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decouvertes contemporaines des aulres regions du pays et 
de l 'Europe. 

A l 'exception du Mousterien tardif de Gornea, qui reprc
sente en falt une survivance culturelle, donc plutOt un facies 
culturel • musteroide », Ies autres etablissements paleolithi
ques du Banat correspondent a l 'Aurignacien et au paleo
llthlque quartzitique. 

Apres une ample analyse des e!ements generalement 
attrlbues a l 'Aurignacien en Europe, l'auteur constate que 
Ies complexes de Tincova, Româneşti-Dumbrăviţa (niv. 11-
111) et Coşava (niv. I) representent un facies special, qui 
trouve des analogies proches dans le groupe Krems de Ia 
Basse-Autriche. Outre l 'inventaire commun aux stations 
aurlgnaciennes (grattoirs hauts, James a retouchcs continues, 
James etranglees etc.), Ies deux groupes presentent de pctites 
iames a retouches altemes, du type Dufour, et des pointes 
specifiques, du type Krems, auxquelles l 'auteur ajoute, en 
derniere analyse, d'autres e!ements mis en evidence par des 
etudes qualitatives et quantitatives sur la totalite du materiei 
decouvert. 

Prlses dans leur cnsemble, Ies stations aurignaciennes sont 
Ies plus repandues. Les complexes de Tincova, Româneşti
Dumbrăviţa (niv. II- I II) et Coşava (niv. I), decouverts dans 
d es depOts altribues au complexe de l 'interstade d'Ohaba, 
correspondent a ['etape la plus ancienne de celte culture 
dans le Banat, et la seule pour Iaquelle on ait pu etablir des 
liaisons proches avec des stations contemporaines de !'Eu
rope centrale (du groupe Krems en particulier). 

Par la suite, l 'Aurignacien du Banat se dt\veloppc de 
fai;on independante, par etapes successives, el persiste j nsqne 
dans le tardiglaciaire, revHu d'un specifique tout a fait 
particuller. Dans ces phases tardives, ii conserve encore Ies 
formes initiales caracteristiques (grattolrs carenes, Iames 
etranglees laterales, lames Dufour) mais s'enrichit progressi
vement d'e!ements nouveaux. Ainsi, dans la seconde etape 
(representee par le niveau IV de Româneşti-Dumbrăviţa), 
apparaissent de tres nombreuses pieces tronquees. A !'etape 
suivante (representee par Ia couche II de Coşava el le niveau 
V de Româneşti-Dumbrăviţa), on observe une baisse de 
quallte dans Ie travail de taille de Ia pierre, tandis que Ies 
outlls revetent un caractere plus archaique. Pour Ies decou
vertes datees de cette etape et au-dela, l 'auteur utilise Ie 
terme d'• A,urignacoide • au Iieu d' Aurignacien, terme justifie 
entierement par Ies modifications survenues dans Ia qnalite 
de Ia technique de taille (dans le sens de sa simplification ). 
Dans la derniere etape de Ia culture de type aurignacien du 
Banat (identifiee dans le niveau VI de Româneşti-Dumbră
viţa, et la couche I I I  de Coşava), l 'au teur constate un mc
lange d'elements gravettiens sporadiques el d'instruments 
eplpaleolithlques (microlithiques), mais souligne Ia persistance 
des formes aurignacoîdes. 

Ainsl caracterisee, l'evolution de l 'Aurignacien du Banat 
renete une situation tout a fait â part, et se detache nette
ment de tout ce qui est connu, a l'heure actuelle, dans notre 
pays et, de fa i;on generale, en Europe. Pour le fait d'avoir 
clarlfie des situations inedites, le merite de l 'auteur devient 
alors encore plus evident. 

Le second objectif, qui n'est pas moins nouveau pour le 
Paleollthique de  Roumanie, a ete de detacher et de mettre 
en evldence Ies complexes quartzitiques decouverts â Tincova, 
Româneşti-Dumbrăviţa I I, Băile Herculane, Climent I et 
plusieurs stalions epipaleolithiques de la Vallee du Danube. 

