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veau typc de burin, en bec-dc-perroquet, ainsi que par toute 
unc serie de pointes a cran ou en forme de feuille, voire par 
des piece:s gt'ometriques pa�sant pom Ies fossiles directeurs 
en ce qui concerne Ies cultures epipaUoliltiGns. 

L'azilleen prend la place du magdalenien et  l'auteur precise 
(p. 99) que c!'lte culture se developpe pendant Ia periode post
glaciaire qui coincide avec Ie commencement du mesolithique 
( lableau B). Assez pauvrement compose, son outil lagc ne 
comptc que des pointes a dos, des grattoirs microlithiqucs 
et differents types de pieces geometriques. 

Pour ce qui est du territoire roumain, Ies fouillcs de Al. 
Păunescu dans l'abri de Cuina Turcului - Dubova 8 on t 
date Ie romanello azilleen developpe Ia du debut de Ia periode 
post-glaciaire. Les deux couches epipalt'olithiques de l'abri 
susmentionne ont livre plusieurs foyers, ainsi qu'un riche 
materiei lithique. Celui-ci se compose de microlites : grattoirs, 
burins, outils combines, pieces gt'ometriques, outils d'os 
et de corne, objets d'art et  de parurc egalement d'os, la 
plupart d'entre eux ornes de motifs gt'omHriques. Les echan
tillons de charbon analyses au C14 indiquent Ies datalions 
suivantes : 
echantillon 1 - strate II ( Pinus spec. ) Bln !i02 : 8175 ± 200 
echantillon 2 - strate I ( Pinus spec. ) Bln E03 : 10650± 120 
echantillon 3 - strate I ( Pinus spec. ) Bln 804 : 10100± 120 

Enfin, Ia quatrieme partie de l'ouvrage s'occupe des 
decouvertes palt'olithiques et de certains aspects p esentls 
par I'evolution des cultures qui lui sont caractel istiques en 
dehors de I'Europe, c'est-a-dire en Afrique (chap. I), 
en Asie (chap. I I) et dans ce que I'auteur appelle • Les Tcrres 
Nouvelles • (chap. I I I) .  Toute une serie des principales decou
vertes faites dans ces vastes contrees sont mentionnees a 
celte occasion. 

Le volume s'acheve sur un bref chapitrc de conclusions. 
Tout en donnant un rapide aper�u du stade actuel des recher-

8 Al. Păunescu, SCIV, 21, 1 970, 1, p. 29. 

ches palt'olilhiques, l'auteur definit l'objcl de celte disci
pline et indiquc dcux des grands problemes qui fixen l de 
nos jours I'attention des spccialistes : la protection de stations 
prehisloriqucs mises en perii tant par Ies travaux agrlcoles 
et industriels, que par le cteveloppemcnt du tourisme, et  
la transformation definitive de  l'Hude de la prehisloire en 
science moderne. 

Paru dans d'exeellentes conditions graphiques, la Pri
hisloire moderne est un ouvrage de haute tenue scientifiquc, 
rgalcment remarquable par la richesse de l'illustration, 
choisie pour representer au mieux Ies principalcs cultures 
palt'olilhiqucs et tout ce que l'homme de l'âge de la pierre 
a pu accomplir dans le domaine artistique, ainsi que par 
l 'expose des toutes dernieres interprltations de la prehistoire. 
Quatre carles el deux tableaux arrivent a rendrc d'une 
maniere synthetique Ies coordonnees de la derniere hcure 
des principalcs decouvertes archt'ologiques corroborees avec 
ce que peut fournir a cet egard la geologic, la chronologie 
absolue, J'etudc des cultures et de Ia typologie des outils, Ies 
restes anthropologiques, Ies objets d'art. Grâce a cet ouvrage 
exceptionnel, arrive maintenant a sa deuxieme edition, Ies 
specialistes sont a meme de se tenir au courant des derniers 
problemes suscites par la recherche complexe et multilate
rale du paleolithique, corroboree avec Ies donnees fournies 
par Ies disciplines connexes: la chimie, la physiquc, Ies mathe
matiques, I'anthropologie, Ia palt'ofaune, Ia palinologie, etc. 

