVe mill6naire b.c.; le site de Strzelce, en Grande pologne est
dat6 de 4310 + 60 b.c., Boguszewo prds de Torun de 4490 t 120 b.c..
EXTENSION GEOGRAPHIOUE. La culture de la c6ramique ruban6e progresse vers le nord par
les vall6es de la Vistule et de I'Oder et forme des enclaves dans la Plaine : une, dans le bassin
de la Vistule en Kouyavie et I'autre, dans le bassin inf6rieur de I'Oder, dans la r6gion de pyrzyce.
On connait 6galement quelques sites dans le bassin de la Warta. Sites importants : Brze66
Kujawski, Radziej6w, Krzywosadz, Przybranowek en Kouyavie, Strzelce en Grande Pologne,
Rzepanow, Skrzany, Skalin, Zalecin, Zukow dans la r6gion de pyrzyce.

CERAMIQUE. Vases hemisph6riques et vases d profi l  en S orn6s d'un d6cor incis6 avec
Notenkopfe ou avec bandes pointill6es (le premier apparait surtout en Kouyavie, probablement
sous I'influence du Ruban6 de la Haute Vistule; le deuxidme, pr6sent dans le bassin de l,Oder
inferieur, t6moigne en faveur de relations avec la Sil6sie).
INDUSTRIE LITHIQUE. L'industrie en pierre taill6e de ces r6gions ressemble d celle du sud de la
Pologne. Dans le domaine des matidres premidres, on note la pr6pond6rance en Kouyavie du
silex 'chocolat" (plus de 75%) provenant de Pologne centrale; par contre, dans le bas Oder, le
si lex local des moraines fait presque 100o/o. Les herminettes en forme de bolt ier et les
herminettes plates sont produites essentiellement ir partir de mat6riaux provenant des moraines.
INDUSTRIE OSSEUSE. Poinqons en os el pioches en corne.
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ECONOMIE. Agriculture (ble, orge et seigle). Notons la pr6sence de sites sur les ilots argileux de
la Plaine g6n6ralement couverte de sable. Elevage important du b6tail (85 a 95% d'ossements
d'animaux domestiques, dont 75 i^ 80% de bovins). La chasse jouait un rdle secondaire.

ASPECTS RITUELS. S6pultures non signal6es dans la Plaine.

HABITAT. l l  y avait sans doute de grandes maisons rectangulaires; malheureusement, dans
plusieurs sites, les maisons d poteaux du N6olithique moyen se sont superpos6es i celle du
Ruban6; il est donc difficile de distinguer les maisons en question (par ex. d Brze56 Kujawski).

SITES. Localis6s uniquement sur les pentes et au pied de petites col l ines, sur les argi les
morainiques, transform6es en sols noirs de Kouyavie.

STADES. La colonisation ruban6e de la Plaine correspond d la p6riode moyenne (style "d notes
de musique"). La c6ramique ruban6e de la Plaine a conserv6 ses caractdres typologiques
jusqu'au d6but du lVe mil l6naire b.c. ou el le a perdu sa d6coration, pour ne conserver que son
r6pertoire de formes (Przybranowek).

FACIES REGIONAUX. Les diff6rences g6n6tiques entre le Ruban6 de Kouyavie et celui de la
basse vall6e de I'Oder ont deja 616 soulign6es.

GROUPE (CULTURE) DE MALICE

DATATION. Premidre moiti6 du lVe millenaire b.c..

EXTENS|ON GEOGRAPHIQUE. Cette culture apparent6e d la Stichbandkeramik (culture d
C6ramique Pointillee), occupe toute la zone qui borde les Carpates occidentales. Dans la Plaine,
el le est connue seulement en Kouyavie, oi el le a probablement jou6 un r6le important dans la
gendse du groupe de Brze56 Kujawski, le plus important groupe danubien de la Plaine. Le site
imporlant est Konary, en Kouyavie.