Dans la presentation de ces complexes, Florea Mogoşanu 
souligne le caractere rudimentaire de l 'inventaire lithique et 
Ieur position isolee vis-a-vis des complexes dont le silex 
constitue la matiere premiere, bien que dans Ies deux cas 
apparaissent tont aussi bien des etablissements en grotte 
que des etablissements ouverts. Malgre le nombre encore 
limite de ces complexes quartzitiques, l'auteur a ete en 
mesure de degager Ies traits d'une cultnre specifique, qui 
s'est dt\veloppee parallclement avec la culture aurignacienne. 
Le plus ancien complexe de ce gcnre a etc decouvert dans un 
depot attribue au second stade glaciaire du Pleistocene su
perieur, a Băile Herculane. L'an teur met ce complexe en 
l iaison avec le • �lousterien qnartzitique • des grottes des 
Carpates meridionales, et le caracterise ainsi : • i i  represente 
le saut le plus important dans le passage du Paleolithique 
moyen au Palcolithique snperieur, ou plus precisement dans 
le passage de l 'epoque du Paleolithique moyen (stade glaciaire 
Wiirm I et interstade Wiirm I- II) a celle du Paleolithique 
supcrienr (slade Wiinn II) •, p. 131.  La pr�cision faite par 
l 'auteur dans la dernicre partie du paragraphe cite est bien
venue, car Ies complexes attrilmes j usqu'a present au �fous
tericn, sur le territoire de Roumanie, ont une duree tres 
longne, de sorte que Ies phase tardives de ce facies parvien
nent a etre contemporaines avec Ies premices du Paleolithique 
superieur. Dans de telles conditions, de nouvelles interpre
tations, des reevaluations culturelles sont necessaires, puisque 
le Mousterien est assimile au Paleolithique moyen, qui re
prescnte - en fait - la fin des cultures a eclats et du pro
cessus d'anthropogenesc. Les prccisions s'imposent d'autant 
plus que Ies decouvertes fossiles humaines de nos grottes 
carpatiques appartienncnt ii I' Homo Sapiens fossilis - tandis 
que Ies couches de culturc dans Iesquelles clles sont apparues 
continucnt a etre attribuees au Mousterien, autrement dit 
au Paleolilhique moyen, bien qne'elles soient contemporaines 
des cultures du Paleolithique snpericur, au sens exact du mol. 
De serieuses confusions pcuvent ainsi apparaître. 

Reccmment toutefois, sur Ia base des nouveaux cncadre
ments geochronologiques et des recherches effectuees â 
l\litoc-Valea Izvorului en special ("1aria Bitiri et Marin 
Circiumarin, SC IV A, 4, 1978, p. 463- 480) se pose le probleme 
de l'identification, sur le territoire de Roumanie, d'une culture 
avec des facies zonaux distincts, dont I'inventaire consiste 
en elements technico-typologiques combines - James, eclats, 
bifaccs --- , avec un pourcentage accru d'instruments spcci
fiques an Paleolithique superieur, pieces denticulees, a 
encoches laterales, retouchecs alternativement, pointes 
foliacees, etc., et qui fait Ia transition vers Ie Paleolithique 
superieur, remplas:ant l'Aurignacien inferieur (qui d'ailleurs 
n 'apparait pas dans des formes typiques chez nous) et se 
dheloppant parallclemcnt, jnsqu'â un certain point, avec 
Ie Paleolithique quartzitique et Ies autres cultures du Paleo
lithique superieur. Parmi Ies decouvertes du Banat seul le 
complexe de Biiile Herculane s'encadre dans Ies premiers 
moments de la culture a Iaquelle nous nous referons. II 
represente, selon l'auteur egalement, la phase de transition 
vers Ic Paleolithique superieur. 

A partir de collections peu 
·
nomhreuses, mais d'nn interet 

essentiel, et de donnees stratigraphiques minutieusement 
analysees, Florea Mogoşanu a realise une monographie d'une 
importance scientifique extreme, mettant en lumiere des 
situations tont â fait inMites pour Ie Paleolithique de Rou
manie. 

i\1 aria Bitiri 

SEBA�TIAN MORINT�, Oontr_ibuţ�i arheologice 
_
la ist�ria �racilor timpurii. I. Epoca bronzului 

în spaţiul carpato-balcanic (Contnbut10ns archeolog1ques a l'hu;toire des Thraces anciens. I .  L'âge 
du bronze dans l'espace carpato-balkanique), Biblioteca de arheologie, XXXIV, Ed. Academiei 
Bucureşti,  1978. 

' 

Au cours des presque 20 ans qui se sont ecoules depuis Ia 
parution du premier volume de synthcse consacre a l 'histoire 
ancienne et a la prehistoire de la Roumanie, Ia recherche 
archeoiogique roumaine a accumule un fonds immense de  

materiaux qni  est venu completer cet ouvrage, non sans Ie 
depasser plus d'une fois. Mieux, dans !'Hude de certaines 
periodes de la prehistoire et de la protohistoire des regions 
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carpato-danubiennes, Ies abondantes donnees recoltees sur 
Ies lieux ont jete un doute sur bon nombre des conclusions 
anterieures, rendant absolument necessaire une presentation 
et une systematisation nouvelles du materiei archeologique 
existant. En ce qui concerne J 'âge du bronze, Ies etudes de 
synthese consacrees a la zone carpato-balkanique se bor
nalent en grande mesure a analyser Ies realites locales nord
danubiennes, sans etablir de liaison entre celles-ci et Ies 
resultats des recherches pratiquees au sud du Danube ct 
au nord de la mer Noire. On omettait ou l'on minimisait 
ainsi une serie de facteurs qui ont pu influer sur l'evolution 
des cultures materielles locales et eclairer le processus com
plexe de la formation des populations thraces. 

