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1. Propos liminaire

Chaque animal a ses exigences écologiques qui nous 
sont très utiles dans les démarches de reconstitution 
des environnements passés à l’aide de la faune 
identifiée dans les sites archéologiques. Générale-
ment, les mollusques sont des animaux courants dans 
les milieux ouverts, mais ils vivent uniquement dans 
certains biotopes leur offrant les meilleures conditions 
de vie, leur mobilité restant réduite. Ces caractéristiques 
permettent, dans certaines circonstances (un bon 
encadrement stratigraphique de la faune), que les 
mollusques constituent de très bons indicateurs envi-
ronnementaux. Au sein des sites archéologiques, on 
trouve des assemblages qui relèvent d’accumulations 
naturelles mais aussi d’apports anthropiques liés à la 
collecte ou à des apports involontaires, lors du transport 
de matières premières par exemple. Les accumulations 
anthropiques incluent :

- 1. la collecte volontaire à des fins d’utilisations 
diverses (alimentation, confection de parures et 
d’outils, aménagement de l’habitat, etc…) ; 

- 2. la collecte involontaire parmi d’autres matériaux 
employés pour la construction (sédiments littoraux, 
roseaux, gravier etc.), mais aussi avec les céréales, le 
bois, ou même des restes présents lors de l’éviscéra-
tion des poissons, etc… ;

- 3. les échanges commerciaux.

Toutes les espèces de mollusques – à l’exception de 
ceux importés à longue distance pour confectionner 
des parures par exemple – peuvent contribuer plus ou 
moins directement à la reconstitution du milieu autour 
d’un site archéologique. Analysées de façon sys-
tématique, ces données sont susceptibles de décrire 
l’évolution du milieu et de retracer les changements 
environnementaux. Très peu d’études sont dédiées 
aux mollusques issus de sites archéologiques.

En Roumanie, des travaux de ce type ont été conduits 
par Grossu (Grossu, 1957, 1970 et 1976) et, plus récem-
ment, par nous (Radu et al., 2016 ; Radu sous presse) 
et Pickard et al., 2017. Les informations requises par 
l’étude des restes de mollusques, et principalement 
celle des bivalves, contribuent à décrire différents 
phénomènes et permettent ainsi :
- des comparaisons quantitatives et qualitatives entre 
différents niveaux/complexes archéologiques ;
- la description de l’écologie de la zone de collecte 
(lac, rivière, bras ou affluent) ;
- la détermination de la période de la collecte et la 
saisonnalité ;
- la quantification de la masse de mollusques entrant 
dans la paléo-économie animale et la consommation ;
- la mise en lumière de la nature des relations entre 
les communautés humaines, leur environnement et 
les changements environnementaux majeurs qui se 
sont produits durant l’occupation du site (inondations, 
changements et modification physico-dynamiques du 
cours d’eau, etc.).

L’échantillon de mollusques issus du site chalcolithique 
de Taraschina constitue une source importante de 
données, dont l’étude permet de révéler le rôle des 
mollusques dans la vie des populations néolithiques 
et dans leur alimentation, et de livrer une image du 
milieu environnant.

2. Contextes archéologiques
Le site préhistorique du Taraschina est actuellement 
situé au cœur du delta du Danube, à 4,5 km au sud-
est du village Mila 23. Il s’agit d’un site pluristratifié 
formé par l’accumulation de restes anthropiques, de 
vestiges de maisons et de leur contenu, de déchets 
domestiques issus de plusieurs niveaux d’habitation 
(Chapman, 2010). Le site, d’une surface d’environ 1 ha, 



142

des diverses échantillons ; le rapport Unio/Anodonta  
et la précision du lieu de collecte des bivalves ; leurs 
dimensions.

4. Résultats
Nous avons étudié le matériel prélevé dans deux 
zones : la zone 1 est caractérisée par six ensembles 
(Zone 1 Ensemble 1 à Ensemble 6 noté Z1 E1 – Z1 
E6) et la zone 2 avec 7 ensembles (Z2 E1-Z2 E7). 
Le matériel de l’ensemble 1 (issu d’horizons situés 
près de la surface) et les deux derniers ensembles (Z1 
E5-6 et Z2 E6-7 (qui totalisent moins de 100 restes) 
a été traité avec prudence. Au total, nous avons analysé 
et retenu 74 % des restes (3 007) pour la zone 1 et 80 % 
(4725) pour la zone 2, ce qui représente des taux suf-
fisamment importants pour être traités statistiquement.