CERAMIQUE. Presque lous les caractdres de la c6ramique du groupe de Malice, en Petite
Pologne, sont pr6sents et sunout I'ornementation typique (bandes en relief, incisions sur la ldvre
ou le bord, petites bosses sous le bord, empreintes d'ongles dans la partie sup6rieure du vase).
La C6ramique Pointill6e est par contre diff6rente et se rapproche davantage de la Cdramique
Poiniill6e de Sil6sie (6cuelles) et de la culture de Rossen (type d'ornementation).

INDUSTRIE LITHIQUE. Laminaire, domin6e par les grattoirs et les troncatures. Les matidres
premidres de la Petite Pologne ont 6t6 utilis6es (silex du Jura de Cracovie, silex "chocolat").

INDUSTRIE OSSEUSE. Inconnue.

ECONOMIE. Agricullure et 6levage.

ASPECTS RITUELS. S6pultures inconnues dans la Plaine.

HABITAT. A Konary, on connait les longues maisons trap6zoidales du type de Brze6i Kujawski.

STADES. Le groupe de Malice, avec des inf luences plus tardives venant de Petite Pologne
(groupe de Plesz6w), a jou6 un 16le important dans la formation du groupe de Brze56 Kujawski.

GROUPE DE BRZESC rUlaWSKl (p1.2)

DATATION. lVe mill6naire b.c.(les plus anciennes datations de Krusza Zamkowa en Kouyavie,
fosse 311 :3730 + 60;  fosse 576:3615 t  100 et  de Koscie lec Kujawski  :3447 + 180 b.c . ;  les
plus r6centes : d Brze56 Kujawski :3200 t 70 et i  Broniewice l,  fosse 18:3110 f 60).
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EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Les concentrations de sites les plus denses se touvent en
Kouyavie et dans la basse vall6e de l'Oder (r6gion de Pyrzyce). On connait des sites plus
dispers6s en Grande Pologne (bassin de la Warta) et dans le nord de la Basse Silesie.
Le groupe de Brze56 Kujawski correspond A I'unit6 distingu6e par K. Ja2d2ewski (1938) et L.
Gabal6wna (1966) sous ce m6me nom. Elle correspond aussi d la "culture ruban6e rdcente de
Kouyavie et de Grande Pologne" distingu6e par L. Czerniak (1980) et englobe 6galement le soi-
disant groupe de Gora (Umbreit 1937).

CERAMIQUE. La phase ancienne est caract6ris6e par une pAte d d6graissant min6ral (sable).
Parmi les vases, on constate la pr6dominance des 6cuelles coniques, dis jarres d panse'ovoTd'e
ou spherique, des vases d pied creux, etc.. La d6coration est situ6e sur le bord du vase ou sur la
ldvre (incisions, empreintes de doigt, ongles, etc.); I'encolure porte un d6cor imprim6 ou compos6
de mamelons.

Pour la phase moyenne, on connait une pAte d d6graissant constitu6 de pierre concass6e et de
mica- Les anses sont plus fr6quentes, surtout prds du rebord des 6cuelles. La d6coration
imprim6e devient trds abondante et diff6renci6e.

Dans la phase r6cente (uniquement en Kouyavie) appara?t une c6ramique d6graiss6e au moyen
de gros fragments de granit. La surface des vases est noire et polie. La dZcoration est rire,
remplac6e plut6t par des anses, boutons, etc.. Le Furchenstich (sillon d'impressions) apparaii
pour la premidre fois.

INDUSTRIE LITHIQUE. Elle est essentiel lement laminaire ( lames de 6 d 8 cm aussi pr6sentes),
dominee par les troncatures, grattoirs et pidces esquil l6es et ut i l ise surtout le si lex local
morainique de meme que quelques importations de Pologne du Sud (si lex du Jura, si lex
"chocolat").

