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11 est bien connu que les problemes paleodemographiques regardent autant 
ceux qui s ' interessent â la demographie historique proprement dite que ceux qui 
s 'occupent de differcnts aspects de la biologie et des civilisations des populations 
prehistoriques. 

En effet, etant donne que les indicateurs demographiques sont fortement cor
re!es avec Ies niveaux socio-economiques, leur connaissance devient tres necessaire 
dans Ies demarche� interdisciplinaires de l 'archeologie modeme, dont le but ne se 
reswne pas â connaître Ies traits caracteristiques de ia culture materielle, mais aussi 
du mode de vie des createurs ou de ceux qui ont adopte la culture respective, donc de 
leur organisation interne tribale et intertribale, de leur evolution socio-economique. 

Les tentatives recentes de l 'archeologue ukrainien de Kiev, Kruc, d'evaluer 
le volume demographique d'apres la surface et la densite des stations temoigne de 
I ' importance accordee par Ies archeologues aux problemes demographiques. 

Les paleoanthropologues se sont occupe d'habitude de la duree de Ia vie, 
appreciee selon l 'âge des sujets appartenant â deux squelettes mis au jour au cours 
des fouilles daris divers necropoles. 

Acsadi et Nemeskeni ont eu le merite de mettre â point la methode d'etablir 
l 'esperance de vie pour differentes populations prehistoriques et protohistoriques 
d'apres les donnees concernant la mortalite, publiees par divers anthropologues. 

En Roumanie, Olga Necrasov, qui est d'ailleurs le fondateur de la Paleoan
thropologie roumaine, a initie Ies recherches paleodemographiques. 

Dans ce travail nous allons nous occuper de la duree de vie au cours de l 'âge 
du bronze, quand beaucoup d'auteurs considerent que l 'ethnogenese thrace a com
mence. 

Nos efforts sont diriges vers la corroboration de nos resultats avec Ies donnees 
archeologiques pour tenter d' interpreter et d'expliquer la variabilite de la mortalite 
pendant l 'âge du bronze et, respectivement, d'une culture â l 'autre de cette epoque. 

Pour pouvoir assurer la signification statistique, nous avons retenu pour l 'e
tude seulement Ies series bien representees du point de vue du nombre des 
squelettes provenant de grandes necropoles. 

En commem;:ant par l ' analyse de la repartition des sujets en fonction des 
principales etapes d'âge, comme on en voit dans le tableau 1 ,  nous soulignons Ies 
faits suivants. 
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La mortalite des enfants de 0-4 ans dans !'etape du bronze ancien (representee 
par la serie de Zimnicea I n'est pas tres elevee ( 1 7%). La mortalite des enfants de 0-5 
ans atteint 25%. Les adultes qui ont depasse 30 ans sont assez bicn represcntes 
(50%) et Ies vieillards ont une frequence plus reduite (6%), foit qui se reflctc dans 
l'esperance de vie qui est â la naissance de 28 ans et qui est :'I 20 ::ns de 36 ans. 

En comparaison avec la population neolithique, on doit souligncr que la 
duree de la vie dans le bronze ancien a commence â diminuer, non en ce gui con
cerne l'esperance de vie â la naissance qui n 'est pas edificatrice, etant donne qu 'cn 
neolithique on pratique des rites speciaux potir ensevelir Ies enfants, mais quant a 
l 'esperance de vie a 20 ans, qui est de 39 ans. 

Les mouvements des populations qui ont lieu au commencement de l 'âge du 
bronze pourraient expliquer la frequence relativement elevee de la mortalite des 
jeunes hommes, eventuellement par le resultat des conflits entre Ies autochtones et 
Ies nouveaux venus. 

II est tout possible aussi que Ies maladies provoquees par Ies infections 
apportees par Ies nouveaux venus puissent affecter davantage Ies autochtones qui 
n 'etaient pas adaptes au spectre des microbes etrangers. L'isolement plus grand 
des petites populations neolithiques pourraient d'autre part etre considere comme 
un facteur non-favorable pour la transmission de diverses epidemies. 

Dans le bronze moyen Ies populations de la Culture Monteoru offrent un 
tableau de la mortalite toute â fait  different de celui du bronze ancien et du 
neolithique. 

La mortalite des enfants de 0-4 ans s 'eleve ă 25% et celle des enfants de 5-9 
ans jusqu'ă 1 2% ce qui revient aux enfants sous 10  ans â 37%. La proportion des 
deces des adultes (20 â 30 ans) s 'eleve ă 23% et celle des matures est de seulement 
34%. La survivance apres 60 ans est tout ă fait exceptionnelle ( 1 ,44%). Comme 
consequence, l 'esperance de vie ă la naissance baisse ainsi â 22 ans et celle â 20 
ans est de 1 5  ans, donc l 'âge moyen au deces apres 20 ans est de 35 ans. 