Nous avons identifié des bivalves et des gastéropodes 
(fig. 1). Les espèces aquatiques sont dominantes mais 
les terrestres ne font pas défaut avec environ 13 %. 
Parmi les aquatiques, on compte les taxons dulcicoles 
Unio et Anodonta et ceux d’origine marine Cardium et 
Hypanis qui présentent parfois des perforations suite 
à des utilisations comme parure (Bălăşescu, Radu 
2011). La composante dulcicole des bivalves est do-
minée par le genre Unio. Les trois espèces d’Unio 
(U. tumidus, U. pictorum et U. crassus) cumulent des 
taux (compris entre 57 et 90 %) qui dépassent les valeurs 
enregistrées pour d’autres bivalves (Anodonta sp. et 
Dreissena sp.).

Les gastéropodes, tant aquatiques que terrestres, sont 
présents dans tous les niveaux, quelle que soit la pro-
fondeur. Généralement, leur coquille est intacte et 
présente très peu des lésions causées par des inter-
ventions post-enfouissement.

Unio tumidus et U. pictorum, comme d’ailleurs Anodonta 
sp., Dreisssena sp. et Viviparus sp., sont des espèces 
de rivière. Elles préfèrent surtout les eaux courantes, 
peu agitées et forment des populations importantes 
aussi bien dans les bras secondaires que dans les lacs 
de la zone humide alimentée de manière permanente 
par les eaux du fleuve. Quant aux bivalves Unio 
crassus et gastéropode Theodoxus sp., ils vivent tou-
jours dans des rivières et des bras/affluents à fort 
courant d’eau.

La comparaison entre Unio et Anodonta, deux taxons 
aux exigences écologiques différentes, nous permet 
de caractériser le lieu fréquenté par les populations 
préhistoriques pour leurs collectes. Ainsi, les valeurs 
du rapport Unio/ Anodonta enregistrées dans divers 
échantillons (Fs 1102 et 1134 de la Z1E2 ; Us 1153 de 
la Z1E4 et Us 2014 de la Z2E2) ont-elles été comparées 

a fait l’objet de recherches à l’aide de différentes 
méthodes : prospections géophysiques, carottages, 
fouilles archéologiques (2 sections de 180 m2), ana-
lyses typologique, technologique et fonctionnelle du 
mobilier etc. (Carozza et al., 2011a ; 2012b ; 2013). 
L’occupation principale identifiée se rapporte au 
Chalcolithique, contemporain des cultures Boian et 
Gumelnița, qui se développent entre c. 4800-4300 
BC (Carozza et al., 2011b). D’autres occupations, 
plus ponctuelles, ont été mises au jour : Gète, Romaine 
et Médiévale (Micu et al., 2011).

Le matériel analysé dans le cadre de ce volume est 
issu des zones de fouille 1 et 2 (ensembles stratigra-
phiques 1 à 7) et sont attribués à la culture Gumelnița 
(4500-4300 BC) (pour plus de détails sur la fouille 
voir Carozza et al., 2011a et ce volume). Plus de 
9600 restes de mollusques ont été analysés, y com-
pris ceux déjà publiés (Bălăşescu, Radu 2011). Cette 
quantité assez riche résulte d’un recours au tamisage 
systématique pendant les fouilles, tamisage qui a per-
mis de bénéficier d’une image relativement complète 
du spectre faunique du site de Taraschina. 

3. Matériel et méthodes 
Le matériel a été prélevé directement lors de la fouille 
ou après tamisage d’un certain volume de sédiment. 
Après le tri et l’identification, les valves d’Unio ont 
été mesurées. La prise de dimensions contribue à 
estimer leur apport alimentaire, mais également à 
caractériser la population des bivalves et de réaliser 
des comparaisons. 

La liste des taxons (fig. 1) obtenus pour chaque 
échantillon (c’est-à-dire par ensemble résultant du 
cumul de plusieurs unités stratigraphiques) a été 
regroupée en tenant compte de principales exigences 
écologiques (fig. 2). Trois groupes ont été consti-
tués d’après les données de Grossu (1962, 1993) : les 
espèces préférant les eaux courantes (rivière), les 
espèces privilégiant les eaux courantes peu agitées 
(lacs et bras secondaires) et enfin les espèces vivant en 
eaux stagnantes (étangs, marais).