INDUSTRIE OSSEUSE ET EN BOIS. Haches-marteaux en bois, poingons. Nombreux objets de
parure (colliers, bracelets, ceintures) en os, coquille et dent. Beaux d6lors g6om6triques grav6s
sur des bracelets en os (6voquant les d6cors m6solithiques). Pendentifs en irUre.
CUIVRE. A part ir de la phase moyenne, apparait l 'ut i l isation du cuivre (perles, pendentifs en
spirale, boucliers du type de Stollhof, bracelets).
ECONOMIE. Agricultu,re et 6levage : vaches (20% des ossements), moutons (3g%), porcs (41%).
L'agriculture est confirm6e par des macro-restes d'orge et de bl6 (65%). La chasse est peu
d6velopp6e.

ASPECTS RITUELS. Plusieurs cimetidres avec tombes d squelettes repli6s sur le c6t6 gauche,
orientes vers le nord ou le nord-est. Ces s6pultures sont abondamment fournies en mobil ier
(objets de parure en cuivre, os, pierre et coquil le). La c6ramique est plutot rare dans les
s6pultures. A Brze56 Kujawski, le cimetiere 6tait compos6 de 58 s6pu[ures; d Krusza Zamkowa
de 6 s6pultures.

SITES. De grandes colonies de ce groupe ont 6t6 fouill6es i BrzeSc Kujawski, Krusza Zamkowa
et Biskupin- Elles sont compos6es de grandes maisons (Krusza Zamkowa : toiBrze6i Kujawski :
51) trap6zoidales d poteaux, dont la longueur varie de 25 d 40 m et la largeur de B i 13 m. Les
recherches r6centes_ont d6montr6 qu' i l  ne s'agissait pas de grandes cJlonies avec plusieurs
maisons contemporaines mais plutot d'agglom6rations d'unit6s r6sidentiel les compos6es d,une
maison trap6zoidale, de longues fosses paral ldles aux parois (oD I 'on puisait I 'argi le pour le
revetement des parois), de fosses-silos, de fosses-ateliers et de fosses i ordures (voir Grygiel
1  985) .

STADES. L'existence de trois stades est confirmee par les datations et la stratigraphie
horizontale. La phase ancienne est contemporaine de la f in du d6cor pointi116 ei Ou
commencement de la culture de Lengyel non-peinte (groupe Plesz6w/Modlnica dans le bassin de
la Haute Vistule). La phase moyenne est bien plac6J dans I'horizon contemporain de la culture
de Tiszapolgdr, grdce aux objets en cuivre. La fin de cette phase serait d synchroniser avec le
groupe (culture) de Jordan6w en Silesie et avec le style de Baalberge de la culture des Gobelets
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en Entonnoir. Par contre, la phase r6cente est d6jd synchrone de I'horizon it Furchenstich el de
la fin de la cullure de Bodrogkeresztfr (debut du llle mill6naire b.c.)-

FACIES REGIONAUX. Dans la phase moyenne, on peut dist inguer le groupe de Siciny (avec
I'ornementation imprim6e la plus riche et la plus vari6e) en Basse Sil6sie (correspondant d une
partie de I'ancien groupe de Gora), et le groupe de Krusza en Kouyavie, o0 I'influence du premier
horizon du cuivre (Tiszapolg6r) est bien marqu6e.

CULTURE DES GOBELETS EN ENTONNOIR (TRB) (pl. 3)

DATATION. Deuxidme moit i6 du lVe mil l6naire - premidre moit i6 du Vlle mil l6naire b.c. (datation
pour la phase AB i Sarnowo - 3620 I 60 b.c.; les dates les plus r6centes du groupe oriental sont
2520 x 60 (Kouyavie) et 2345 t 70 (Pom6ranie Centrale)).