Fruit d'un travail de pres de 30 ans - fouilles archeolo
giques, explorations, Hude des materiaux dans presque 
tous Ies musees de Roumanie et des pays voisins, u tilisation 
exhaustive de la bibliographie tant roumaine qu'etrangere 
du sujet - celte premiere partie de J'ouvrage de l 'archeolo
gue repute Sebastian l\lorintz, parue dernicrement aux 
Editions de l 'Academie, comble un vide qui se faisait sentir 
dans I'etude de l'histoire des populations thraces, de leur 
formation et de leur evolution, de sorte que Ie volume en 
question peut etre considere comme J"etude de synthese 
archeologique la plus complete et la plus instructive sur l'âge 
du bronze dans l'espace carpato-balkanique publiee jusqu'a 
ce jour. En meme temps, l 'ouvrage de Sebastian :\forintz 
represente le point de vue general de l'ecole archeologique 
roumaine contemporaine. 

Par le titre qu'il a choisi - Contritiutions archeo/ogiques a l'histoire des Thraces anciens - l'auteur s'est reserve le 
moyen de trailer et d'analyser Ies problemes concernant 
l 'histoire des Thraces de differentes manieres, selon Ies besoins 
de l 'expose et le stade actuel des connaissances. 

La matiere est developpee dans le cadre de cinq chapitres : 
I. Periodes moyenne et tardive de /'âge du bronze dans Ies 
regions danubiennes entre le confluent de la Tisa et le confluent 
de /'Olt (cultures de Valina, Verbicioara - phases 1 - 1 1 1, 
.Zuto Brdo-Girla Mare, Cruceni-Belegi§) ;  I I .  Evolution cultu
relle depuis la periode moyenne jusqu'a la fin de l'âge du bronze 
dans l 'espace compris entre Ies Carpates Meridionales et la 
vallfe de la Marica (culture de Tei - phases I- I I I ; coup 
d'c:eil general • sur Ies cultures du bronze moyen au sud du 
Bas-Danube ; cultures de Zimnicea-Plovdiv, Verbicioara -
phases IV - V, Tei - phases IV - V) ; I I I .  Prob/Cmes gene
raux de l'âge du bronze dans Ies regions orienta/es de la Rou
manie et sur la Plate-forme Transylvaine. Periode du bronze 
tardif dans ces memes regions (la zone istro-pontique durant 
Ies periodes anterieures a la culture de Coslogeni. Les popu
lations d'origine orientale. Cultures de Monteoru, Costişa
Belopotok, \Yietenberg, Sabatinovka, Coslogeni, Noua. 
L'aspect culturel Sihleanu-Pre-Babadag) ; IV. A.spects et 
prob/emes des periodes moyenne et tardive de l'âge du bronze a /'ouest des Monts Apuseni et dans la Plaine de la Tisa (cul
tures d'Otomanl, Suciu de Sus ; aspects du bronze tardif dans 
la Plaine de la Tisa) ; V. Activite metal/urgique et circu/afion 
des objets en bronze durant la periode tardive de l'âge du bronze. 

L'ouvrage est structure sur la base d'une chronologie 
assez Jarge de l'âge du bronze, a savoir 2000- 1200 av. n. e., 
divisee en trois grandes pt\riodes : ancienne, 2000 - 1700 
av. n.  e. ; moyenne, 1700- 1350/1300 av. n.  e .  et tardive, 
1350/1300- 1200/1100 av. n. e. Le systeme chronologique 
adopte est celui qui correspond Ie mieux a l'evolution cul
turelle dans l 'espace carpato-danubien, en particulier pour 
la periode moyenne de l'âge du bronze, dont le commence
ment peut etre porte jusque vers 1800 av. n. e. La limite 
entre Ies periodes moyenne et tardive est etablie en dates 
absolues vers 1350/1300 av. n. e., l'auteur comprenant ainsi 
dans la periode tardive du bronze Ies phases Tei IV-Verbicioa
ra IV et celles qui Jeur sont contemporaines, en considera
tlon du developpement unitaire des cultures mentionnees 
aux etapes IV et V et des differences evidentes qui marquent 
l 'evolution des representants de ces cultures entre Ies phases 

anciennes I - I I I  et Ies phases tardives IV- V. Pour t\viter 
la confusion qui pourrait naitre de l'inclusion dans la periode 
du bronze tardif des phases Tei IV, Verbicioara IV et de 
celles · qui leur correspondent - Cruceni-BelegiS I, Girla 
Mare I I I, Zimnicea-Plovdiv, Sabatinovka I, Coslogeni I, 
Monteoru Ilb/Balinteşti-Glrbovăţ, etc. - ii convient de 
mentionner que Ies phases culturelles en question appartien
nent organiquement et chronologiquement a la periode 
moyenne du bronze, meme si au cours de Ieur evolution on 
voit apparaitre certains traits qui deviendront caractt\risti
ques et preponderants dans Ia derniere etape de l'âge du 
bronze. 