Parfois l’attribution à l’un ou à l’autre groupe est plus 
délicate. 

Un jeu de données concerne les bivalves actuels (Unio 
et Anodonta). Nous avons constitué ce référentiel dans 
diverses zones du Danube (Hârșova) (Radu, 2011). Il 
représente un outil nécessaire pour caractériser le lieu 
de collecte. Toutes ces analyses seront mises à contri-
bution pour reconstituer la composante aquatique de 
l’écosystème. Pour ce faire, trois paramètres ont été 
pris en compte : la variation des fréquences au sein 
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Z1E1
NR         % NR         % NR         % NR         % NR         % NR         % NR         %
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Unio sp.
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Figure 1
Distribution des restes de mollusques par ensemble étudié pour les ensembles Gumelnița de la zone 1 (a) et de la zone 2 (b). 
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Unio tumidus
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Figure 2
Regroupement des mollusques aquatiques d’après leurs exigences écologiques.
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Les résultats obtenus par l’analyse des mollusques 
placent le site de Taraschina à proximité directe d’un 
bras important du Danube, non loin d’un réseau de 
lacs (peut-être une lagune). Cette situation est très 
différente de la configuration actuelle, le site étant 
aujourd’hui situé au milieu du delta du Danube, 
entouré de marais, lacs et petits canaux.

5. Reconstruction de l’environnement
Les études malacologiques réalisées sur des restes 
archéologiques peuvent contribuer, avec d’autres 
disciplines (sédimentologie, palynologie, carpologie, 
anthracologie et archéozoologie,…) à la reconstitution 
du milieu passé environnant le site. À Taraschina, 
nous avons pu synthétiser les données propres aux 
mollusques aquatiques et celles résultant des diverses 
activités humaines (alimentation, construction, outils, 
parure, etc.). Les trois paramètres considérés sont 
importants pour caractériser l’environnement ; ils 
permettent quelques observations intéressantes.

Les taxons identifiés, leurs fréquences et les dimensions 
des individus constituent des indicateurs qui sont 
affectés par la collecte volontaire, surtout pour les 

avec celles obtenues pour des échantillons actuels, 
prélevés en rivière, bras et lacs en eau pérenne (fig. 3). 
On observe que les valeurs obtenues à Taraschina 
sont similaires à celles des rivières et sont proches de 
celles des bras secondaires.

Les dimensions des coquilles reconstituées à partir de 
leur hauteur nous révèlent des valeurs autour de 31-
33 mm dans le cas d’Unio tumidus et de 30-33 mm dans 
le cas d’Unio pictorum. Si l’on compare ces données 
archéologiques aux données actuelles du Danube, on 
observe que les dimensions des coquilles issues de 
Taraschina sont plus petites que celles du référentiel 
actuel qui n’ont pas subi le stress d’une collecte in-
tense de la part des communautés humaines (fig. 4). 
Sur le site, les dimensions les plus fréquentes sont petites 
et moyennes (surtout pour U. pictorum), fait qui tra-
duit un phénomène de sur-collecte, plus évident dans 
les ensembles 3-6 des deux zones. Une conséquence 
de la sur-collecte des bivalves (dans une perspective 
alimentaire) est la réduction de leur taille. La sélec-
tion répétée d’individus de grande taille ne permet 
pas aux individus d’arriver à des tailles maximales. 
L’effet de la sur-collecte était peut-être fréquent, 
surtout dans les lieux à proximité du site où l’accès 
était facile, rapide et fréquent.
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Figure 3
Rapport entre les valves d’Unio (U. tumidus, U. pictorum et U. crassus) et d’Anodonta (nombre de restes en %) ; comparaison entre les 
échantillons actuels de Hârșova (Fleuve 1, Fleuve 2, Bras et lac) et les échantillons archéologiques de Taraschina (Z1E2-Fs1120, Fs1134 ; 
Z1E4-Us1153 ; Z2E2-Us2014).
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des divers échantillons montrent que le fleuve et 
ses bras actifs représentent des lieux potentiels de 
collecte. Aujourd’hui, dans le delta du Danube, 
parmi les espèces d’Unio sont uniquement représentés 
Unio tumidus et Unio pictorum, mais ils sont assez 
rares (Sárkány-Kiss, Sîrbu,1998). Ils ne peuvent pas, 
aujourd’hui, soutenir le besoin d’une population 
comme cela était le cas durant le 5e  millénaire avant 
notre ère. Les seuls endroits actuels riches en bivalves 
restent les grands lacs (Sárkány-Kiss, 1996). 