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. La Plaine polonaise est occup6e en principe par le groupe

oriental de la culture des Gobelets en Entonnoir, mais on trouve aussi, sur le mOme terri toire, les
plus anciens sites de cette culture (phase AB), encore sans distinction de groupes r6gionaux. Les
sites TRB de la Plaine polonaise sont group6s dans les anciennes enclaves occup6es par le
Danubien (Kouyavie, region de Pyrzyce); en dehors de cette zone, I 'habitat TRB occupe les
vall6es des rividres de la Plaine avec des sols podzoliques ou lessiv6s, terrains qui n'ont pas 6t6
explor6s par le Danubien et qui, jusqu'd l 'apparit ion des TRB 6taient le domaine du M6solithique.
L'habitat TRB s'6tend mdme dans les zones sableuses et sur les terrains couverts de graviers
(r6gion de Kaszuby, bassin de Barycz) p6riodiquement occup6s par la population TRB et oit
exi i taient sans doute les dernidres enclaves du M6solithique. Sites importants : Sarnowo,
Pikutkowo, Radziej6w, Chelmza, Zarebowo, Inowroclaw (Kouyavie), Biskupin, Mlodzikowo, Lubon,
Wi6rek, Pozna6, Szlachcin (Grande Pologne), Lupawa, Ustowo (Pom6ranie), etc.-

CERAMIQUE. La pite est presque sans d6graissant. Dans les phase tardives, on y ajoute de la
chamolte ou de la pail le. Les formes typiques pour la phase ancienne (AB) sont les vases "en

entonnoir" d col 6vas6 plus ou moins haut, des amphores d panse ovoide i 2 ou 4 anses, des
tasses, des grands vases ovoides d cordon appliqu6 sous le rebord, et des plats.

L'ornementation est peu d6velopp6e, l imit6e d quelques mamelons et empreintes, toujours prds

du bord.

L'6volution ult6rieure de la poterie est marqu6e par des profi ls anguleux el un d6cor plus

abondanl. Dans la phase de Pikutkowo (ou Pr6-Wi6rek) apparaissent les bouteilles i collerette et
les vases "en entonnoir" qui ont toujours maintenant un rang d' impressions vert icales sous le

bord, 6ventuellement des applications plastiques en forme de V renvers6 ou de M. Les amphores
ont 6galemenl un d6cor imprime ou incis6 (motifs "en 6chelle"). Pour la premidre fois,

"ppari irr"nt 
le d6cor au Furchenstich (si l lon d' impressions) et les incrustations de pAte

bianchAtre. La phase de Wi6rek est caracteris6e par de nouveaux types de poterie : 6cuelles,
tasses, faisselles; la d6coration est principalement imprim6e mais on connait 6galement le

Furchenstich, le d6cor pointill6, diff6rents zigzags, des losanges, des festons, des guirlandes et

damiers obtenus par composition d'impressions et d'incisions. Dans la r6gion de la Basse Vistule,
apparait une influence des cullures de la zone des for6ts : c6ramique orn6e au peigne el d
fossettes (groupe de Inowroclaw-Mgtwy) et en Pom6ranie centrale, le d6cor cannel6 "radial" d0 it
I'influence d'un groupe du nord (groupe de Lupawa). La dernidre phase - de Luboti - n'a pas

introduit de types nouveaux, mais a chang6 les proport ions et les formes : les vases "en

entonnoir" ont-perdu leur distinction entre le col et la panse; par contre, les amphores deviennent
plus bomb6"r. Danr la d6coration, on note surtout I'apparition d'impressions de corde et de
motifs cannel6s qui traduisent I'influence m6ridionale de la culture de Baden.

INDUSTRIE LITHIQUE. Les haches d'arme de diff6rents types fabriqu6es sur place i partir de

diff6rentes roches morainiques sonl trds abondantes dans le groupe orienlal. On distingue les

haches d'arme de type i l f targies dans la part ie moyenne oi se trouve la perforation -

Knaufhammerrdxte), de type B (doubles haches avec deux lranchants sym6triques), de type Y
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(avec talon aplati). Toulefois, les plus r6pandues dans ce groupe sont les haches d'arme d talon
sph6rique.