Le premier chapitre analyse l 'evolution des cultures de 
Valina, Verbicioara, .Zuto Brdo- Girla Mare et Cruceni-BelegiS 
du Banat et d'Oltenie au cours de Ia periode moyenne et de la 
periode tardive du bronze. Sebastian Morintz a decele J 'exis
tence de deux horizons chronologiques distincts, dont l'un 
groupe Ies cultures de Valina et de Verbicioara (phases 1 -
1 1 1) durant l a  premiere etape d u  bronze moyen (1700 - 1 500 
av. n. e), tandis que l'autre est defini par Ies cultures de 
.Zuto Brdo- Girla Mare et de Cruceni-Belegi§, caracteristiques 
pour la seconde periode du bronze moyen (1500 - 1300 av. 
n. e.) et pour le bronze tardif. 

Les cultures de Vatina et de Verbicioara (phases I - I I I) 
ont une origine commune - le fonds culturel Periam-Mokrin 
et une evolution parallele, ce qui explique l'existence de 
leurs elements communs. 

L'identification de la cultnre de Valina, qui a ete Iong
temps confondue avec Ies cultures de la zone danubienne du 
Banat, est le resultat commun des etudes de �ikola Tasic 
et de Sebastian Morintz qui, concomitamment mais chacun 
pour son compte, sont arrives aux memes conclusions sur 
la base de leurs recherches respectives. 

L'aire de diffusion de la culture de Valina comprend Ies 
deux rives du Danube depuis le confluent de la Tisa 
j usqu'aux Portes de Fer, sa limite septentrionale correspondant 
aux trouvailles de Corneşti (au sud du Mureş, entre Timişoara 
et Arad) et sa limite meridionale Hant situee dans la zone 
Vatina-Vrfac. Rapportee au systeme chronologique de Rei
necke, la culture de Vatina evolue depuis le Bz. A2 jusqu'a 
la limite entre Ie Bz. B et le Bz. C. La chronologie interne de 
la culture, definitivement mise au point par Nikola Tasic, 
comprend deux etapes de developpement, l'une ancienne, 
Omoljica-Pancevo, l 'autre finale, Vatina-Vrfac. 

La culture de Verbicioara se developpe, pour ses phases 
I- I I I, parallelement a la culture de Vatina: Depuis la zone 
ou elle s'est formee, qui est le Banat, Ia culture de Verbicioara 
s'est etendue en Oltenie et sur Ies deux rives du Danube. 
L'apparition des cultures a ceramique imprimee et incrustee 
du type Zuto Brdo-Girla Mare et Cruceni-BelegiS determine 
la fin de la culture de Valina et la restriction de l'aire de Ia 
culture de Verbicioara a J'Oltenie. Au cours de Ia troisieme 
phase elle est eliminee du Banat et des rives du Danube. 
L'evolution differente des Hapes Verbicioara I- I I I, d'une 
part, et IV - V, de l'autre, justifie la presentation adoptee 
par Sebastian Morintz, qui analyse separement Ies phases 
anciennes et celles tardives de cette culture. 

Bien qu'il ait une origine commune - le fonds culturel 
Periam - Mokrin - et une evolution parallele a celle des 
cultures de Valina et de Verbicioara (phases I - I I I), le 
groupe culturel Pecica, qui evolue au sud du Mureş dans Ie 
Banat, n'est pas compris dans I'ouvrage. La raison en est le 
grand nombre de points d'interrogation que pose l 'evolution 
de cette culture au cours des periodes moyenne et tardive 
du bronze. Le chercheur qui s'est Ie plus occupe des decou-
vertes du type Pecica (Mureş), Tudor Soroceanu, soutient 
que cette culture a evolue du Bz. A au Bz. D (Reinecke), 
dans une aire qui circonscrit le cours inferieur du Mureş, 
mais on pourrait citer des elements qui contredisent cette 
opinion. Jusqu'a la limite entre Ies etapes ancienne et tardive 
du bronze moyen (environ 1500 av. n. e.), la culture de Pe
cica evolue en effet dans la zone susmentionnee. Mais si l'on 
tient compte, d'une part, de I'apparition en pleine aire de 
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dilfusion Pecica, a Corneşti, pres du Mureş, du site Ie plus 
septentrional de type Valina et, d'autre part, de I'occupation, 
au meme moment, de Ia vallee du Mureş par Ies tribus de Ia 
culture d'Otomani, dont I'influence s'etendra a Ia fin de Ia 
phase Otomani I I  (Reinecke Bz. B�) et au debut de Ia phase 
suivante Otomani I I/ I I I  (Reinecke Bz. C) jusqu'a mi-distance 
du Mureş et du Danube, on est en droit de se demander si 
Ie groupe Pecica a pu se maintenir comme unite culturelle 
distincte jusqu'a la fin du bronze moyen et au bronze tardif. 
A peu pres a Ia meme date, qui se situe a Ia limite chronolo
gique entre Ie Bz. B2 et le Bz. C (Reinecke), apparalt dans 
la partie occidentale de l 'aire de la culture du Mureş Ia culture 
a tombes tumulaires ; de meme, l 'existence dans cette region 
des ensembles de Tâpe (Reinecke Bz. C) et de Csorva (Rei
necke Bz. D), qui ne sont pas du type Pecica, ainsi que Ia 
decouverte dans Ies mobiliers de Ia necropole de Kelebia, 
qui appartient a Ia culture de Vatya (le groupe culturel aux 
tombes tumulaires), d'une ceramique tardive de type Mureş, 
rendent tres improbable I 'hypothese de Ia continuation de Ia 
culture de Pecica (Mureş) comme groupe culturel unitaire 
jusqu'a Ia fin de l'âge du bronze. 