Cette fois, Ies hommes presentent une esperance de vie relativement plus 
longue que Ies femmes (37 et respectivement 34 ans) Ies dernieres etant soumises 
au risque de la mortalite ă la parturation, phenomene correle avec la grande morta
li te des enfants. 

II faut nous demander ă ce propos, quelles peuvent etre Ies causes de la 
reduction de la duree de vie des populations Monteoru. Pour pouvoir repondre ă ce 
probleme, nous avans considere que nous sommes oblige de faire appel aux don
nees archeologiques. De ce point de vue Ies considerations de Marilena Florescu 
s 'averent tres utiles. 

En effet, dans l '  etude concernant Ies fortifications des populations 
Monteoru, cet auteur a montre que le modele de l'organisation spatiale de !'habitat 
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etait caracterise par une concentration sur un espace ou etait un noyau central - la 
citadele - et autour d'elle, â proche distance, se trouvaient Ies habitations satellites. 

Le phenomene d ' agglomeration a ete accentue par la retraite des tribus 
Monteoru du N de la Moldavie vers la courbure de Carpates ou s 'est situe le centre 
des populations Monteoru. 

Cette concentration des tribus de Monteoru avec une organisation interne 
rigoureuse representait un facteur majeur de risque pour Ies epidemies, speciale
ment pour Ies petits enfants. L'habitude de deposer Ies restes menagers dans le pe
rimetre des complexes d'habitation augmentait encore Ies risques pour Ies infec
tions. 

La penetration des tribus de ! ' est pouvait provoquer des conflits avec Ies 
populations Monteoru soldes avec des victimes, en augmentant la mortalite des 
autochtones. 

Au commencement du bronze recent s ' installe, d ' apres M. Florescu, un 
phenomene de reorganisation tribale, ayant comme corrolaire l ' apparition d'une 
nouvelle culture - Culture de Noua - sur un territoire vaste: Moldavie, Muntenie, 
Transylvanie,  Dobroudja. Cette unification culturelle reflete une cristalisation 
d'une uni te ethnique consideree (M. Florescu) de l 'ethnie thrace. Les facteurs qui 
ont contribue â cette unification sont encore disputes; i ls sont d 'ordre interne 
comme resultat du developpement economique et social ou ii s 'agit des popula
tions de ! 'est (Srubno - Hvalinsk), qui ont penetre dans notre territoire et ont con
tribue â l 'cicceleration de ce phenomene. 

Les donnees anthropologiques attestent la presence des elements orientaux 
dans la structure anthropologique de certaines populations Noua, la composante 
orientale etant variable d'une necropole â l 'autre. 

Du point de vue demographique, Ies populations appartenant â la culture de 
Noua en ensemble se caracterisent par une duree de vie plus longue (tableau 2) 
associee avec une reduction de la mortalite des enfants qui a contribue â l 'augmen
tation du volwne demographique des ces populations. De ce fait, c 'est l 'archeolo
gie qui va nous en donner l'explication. 

En eff et, on a demontre des progres economiques et sociaux qui ont permis 
des modifications dans Ia configuration des habitations. Elles deviennent disper
sees, situees sur un promontoire entoure de terrasses, offrant la possibilite de prati
quer l 'agriculture ainsi que l 'elevage (betes â cornes). 

De meme, Ies restes menagers sont maintenant deposes en dehors du 
perimetre de leurs habitats. <;a implique la reduction du risque de transmettre Ies 
infections. On ne peut pas oublier aussi que Ies populations de !'est, comme celle 
de Truşeşti , se caracterisent par une constitution plus robuste et la synthese 
biologique entre Ies autochtones et Ies nouveaux venus aurait pu optimiser le 
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potentiel biologique des communautes Noua. 
On doit souligner encore qu' i l  y a des differences du point de vue de la 

duree de vie entre Ies tribus appartenant â la phase Noua I ( comme Doina, et 
Cioinagi-Bălineşti) et celles du Noua II (comme Truşeşti .ct Crasnaleuca). Les pre
mieres conservaient des elements Monteoru, en se caracterisant par une mortalite 
des enfants plus etevee et donc ils avaient une esperance de vie relativemcnt plus 
courte que Ies seconds. 

On peut donc conclure que Ies donnees demographiqucs, que nous avons 
analysees dans ce travail, corroborees avec Ies donnees archeologiques, offrent des 
elements interessants pour pouvoir mieux connaître le mode de vie et le niveau 
economique et social des populations prehistoriques. 