L'outillage en pierre taill6e, g6n6ralement en silex local, est assez diff6renci6 : dans le bassin de
la Basse Vistule, dominent des lames assez longues transform6es en lames retouch6es, grattoirs,
troncatures, etc.. En Pom6ranie centrale (groupe de Lupawa), la technique esquill6e a jou6 un
r6le important; dans la basse vallee de I'Oder, les outils sur 6clat dominent (groupe d'Ustowo).
Dans tout le groupe de I'est, on connait les haches et les pointes de fldche bifaciales.
INDUSTRIE OSSEUSE. Elle est trds d6velopp6e, repr6sent6e par des poinEons, des ciseaux,
des lissoirs, des spatules et des pointes de fldche. On fabriquait aussi des haches et des pioches
en bois de cervid6.

ECONOMIE. Le bl6 est la culture principale (Triticum dicoccum, Triticum monococcum, plus
rarement Triticum vulgare). Culture de l6gumineuses. Les champs de la cullure TRB sont dtablis
sur les plateaux aprds d6forestation par le feu; i ls sont souvent 6loign6s des sites d'habitat.
L'6levage est associ6 d la chasse (jusqu'd 40-60% d'animaux sauvages). Parmi les animaux
domestiques, la vache a joue le r6le le plus important (48-60%), suivie du porc et du
mouton/chevre.

ASPECTS RITUELS. S6pultures a inhumation : squelettes etendus sur le dos et presque
exclusivement entour6s de pierres ou couverts d'une couche de pierres, plus rarement dans une
ciste (Pom6ranie). A partir de la phase la plus ancienne, on connait des s6pultures m6galithiques
(tombes de Kouyavie), avec un tumulus trap6zoldal entou16 de pierres ( longueur 40-150 m;
largeur jusqu'ir 6-15 m). Les s6pultures sous lumulus ne sont pas diff6rentes de celles des
cimetidres plats.

HABITAT. Dans la phase ancienne, les rares sites d'habitat sont petits et ne comporte qu'une ou
deux cabanes. Plus tard, dans le groupe oriental, on trouve de petits sites saisonniers (surface
100-500 m2; et de grandes colonies dont la surface 6tait de 2 d S ha. Dans ces dernidres, on
trouve non seulement des cabanes et differentes fosses (silos, ateliers, fosses a ordures, etc.)
mais aussi des maisons rectangulaires d poteaux (jusqu'ir 7 x 12 m). Les d6couvertes de
Zarebowo indiquent un 6pais rev€tement d'argile sur les parois de ces maisons.
STADES ET FACIES REGIONAUX. Avant l 'emergence du groupe oriental au cours de la phase
AB, plusieurs el6ments typologiques 6taient communs d toute la zone de la Plaine. Dans la
phase de Pikutkowo (ou Pre-Wi6rek) le groupe de I'est 6tait bien individualis6 mais il pr6sentait
quelques caractdres communs avec le groupe (ou le style) de Baalberge.
Dans la phase de Wi6rek, on peut dist inguer quelques facies r6gionaux par exemple dans la
r6gion de la Basse Vistule (lnowroclaw-Mqtwy, avec les influences du N6oiitfrique nord-oriental)
les groupes de Lupawa et d'Ustowo en Pom6ranie (influenc6s par le groupe septentrional de la
culture des Gobelets en Entonnoir).

La phase finale - de Lubon- pr6sente des affinit6s croissantes avec le sud, sudoul avec la culture
de Baden et dans le groupe de Radziej6w.

CULTURE DES AMPHORES cLoBULA|RES (cRoupE poLoNAts) (pl.a)

DATATION. Deuxieme moit i6 du l l le mil lenaire b.c.. La plus ancienne date, cel le de Zarebowo,
est de 2675 ! 60 b.c., la plus r6cente, celle de Klementowice (groupe oriental), de 2225 ! 30
b.c. .