La culture de iuto Brdo- Gîrla l\Iare et celle, qui lui est 
apparentee, de Cruceni-BelegiS appartiennent au grand 
complexe culturel caracterise par Ia ceramique incrustee et 
des necropoles planes d'incineration. Ces cullures representent 
des ramifications tardives du complexe culturel a ceramique 
incrustee du Moyen-Danube, qui ont penetre dans I'aire de 
Ia culture de Valina (qu'ellcs assimileront) et partlellement 
dans celle de Ia culture de Verbicioara (qu'elles disloquent 
du Banat et des rives du Danube). 

Les representants de Ia culture de iuto Brdo-Girla Mare 
ont peuple Ies rives du Danube depuis Ia zone de Belgrade 
jusqu'au confluent de l'Olt. La chronologie de Ia culture a 
He definitivement etablie par Sebastian Morintz. Dans son 
evolution, qui correspond aux etapes Reinecke Bz. C et D, 
on distlngue quatre phases. La premiere, representee Ie mieux 
a l'ouest des Portes de Fer, est caracterisee par Ia persistance 
de Ia ceramique incrustee du Moyen-Danube (le terme, 
enonce par P al Patay et employe couramment par Sebastian 
Morintz, de • ceramique incrustee sudtransdanubienne • 
nous semble peu clair, aussi avons-nous evite de l 'utiliser) et 
par certains elements Valina, ces deux horizons formant Ie 
fonds genetique qui a donne naissance a Ia culture de Zuto 
Brdo- Gîrla Mare. La deuxieme phase represente l 'etape 
classique de Ia culture. La troisieme phase est marquee par 
une evolution differente a I'ouest et t\ l'est des Portes de 
Fer. Dans Ia zone est ii se forme un horizon d'elements 
communs Girla Mare I I I-Verbicioara IV-Tei IV-Zimnicea
Plovdiv. Contrairement a Nikola Tasic, selon Iequel Ia fin de 
la cultu re de Zuto Brdo- Gir la Mare serait Iiee a Ia penetration 
des populations aux tombes tumulaires et de Ia culture de 
Cruceni-Belegi§, Sebastian Morintz, a juste titre, met en 
Jumiere I'existence d'une phase finale de Ia culture, Ia qua
trieme, par Iaquelle se fait Ie passage a Ia culture hallstattienne 
ancienne du type Insula Banului. 

La culture de Cruceni-Belegi§, qui a He definie par Nikola 
Tasic, occupe en majeure partie l 'ancienne aire de Ia culture 
de Valina. L'evolution de Ia culture est caracterisee par deux 
phases chronologiques, qu'avait deja identifiees Kurt Horedt 
dans I'analyse de Ia ceramique d'incineration de Cruceni. La 
premiere est caracterisee par des vases decores par impres
sion et incrustation, Ia seconde par des vases a decor cannele. 
A partir du fonds de la phase Cruceni-Belegi§ I I  se formera 
Ia culture hallstattienne ancienne du type Susani. 

Le ne chapitre de l 'ouvrage de Sebastian Morintz s'occupe 
des decouvertes et des cultures des periodes moyenne et 
tardive de I'âge du bronze en Oltenie, Muntenie et dans Ia 
region nord-balkanique. L'evolution culturelle est illustree, 
a l'ouest de I'Olt, par Ies trois premieres phases de la culture 
de Verbicioara, cependant que dans Ie centre et le sud de la 
Muntenie on constate une evolution parallele de la culture 
de Tei. Celle-ci, dont !'origine est encore difficile a preciser 
a I'heure actuelle, connait une evolution en cinq phases, 