Apres un siecle de recherches palt'olithiques, la valori
sation scientifique des sources archt'ologiques offre aux spe
cialistes l a  possibilite de resoudre d'une maniere inedite 
Ies problemes poses par )'origine el  I'evolutiom de l'homme, 
Ie developpement de sa culture materielle et spirituelle. Les 
solutions nouvelles auxquelles vient d'aboutir Ia science de 
nos jours sont magistralement exposees dans cet ouvrage, 
intitule de maniere si suggestive La Prehisloire moderne.  

V.  Chirică 

SUZANNE TASSINARI, La vaisselle de bronze, romaine et provinciale, au Musee des Antiquites 
Nationales (XXIX-e suppiement a «Gallia »), Editions du Centre National de la Recherche Scientifi
que, Paris, 1975, 81 p. + 39 planches. 

La seric des" supplemenls de la renie • Gallia • s'est 
accrue, en 1975, d'un nouveau volume dont Ic but est de 
publier Ies vases de bronze qui se trouvent au Musee National 
d'Antiquites de Paris. C'est Ie quatrieme supplement de la 
revuc • Gallia • qui a pour theme Ies bronzes romains de Ia 
Gaule 1• A notre avis, l'initiative du Centre National de Ia 
Recherche Scientifiquc de France est particulierement u tile. 

La presentation du catalogue proprement dit est prece
dec d'une preface, d'un avant-propos, d'une richc biblio
graphic et d'unc introduction, et elle est suivie d'un tableau 
de provenancc et d'un tableau de concordances. Le volume 
se termine par 39 planches contenant d'cxcellenlcs photo
graphies de tout le materiei catalogue. 

L'in troduction au catalogue est du resle unc pelite etudc, 
qui aborde toute unc serie de problemes qui se posent en 
relation avec Ies vases de bronze romains. En ce qui concerne 
la provenance des vases de bronze presentes, J'auteur avoue 
qu'il y en a fort peu pour lesquels on puisse indiqucr avec 
precision le Iieu ou ils ont He trouves. 

Un autre probleme qui n'a pas He resolu c'cst celui de la 
denominalion des divers vases de bronzc. Ceci est valablc 
aussi pour Ies vases en ceramique. L'autcur passe cn revue 

1 G. Faider - Feytmans, Recueil des bronzes de Bavai 
(Nord ), 1957 ; H. Roland, Bronzes anliques de la Seine
Marilime, 1959 ; idem, Bronzes anliques de la //aule J>ro
vence, 1965. 

Ies etudes Ies plus recentes sur ce probleme 2 ;  clle estime qu'il 
est loin d'avoir He elucide, mais que, toutefois, certains 
progres ont He accomplis. Les denomina tions cerlaines sont 
surtout celles de vases mentionnes par Ies ccrivains anciens 
ou par d'autres sources ecrites. 

Reste encore a preciser I'utilisation des vases de bronzc. 
On ne peut faire une separation nette entre Ies formes qui 
ont servi a la cuisine, au service de table 011 a la pratique du 
culte. En prenant pour critere principal l'aspect des objets 
(absence de traces de feu, notamment pour Ies vases non 
decores), l'autcur i ncline a croire que la plupart des vases 
dont elle etablit le catalogue ont fait partie de services de 
table, a l'exception des objets de culle (patera) el de ccrtains 
vases dont la forme indique, sans aucun doute possible, 
qu'ils ont servi d'objcts de loilelte. Ccrlaines formes, ct ton t 
specialcment Ies casseroles, servaient de 1 ecipients pour 
preparer Ies plats, ce qui est confirme aussi par le fait que de 
nombreux exemplaires portent des traces d'etamage. 

Suzanne Tassinari passe en revue aussi d'autres proble
mes qui se posent en relation avec la da talion , la determina
tion des cenlres de  production el  la circulation des vases de  
bronze de  l'epoque romaine. 