Les dimensions de ces individus traduisent une 
consommation intense, une sur-collecte observée 
toute au long de l’occupation Gumelnița. Selon nous, 
ce phénomène a été rendu possible par la conjonction 
de plusieurs facteurs : l’intérêt des humains pour la 
consommation des bivalves ; l’existence d’un lieu de 
collecte assez proche du site ; le niveau peu élevé du 
fleuve permettant aux bivalves de se concentrer dans 
certains endroits.

La collecte des mollusques est une activité praticable 
tout au long de la saison estivale, mais elle est étroi-
tement dépendante des fluctuations du niveau du 
fleuve, de l’accessibilité aux ressources et des 
stratégies économiques (qui concernent également 
les animaux) développées à chaque saison par la 
communauté de Taraschina.

Durant l’occupation chalcolithique, les interventions 
anthropiques affectent les populations de mollusques. 
Elles contribuent, avec d’autres activités (pâturage, 
déforestation), à l’anthropisation du milieu.

L’analyse des échantillons de mollusques de Taraschi-
na, et principalement les bivalves (dominance des 
Unio et présence d’espèces marines Cardium et Hypa-
nis), place le site chalcolithique à proximité d’un 
bras important du Danube,  non loin d’une lagune. 
Ce type de paysage est encore visible sur les cartes 
anciennes (Antipa, 1914 ; Mihăilescu, 1989 ; Carozza 
et al., 2012a ; Filip, Giosan, 2014). D’autres données 
viennent soutenir ces conclusions, comme la présence 
et la fréquence élevée de poissons qui privilégient 
lacs et lagunes (esturgeons, sandre et gardon de la mer 
Noire). De surcroît, dans le spectre des mammifères, 
la dominance des bétails place le site sur un terrain 
exondé offrant des espaces de pâturages (Bălășescu, 
Radu, 2011). Les dates obtenues par divers carot-
tages autour du site (Carozza et al., 2012b, 2013 et 
ce volume) confirment que l’occupation a été fondée 
sur le large plateau de lœss placé aujourd’hui très au 
nord.

Les changements environnementaux ont des 
causes multiples : géologiques, climatiques, évolu-
tion du niveau de la mer Noire etc. (Panin, 2004 ; 

espèces sélectionnées pour la consommation tels 
Unio et Anodonta. Les autres espèces issues du 
même milieu, mais non collectées, ont été introduites 
involontairement sur le site archéologique, comme 
les épiphytes (Planorbis, Planorbarius, Lymnaea) 
ou les epilithes (Theodoxus, Dreissena). Ces espèces 
sont très peu nombreuses. Il convient cependant de 
souligner leur présence car elles nous offrent des in-
formations ponctuelles sur la diversité des milieux 
aquatiques. On note uniquement ici les espèces qui 
préfèrent les eaux à fort courant, bien oxygénées, 
avec un fond dur comme l’exige le gastéropode 
Theodoxus sp., en association avec les bivalves Unio 
crassus, taxons actuellement très rares dans le delta 
et présents uniquement dans des bras à fort courant. 
Les espèces les plus fréquentes sont celles rencontrées 
dans le Danube et son bras (Unio tumidus, Unio 
pictorum, Anodonta sp. Viviparus sp. et Dreissena 
sp.), là où le courant est modéré, le fond sableux ou 
même vaseux, mais également dans les lacs alimentés 
de manière pérenne par des cours d’eau.

Les espèces épiphytes sur végétation submergée sont 
également présentes à Taraschina, car cette composante 
du milieu est la plus répandue. 

Le rapport Unio/Anodonta a été utilisé pour caractériser 
le lieu de collecte, en comparaison avec les données 
actuelles sur le site de Hârşova (Radu, 2011) enregistrées 
pour le Danube, les bras secondaires et lacs alimen-
tés par le fleuve. Les résultats déduits de l’analyse 
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Comparaisons entre la hauteur des valves d’Unio tumidus actuels 
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