couvrant toute la periode du bronze moyen et du bronze 
tardif dans Ia plaine muntenienne, Ie sud-est de Ia Transyl
vanie et Ie nord de Ia Bulgarie. Les trois premieres phases 
de Ia culture de Tei, paralleles aux phases I- I I I  de la culture 
Verbicioara, denotent une culture totalement differente. 
En echange, Ies deux dernieres phases, Tei IV et Tei V, at
testent des relations etroites avec Ia culture de Verbicloara, 
d'Oltenie, et Ia. culture de Zirnnicea-Plovdlv, de la zone 
balkano-danubienne. Cette caracteristique, a savoir la for
mation d'un horizon commun dans Ies regions balkano
danubiennes, defini par Ies phases finales des cultures de 
Girla Mare, Verbicioara, Tel, Zimnlcea-Plovdiv, a oblige 
Sebastian Morintz a passer en revue la documentatlon ar
cheologique de Bulgarie et de Macedoine, a analyser Ies 
dernieres phases Verbicioara et Tel et a presenter la culture 
de Zimnicea-Plovdiv, analyses qui ont mls en evidence la 
Iiaison etroite qui existe entre Ia zone carpato-danubienne 
et celle situee au nord de Stara Pianina. Autant Ies decou
vertes isolces que Ies etablissements et Ies necropoles Verbl
cioara, Tei, Zuto Brdo-Gîrla Mare montrent que l'evolution 
culturelle dans I'espace situe au nord des Balkans a He 
Iiee de pres, pour ne pas dire identique a celle de la zone 
nord-danubienne, alors que Ia region situee au sud des Monts 
Balkans a connu une tout autre situation, ou ont evolue 
jusqu'au bronze tardif Ies cultures, recemment deflnies par 
Valeriu Leahu, de Iunacite et de Nova Zagara. 

Au nord des Monts Balkans, dans une aire llmitee a Ia 
zone des villes de Zimnicea et de Giurgiu, s'est forme Ie 
groupe culturel Zimnicea-Plovdiv. Cette culture illustre un 
horizon tardif - mais non final I - de I'âge du bronze dans 
l'espace carpato-danubien, datant des x1ve - Xl l l8 slecle1 
av. n. c. 

Les specialistes des cultures de Tei et de Verbicloara ont 
releve l 'apparition spontanee, dans Ies phases IV de ces 
cultures, d'elements communs, qui ne sont pas etrangers 
non plus a Ia culture de Zimnicea-Plovdiv et qui alfectent 
de meme Ia troisieme phase de Ia culture de Girla Mare. II 
s'agit de Ia generalisation du type de vase globulalre a deux 
anses surelevees de section triangulaire et de certalns orne
ments specifiques seulement pour cet horizon culturel. En 
bref, on peut parler d'une cohesion entre Ies populatlons des 
cultures de Verbicioara (phase IV), Tei (phase IV) et Zimnl
cea-Plovdiv. Dans Ie cadre de ce premier horlzon culturel 
appartenant a Ia derniere etape du bronze moyen on releve 
Ia diffusion vers Ie nord de materiaux specifiques pour Ies 
regions macedoniennes (Vardaroftsa, Vardina, Klllndir, 
Tsautsitza, Saratse, etc.) et vers le sud de pieces caracterls
tiques pour Ia zone carpato-balkanique. C'est ainsi que s'expll
que Ia presence de vases typiquement Zimnicea-Plovdlv 
dans Ie niveau V l lb de Troie. Les causes de la creatlon dans 
Ia zone carpato-balkanique d'une veritable • union • culturelle 
peuvent etre decelees dans Ia presslon, a l'ouest, du groupe 
a tombes tumulaires sur Ia culture de iuto Brdo-Girla Mare 
et dans l'avance, a !'est, des populations de type Sabatlnovka, 
qui donneront naissance dans Ia partie est de Ia MunUnie a 
ia culture de type Coslogeni. 

La pression des tribus Girla Mare determine l'evolution 
finale de Ia culture de Verbicioara V, phase dans laquelle 
!'element preponderant n'est plus du type Verbicioara, mala 
du type Glrla Mare. On a identifie en meme temps, au cours 
de cette phase, Ies premieres influences et importatlons 
hallstattiennes venues d'au-dela des Portes de Fer. En Mun
tenie, ce qul est caracterlstique pour ce demler horlzon 
chronologique de l'âge du bronze, c'est la penetratlon de la 
culture de Coslogeni dans I'aire de Zlmnicea-Plovdlv et la 
fusion des deux cultures. La derniere phase de la culture de 
Tei, qui se rattache de pres a celle anterleure, n'offre pas dans 
sa structure des elements de caractere hallstattien ancien. 

Le 1 ne chapitre est consacre aux zones orientales el a la 
plate-forme centrale de Ia Transylvanie aux periodes moyen
ne et tardive du bronze. Une premiere difflculte dans 
l'analyse des zones istro-pontiques reside dans l'absence 
d'Hablissements qui permettent de deflnir une culture cor-
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respondan t aux periodes susmentionnees. L'on y releve, en 
echange, un lres grand nombre de tombes tumulaires qui, 
sur la base du rile, du rituel funeraire et des mobiliers, ont 
He assignces aux populations orientales. Les differences de 
datation de ccs tombes, d'un auteur â l'autre, constituaient 
une grande difficulte pour !'Hude de I'âge du bronze dans 
ccs regions. L'apport particulierement precieux de Sebastian 
Morintz a ce sujet consiste dans Ia systematisation des diffe
rentes informations fournies par la fouille des tumulus et 
dans le groupement des nombreuses decouvertes en plusieurs 
horizons de sepultures dont chacun designe un certaln groupe 
culturel oriental. 