2 M. J. Andre, L'alime11lalion el la CUISl/IC a Rome, 
Paris, 1 961 et ,V. Hilgers, Lalelniscl1e Ge{ă{Jnamen. Berei
cl1ungen, Funklion und Form riimisclier Ge{ii{Je nach den 
Anliken Schri{lquellen, Diisseldorf, 1969. 
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L'opinion de l'auteur en ce qui concerne Ies Yases classes 
comme provenant de la Campanie nous semblc lres in le
ressante. La coutume est de considerer comme campanicns 
tous Ies vases dont Ies formes ou le decor presentent des 
analogies avec Ies \'ascs decouverts a Pompei ; Suzanne 
Tassinari remarque - a juste titre, a notre avis - que si 
une bonne partie des vases de bronze decouverts a Pompei 
ont ete fabriques en Campanie, ii n'en est pas moins sOr 
que certains d'entre eux ont pu etre importes d'au trcs cen
tres et, en consequence, elle considere que le terme de type 
campanien serait preft\rable a celui de produits campaniens. 
Les sceaux seuls peuvent donner la cerlitude de !'origine 
commune de certains vases. Les vases en metal, solides ct 
precieux, durent plus longtemps et circulent plus facilement 
que Ies objets en ceramique. Ce qui explique aussi le fait 
que l'on peut trouver ensemble, loin de Ieur lieu d'origine, 
des vases de brcnze qui ,  malgre leur ressemblance, ont He 
fabriques a des lpoques difft\rentes. 

Tenant compte de ces observations, I'au leur essaie de 
situer chronologiquement certains vases compris dans le 
catalogue. Elle tente egalement de preciser eertains centres 
de production. 

Dans Ie eatalogue proprement dit, Ies vases ont He groupes 
en : casseroles et pateres, passoires el Iouches, coupcs, plals 
el bassins, situles, vases. Chacun de ces groupes est divise 
en sous-groupes, compte tenu, pour la plupart du temps, 
de certains details de forme ou d'orncmenlation. Dans Ic 

groupe « vases " l'auteur a integre dl's formes differcntes, 
qui ne pouvaient etre placees dans aucune des categories 
anterieurcs. Notons que l'absence de denominations preciscs 
des vases de bronze a cree a l'auteur de grandes difficultes 
lors de !cur classification. 

Apres avoir precise Ies dimensions, le lieu de provcnance 
et le numero d'inventaire, ehaque objet du catalogue est 
decrit minu lieusemcnt. La description est suivie des analo 
gies de l'objet respectif, avec une bibliographie exhaustive. 
Dans le cadre de celte description, l'auteur discute la plupart 
du temps de !'origine, de l'evolution de la forme el de l'airc 
de diffusion du type respcctif, epuisant toutes Ies questions 
qu'un chercheur peut se poscr en rclalion avcc des objels 
de cc genre. 

Le cataloguc est suivi d'tm tableau de provenance , tres 
utile, ct de tables de concordances dont le but est de faciliter 
J'usage du catalogue. 

Les planches qui conliennent la reproduction photo
graphique impeccable de tous Ies objcts catalogues closent la 
presentation des vases de bronze du Musee d'Antiquites 
Nationales. 

Les chercheurs roumains lrouveront ce catalogue 
d'une reellc utilite. II vient s'ajouter a d'autres ouvrages de 
ce genre qui constituent des instruments de travail de pre
miere main pour ceux qui ctudient l'archeologie romaine. 

G. Popilla11 

G.B. ROGERS : Poteries aigillees de la Gaule Centrale I, Les motifs non figures (XXVIIIe sup
plement a �Gallia ») Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1974, 196 p. 

De nombreux ouvrages se rapportant aux alel iers de 
sigilles de la Gaule ont paru ces dernicres annees dans la 
litterature de specialite.L'a llention accordee par Ies cher
cheurs a ce genre de ct\ramique est entierement justifiee 
par des raisons bien connues. De m eme, l'interH porte aux 
ateliers de sigilles de la  Gaule Centrale est tout aussi justifie, 
car l i  y a eu dans celle region de nombreux centres de cera
mique producteurs de sigilles dont Ies qualites, tant techni
ques qu'artistiques, etaicnt de premier ordre. Le volume de 
l'exportation de sigilles sorlis des ateliers de la Gaule Cen
trale est tres grand ; on en trouve dans diverses regions de 
l'Empire e t  meme hors de scs fronticres. C'est pourquoi, 
a notre avis, l'ouvrage de G. B. Rogers vicnt a point pom 
constituer un instrument de traYail extremcmcnt precieux, 
non seulement pour tous Ies cherchcurs dc France el d'An
gleterre, mais aussi pour ceux des autrcs parlics de !'Europe 
oii Ies sigilles sont parvenus. 