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. La culture des amphores globulaires occupe toute la Plaine
polonaise. En dehors de I'agglom6ration en Kouyavie et dans les bassins de la Warta et du
Notec, cette culture d6passe les l imites de la colonisation TRB dans la Plaine, occupant les
terrains of le Ndolithique n'6tait pas connu jusqu'd cette p6riode (par exemple : dans la r6gion
des lacs de Mazurie et de Mazovie). La Plaine entre I'Oder et la Visiule est le domaine du groupe
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polonais (Wislariski 1966). Dans la basse vall6e de l'Oder, il existe quelques sites attribuables au
groupe occidental; par contre, les sites des bassins du Bug et de la Haute Vistule appartiennent
au groupe oriental.

CERAMIQUE.  La  pd te  es t  add i t i onn6e  d 'un  d6g ra i ssan t  ( su r tou t  l e  f e ldspa th ) .
Formes c6ramiques : amphores sph6riques avec 2 et 4 anses, amphores similaires avec fond
plat, tasses avec deux anses sym6triques, 6cuelles hemisph6riques, vases tronconiques, grands
vases d panse ovoide, couvercles cylindriques.

Dans la phase ancienne, le d6cor est surtout imprim6 et pointi116 ; par contre, la phase moyenne
connait deja le d6cor cord6 (jusqu'it20o/" de la d6coration). Toutelois le plus r6pandu est toujours
la d6cor imprim6, formant surtout des triangles. Dans la troisidme phase, la d6coration cord6e est
dominante : la surface des vases est abondamment d6cor6e de feslons, de guirlandes, de lignes
crois6es, etc..

INDUSTRIE LITHIQUE. Les plus caract6rist iques sont les haches polies en si lex (surtout le si lex
"en bandes" de la mine de Krzemionki Opatowskie) d section quadrangulaire. Dans la Plaine, on
uti l isait le si lex local morainique pour produire un outi l lage faiblement laminaire, domin6 plut6t par
les 6clats et les pidces esquill6es.

INDUSTRIE OSSEUSE. PoinEons et sagaies en os, pioches en bois, lames en incisives de
sanglier. Travail de l'ambre (objets de parure).

ECONOMIE. Dominee par l 'dlevage et la chasse. Parmi les animaux domestiques, notons la
pr6sence des vaches et des porcs, suivis du cheval (premidre apparit ion dans la Plaine).
Plusieurs s6pultures d'animaux domestiques. L'agriculture n'a pas une grande importance.

ASPECTS RITUELS. Les s6pultures d inhumation dominent, rnais on trouve 6galement quelques
s6pullures ir incin6ration (Kurzadkowice en Basse Sil6sie). Les inhumalions se font dans des
cistes en pierre, dans des fosses padois creus6es dans les lumulus de la culture TRB. Les
squelettes sont en position repli6e mais on a 6galement des s6pultures oD les squelettes onl subi
une d6carnisation, une incin6ration part iel le, etc.. Les inhumations humaines sont fr6quemment
entour6es de squelettes d'animaux. Les s6pultures entourent aussi des foyers.

SITES. La situation des habitats 6voque la culture des Gobelets en Entonnoir. On distingue deux
types de sites : les uns plus stables et les autres saisonniers. Ces derniers sont plus rares : leur
surface 6tait de 800 at 1500 m2; dans ces sites, les maisons rectangulaires d poteaux sont
attest6es, parfois avec une tranch6e de fondation sous les parois. Les plus nombreux sont les
petits camps saisonniers sans trace de slructures d'habitat.

STADES ET FACIES REGTONAUX. Trois stades ont 6t6 dist ingu6s dans le groupe "polonais".
Dans la phase moyenne, on dist ingue une subdivision r6gionale : sous-groupe de Grande
Pologne-Kouyavie, sous-groupe de Mazovie-Podlasie et sous-groupe de Petite Pologne. Ce
dernier sous-groupe est li6.d la transition entre le groupe "polonais" et le groupe oriental. ll s'agit
probablemeni d'une extension de la population de celte culture i partir du bassin de la Basse
Vistule vers le bassin du Bug et du Dniestr. Si la phase ancienne 6tait encore contemporaine de
la culture TRB, par contre, la phase moyenne est post6rieure d cette culture et contemporaine de
la culture de Baden et de celle de la C6ramique Cord6e.