L'Hude des rcgions cst-carpa tiqucs et nord-pontiques a 
permis de constater que tont le littoral de la mer Noire, depuis 
le nord du Caucase jusqu'i\ prcs de la mer Egee, Hait occupe 
par des groupes de populations orientales â demi nomades, 
contemporains des cultures de l'âge du bronze de l 'espace 
carpato-balkanique. Ces populations orientales venaient en 
contact a vec Ies differentes communau tcs sedentaires e t  
vehiculaient a n  loin I e s  produ its de celles-ci. Cette constation 
de Sebastian ;\lorintz, qui est toute nouvelle et solidement 
documente e, met dans un jour nouveau Ie phenomcnc de 
l'adoption par Ies populations carpato-balkaniques des ele
ments culturels meridionaux (y compris ceux de caractere 
mycenien) et, en general, de Ieur diffusion. 

A la fin de la periode tardive du bronze, sur le fonds d'un 
horizon de • Steinkistengraber " prend naissance Ia culture 
de '.\lonteoru, representa tive durant Ie bronze 1noyen dans la 
region des collines sous-carpatiques du nord de la Muntenie 
ct sur le pla teau central moldave. Bien que fort peu ait e te 
publie â ce sujet, Ies recherches faites dans l'etablissement 
eponyme de Sărata-'.\Ionteoru et d'autres plus recentes ont 
permis de formuler certaines conclusions precises quant au 
contenn et â l'evolntion de la cult1.1re de l\lonteoru. 

La chronologie interne de la culture de Monteoru a ete 
Hablie sur la base de la stratigraphie de l'etablissement de 
Sărata-1\Ionteoru et de la typologie de sa ceramique. Elle a 
ete notee provisoirement ainsi : Ic4, Ic3, Ic2, Icl, lb, Ia, 
I la,  I lb, plus u ne nouvelle phase, fin<J.le, Balinteşti-Glrbovăţ. 
La premiere phase d'evolution, Ic4, est celle de formation 
de la culture dans le nord de la ;\luntenie. D es recherches 
recentes montrent qu' elle est, partiellement du moins, poste
rieure â la culture de Schneckenberg B. Les phases suivantes, 
Ic3 - Ic2, caracteristiques ponr la premiere etape de la periode 
moyennc du bronze, representent le moment de la pleine 
cristall isation culturelle et de l'extension de son aire en Mol
davie centrale et dans le sud-est de la Transylvanie. Les phases 
Icl - lb ne sont pas clairement definies par Ies auteurs des 
rechcrches dans le site de Sărata-:'llonteoru et, blen que l'on 
ait soutenu qu'elles marquent le passage â !'etape snivante, 
Ia, l'etude de leur ceramique e t  de I'evolution generale de la 
culture rendent cette conclusion dou teuse. C'est pourquoi, 
jusqu'â ce que l'on soit en possession de donnees certaines, 
hasees sur l'analyse et la publication integrale des materiaux 
des niveaux lcl - lb de Sărata-:'.\Ionteoru, nous estimons que 
la phase Ia succede (au bout d'un laps de temps qui ne peut 
Ctre precise) a !'etape Ic2. Cette phase Ia represente un mo
ment de modifications structurales dans le  cadre de la culture 
de '.\Ionteoru ; chronologiquement, elle correspond au moment 
de l'enfouissement des tresors de Borodino, Perşinari et 
l\lăcin. La dernicre etape de la culture, I lb ,  est certainement 
commune iI l'horizon de decouvertes du type Balinteşti
GlrbovăL qui met Cin â la culture de '.\Ionteoru dans le sud 
de la Moldavie. La fin de la culture en general est malntenant 
bien connne. La culture de Monteoru n'atteint pas la periode 
finale de l'âge du bronze, ayant He eliminee et remplacee 
(ainsi qn'il ressort des recherches de Petrişoru-Racoviţeni) 
dans la seconde moitie du XIV" siecle, dans son aire meme 
de formation (le nord de la l\Iu ntenie), par un complexe 
culturel dont la composante principale est du type Sabati
novka. Les recherches recentes faites â Petrişoru-Racoviţeni, 
Cirlomăneşti, Pietroasa Mică, Bradu, etc. ont etabli nettement 
qu'au X I I I" siecle av. n. e. li s'est cree dans le nord-est de la 

l\Iuntenie et  le sud de Ia Molda vie un nou vei horizon cnlturel 
d'origine orientale. 