Maria Cristescu 
Centrul de Studii Antropologice Iaşi 

Str. Lascl!r Catargi nr. 14, 
Iaşi, România 
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Tableau I .  Rcpartition des sujcts cn fonction de l 'ctapc d 'âgc au deces ct l 'csperancc de vie a la naissance ct aprcs 20 ans 

� N Infans I I  Infans II Adolescents Adultes Adultes Vieux E.v.n.  E.v.n. Proportion 
0-7 ans 7- 1 4  ans 14- 1 8  ans 1 8-30 ans 30-60 ans 60-x ans ans entre sexes 

e % % % % % 20-x ans 

Bronzc Zimnicea I 52 1 7,3 1 9,62 1 ,92 1 5,38 50,00 5,77 28,29 M. 1 5 ,93 M.54,05 

ancien (C. 1 8) F.20,00 F .45 ,94 

Bronze Când eşti 409 25,43 I 1 ,25 5,62 1 9,3 1 28,6 1  1 ,22 22, 1 1 M. 1 7,29 M.59,25 

moyen (C. Monteoru) F. 1 4,38 F. 40,74 
Sărata Monteoru 1 73 1 8,70 1 0,60 4,70 23,30 4 1 ,00 1 ,70 22,00 - M.52,50 
(C. Montcoru) - F.47,80 
Truşeşti 103 12,62 24,27 5,82 7,76 33 ,97 7,76 28,02 M.27,99 M.48,07 
(C. Noua) F.22,72 F.5 1 ,92 

Bronze Doina 28 2 1 ,42 1 8,2b 1 0,71  1 0,7 1 39,28 - V.M.D. V.M.D. M.62,50 
recent (C. Noua) 25,00 36,00 F.37,50 

Cioinagi-Bălineşti 29 20,69 1 7,24 6,90 1 0,35 3 1 ,04 6,90 V.M.D. - M.53,33 
(C. Noua) 27,00 - F.46,66 
Crasnaleuca 42 14,28 1 1 ,90 - 1 6,66 52,38  - V.M.D. M .22,60 M.64,00 
(C. Noua) 3 1 ,7 1  F. 1 5,50 F.36,00 
Zimnicea II 6 1  24,59 22,95 8 , 1 9  2 1 ,39 1 9,56 1 ,63 22,92 M . 1 9,80 M.55, 1 7  
(C. Zim-Plovdiv) F. 1 7,50 F.44,82 
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Tableau 2. Espcrance de vie chez Ies populations de l'epoque du Bronze apres 20 ans et l 'âge moyen au deces (A.MD) 
pour 0-x ans ct 20-x ans. 

Neolithique Bronze ancicn Bronzc moyen Bronze recent 
Âge (C. Boian) (C. Zimnicea-I) (C. Monteoru) (C. Noua) (C. Zim-Plovdiv)) 

B . F. B. F. B. F. B .  F.  B. F. 
20-24 20,82 17 95 15 93 20.00 17 29 14 3 8  27 99 22,72 1 9 .80 1 7.50 
25-29 16,74 14 49 12 57 1 5.00 1 3  83 1 1  08 22 49 1 7,72 16 24 15 22 
30-34 14. 1 1 1 3 ,7 1 1 0,64 1 4, 1 7  1 4,50 1 1 ,22 20,65 1 4,25 1 5  83 14 1 6  
3 5-39 1 1 ,44 1 3 , 1 6  I 2,80 1 2,56 I2 ,24 9,7 1 I 9,06 1 2, 1 9  I 7 50 I I 50 
40-44 I O, I 6  1 0,95 I 5,04 9, I 6  9,57 8,06 1 5 , I 6  8,57 I2 50 1 2.50 
45-49 9,29 9 33  I0 ,04 7 57 8,34 9.38 14 77 9 64 9 50 7 50 
50-54 7,69 6 8 I  7 86 7 8 1  6,26 5 36 I 4  37  I 0,00 6 25 1 2  50 
55-59 5,00 6, I 3  5,29 7,75 5,84 7,49 9,37 1 2,50 2,50 7 50 
60-64 3 , 1 2  4, 16 2,60 2,50 3 ,49 2,50 6,66 7,50 - 2 50 
65-69 2,50 2,50 - - 2,50 - 3,74 7,50 - -
70-74 - - - - - - 2 50 2 50 - -
75-79 - - - - - - - - - -

0-x 35,89 28,29 22, 1 1 28,02 22,92 
AM.D 
20-x 39 37  35 45 3 8  

AM.D 
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