CULTURE DE NEMAN

DATATION. Fin du lVe - f in du l l le mil l6naire b.c..

EXTENSION GEOGRAPHIQUE. Entre le bassin de Neman au nord, la Moyenne Vistule a l'ouest,
les bassins du Bug et du Pripet au sud.
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CERAMIQUE. Dans la phase ancienne (de Doubitchay), on trouve des vases d fond conique et
col distinct orn6 d'incisions, d'impressions, de fossettes-et d'impressions cord6es. Cette c6ramique
est faite avec un d6graissant v6g6tal, mauvais i la cuisson.
Dans la deuxidme phase (de Sosnia), la c6ramique est meilleure (bien cuite, avec d6graissant
min6ral), orn6e principalement de mamelons et d,impressions.
INOUSTRiE LITHIQUE. Peu connue. Dans la phase ancienne : pointes p6doncul6es de Swidry.
Dans la phase r6cente : grattoirs, pergoirs, tranchets, poinies de f ldche tr iangulaires etp6doncul6es, trapdzes avec retouches venlrales plates (pointes de Sosnia), pidces d dos avec
piquant-triddre et pointes p6doncul6es de Swidry (?).
ECONOMIE. Principalement la chasse et la p6che.

ASPECTS RITUELS. Les rites fun6raires sont inconnus.
slrEs. camps saisonniers sans structures d'habitat retrouv6es.
STADES- Deux stades chronologiques : celui de Doubitchay et de celui de Sosnia (pendant ce
dernier stade, cette entite 6tait r6pandue en Pologne dans les bassins du Bug, du Narew et duBarycz).

CULTURE DE NARVA

DATATION. Debut tVe - fin llte miil6naire b.c..
ExTENsloN GEOGRAPHIQUE. On ne connait les sites de cette culture que dans le nord-est dela Pologne (pour la description plus d6taill6e, voir chapitre XV).
CERAMIQUE. Pdte ir degraissant de coquil les bris6es. Dans la phase recente apparait und6graissant min6ral (granit concass6). Les formes de ces vases consistent surtout en vases dfond conique et profil sinueux et en 6cuelles ovoides. La c6ramique est peu d6cor6e.
INDUSTRIE LITHIQUE. Sur le terr i toire de la Pologne, el le n'a pas 6t6 dist ingu6e dans les
collections de surface qui accompagnenl la ceramique.-
INDUSTRIE oSsEUsE. Travail trds d6velopp6 de I'os et du bois ; sagaies et harpons. Travail deI'ambre : statuettes en ambre repr6sentant des t6tes d,animaux.
s|TES. Petits campements avec tenles l6gdres et probablement aussi des constructions dpoteaux plus stables.

STADES. Les phases chronologiques n'ont pas 6t6 distingu6es en Pologne (voir chapitre XV).
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LEGENDE DES PLANCHES

Pl. 1. Culture de la c6ramique ruban6e. C6ramique (1-10), herminette en schiste (11), objets en

os et  bo is  de cerv id6 (12- i3) .  Brze56 Kujawski  :1-4;  Radzie j6w:5-9,  11,  12;  St rze lce:10;
Parchanie : 13.

Pl.2. Culture (groupe) de Brzedc Kujawski. C6ramique (1-9), objets en bois de ceruid6s et en os
(10,  11) .  Brzeic  Kujawski  :1-11.

PI.4. Culture des Amphores Globulaires. C6ramique (1-9), plan de la maison (10), hache-marteau
en p ier re ( ' f  l ) ,  haches en s i lex (12-13) .  Stary Brze56:1,13;  P ikutkowo:2,3,5-9;  Padniewo:4;
Biedrzychowice : 10; Siciny : 11; Przybyslaw : 12.
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