Le but de l'ouvrage de George B. Rogcrs est de mcttrc 
a la portee des chercheurs des cri lcres silrs polii' pouvoir 
determiner Ic potier et !'atelier qui ont prodnit Ies sigilles 
non signes. L'auteur a divise son etnde en dcnx volnmcs. 
Dans le premier volume qui a paru ct dont nous nons occu
pons ici , l'auteur, commc ii l'avouc lui-memc, ne se proposc 
pas d'etudier Ies parentes qui existent cntre Ies produits 
des differents potiers, ni Ies problcmes d'analogies. II ne 
s'agit que d'un catalogue compose dans l'intention de simpli
fier la description des vases el de faciliter en meme temps 
l'identification des fragments non signes. 

Dans l'avant-propos, l'autcur expliquc pourqnoi ii a 
choisi !'an 90 de n.e comme date a partir de Iaquelle ii com
mence a rassembler le materiei pour son cataloguc. La raison 
en est quc, autour de celte date, un changemcnt brusque 
s'est produit dans la tradition de la ceramique de la Gaulc 
Central!'. Pendant tout le premier sieclc de n.e., la caracte
ristiquc principale des sigilles de Ia Gaule Centrale est Ieur 
extreme diversite. A partir de l'an 90, un changement radical 
se produit il la suite de l'apparition du policr X- O, fortc
ment influence par GERMANUS de La Granfcsenque. 
Autour de l'an 100 de n.e„ LIBERTUS arrive dans Ia Gaule 
Centrale. Son reuvre a fait ecole parmi Ies potiers et a ouvcrt 

de nouvclles perspectives au dewloppement de la poterie 
dans Ia Gaule Centrale. Ces deux traditions sont a la base du 
developpement des sujets figures el des details decoratifs sur 
Ies vases sigilles des n•- I n• sikles. 

Le Catalogue comprend deux grands chapitres : 1.  Cata
loguc : structure, problemcs ct contenu ; 2. Cataloguc des 
motifs (de decor). Dans le premier chapitrc, l'auteur commence 
par exposer Ies principes de l 'organisation du catalogue des 
motifs ornementaux, dans Ic bu t d'en facilitcr l'u lilisation. 
II passe ensuite en revue Ies causes qui rcndent plus difficilc 
l ' identification de certains motifs ornementaux. Arrive aux 
problemes de la nomenclaturc des atelicrs, l'autcur apportc 
quelques precisions i nteressantes. Contrairement aux opi
nions de R. E. Donarlo, G.  B. Rogcrs apportc la preuve que 
Ies cas de potiers homonymes sont assez nombreux. De meme, 
a la liste des finisseurs de bols, i i  ajoutc Ies noms de IOENALIS 
et DONNAUCUS. A la suite d'une Hude tres minutieuse, 
G.  B. Rogers a remarque que certains groupes de potiers 
etablis par Stanfield et Simpson ne peuvent plus etre admis 
comme tcls : par exemple, Ies deux chercheurs cites faisaient 
entrer aussi PATERCULUS el IANUAR I S  I dans le groupe 
de QVINTILIANUS ct BASSUS. Rogers a observe que 
Ies signatures des deux premiers sur Ies moules avaient ete 
apposees apres la cuisson, ce qui vcut dire que PATERCULUS 
et IANUAR IS I etaient des finisseurs de bols et qu'ils n'a
vaient donc en rien contribue a la composition du decor des 
Yases signes par eux. L'auteur attire egalement l'attention 
sur Ic fait que le style de S ISSUS I ressemble beaucoup a 
celui du groupe de QVINTILIANUS, ce qui fait que Ies 
produits de S ISSVS I soient difficile a distingucr. 

Rogcrs a trouve au musee de Saint-Germain-cn-Laye 
un moulc inedi t sur lequel l'estampille de IANVAR IUS I I  
parait a câte de celle de PATERNUS I ,  c e  q u i  indique que 
ces deux potiers etaient associes. Dans ce meme chapitre 
nous trouvons aussi Ies tables de correspondances entre Ie 
catalogue de Rogers et Ies principaux ouvrages qui s'occu
pcnt de l'etude des atcliers de sigilles de la Gaule Centrale, 
tcls ccux de Stanfield et Simpson, Decheletle, Simpson el 
Rogers, etc. Ces tables facilitent considerablement le travail 
du chercheur qui etudie Ies sigilles. 
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