Sur la Plate-forme Transylvaine prend naissance, iI partir 
d'un horizon de la pcriode ancienne du hronze dont la cera
mique etait ornee de strinres (Strichvcrziertkeramik), la 
culture de Wietenberg. Trois phases ont He definies dans 
l'evolution de celle-ci. La premiere, ou l'on distingue encore 
Ies elements du fonds culturel antrieur, est caracterisee par 
un repertoire de formcs restreint. La dcuxicme phase a pour 
caracteristique principale la preponderance, dans le decor, 
du motif de la spirale. Dans la troisieme phase, le meandre 
et  Ie decor par imprcssions successives se gcneralisent. La 
premiere partie de la phase Wietenberg I I I  ( l i la) est syn
chrone aux phases \"erhicioara I\", T ei I\", ;\lontcoru l lb.  
Dans !'etape suivante ( I I I  h),  on constate la coexistcnce 
sur la Plate-forme 'fransylvainc des cultures de Wielcnberg 
et de Noua. A noter le grand nombre d'armcs miscs au jour 
dans l'aire de la culture de Wietenberg, parmi lesquclks on 
remarque Ies sept epees de type mycenien. 

Les cultures des periodes moyenne ct tardive de l'âgc du 
bronze qui se sont developpees dans la partie orientale  de 
l'espace carpa to-balkanique ont subi la pression des popula
tions pastorales â demi nomades d'origine orientale. Dans 
l'evolution des phases moyennes et  tardives des cullures de 
Tei, :\fonteoru, Wietenberg ou Costişa on relcve deja le 
contact permanent avec Ies populations des cultures de 
Katakombna"ia, Sroubnaia, Sabatinovka. L'avance progres
sive de ces populations vers le sud-ouest determinera la 
constitution dans la region est et nord-est de la :\Iuntenic, 
ainsi que dans le nord-est de la Bulgarie, du groupe culturcl, 
recemment defini par Sebastian '.\lorintz, de Coslogeni. Les 
populations de la culture de Coslogeni evolu ent dans la zone 
mentionnee au long de deux phases culturelles, du X I \"" au 
X I I" siecle av. n. e. 

Les populations de la culture de Noua, qui ont la 1,ncme 
origine que celles de la culture de Coslogeni et ont vecu iI peu 
pres â ia meme epoque, se repandent dans J'aire COllj.prise 
entre le D niestr moyen et superieur, d'une part, ct la limite 
est des Carpates occidentales, de l'autre. \'ers le sud, la 
culture de Noua s'arretera dans la partie nord de la Muntenie, 
Ies decouvertes faites recemment ici infirm1nt la thcse 
d'Adrian Florescu, selon lequel elle serait arrivee jusqu'au 
Bas-Danube. 

Sebastian :\lorintz a releve la formation, dans. la seconde 
moitie du XIV• siecle av. n. c. e t  au debu t du siecle suiva nt, 
d'un complexe culturel, denomme Sahatinovka-Coslogeni
Noua et pourvu de nombreux etfanents communs, b ien que 
chacune des cultures respectives ait conserve certains traits 
spccifiqu es. 

La fin de la culture de Noua est mise en liaison avec la 
penetration, â partir de l'ouest, de la culture hallstat tienne 
ancienne. 

La culture de Coslogeni acquicrt progressivement des 
caracteres hallstattiens de differentes manieres : dans sa 
zone sud, apres le dernier aspect Coslogcni (Radovanu), on 
releve l'apparition d'aspects culturels hallstattiens a nciens. 
Dans la partie nord de l'aire de la culture de Coslogeni, on 
a releve un aspect culturel special, ctenommc Sihleanu. Dans 
sa caracterisation du groupe Sihleanu, Sebastian Morintz 
l'attribue aux representants tardifs de la culture de '.\lonteoru , 
qui dans une etape tardive Sabatinovka-Coslogeni ont occupe 
la zone Brăila-Galaţi-Tulcea, dont ils ont elimine Ies popu
lations Coslogeni qui y etaient etablies. Cepcnda nt, des 
recherches recentes fa ites dans le departement de Buzău 
ont identifie, comme element genetique principal dans la 
formation du groupe Sihleanu, moins ces etem�nts tardifs 
de la culture de Monteoru qu'un groupe de populations 
orientales entralne par Ies deplacements de la culture de 
Sabatinovka jusque dans l'aire de la culture de '.\lonteoru. Au 
cours de la derniere Hape de l'âge du bronze, Ies populations 
du groupe culturel de type Sihleanu se repandent vers la zone 
Danubienne e t  finissent, au cours d'une e tape ulterieure, par 
s'integrer dans le premier aspect hallstattien de la region, la 
culture de Babadag I .  
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Les cultures des extremites septentrionale et occidentale 
du bloc thrace sont a nalysees dans le chapitre I\'. 

La culture d'Otomani, qui s'est developpee dans le nord
ouest de la Roumanie, le nord-est de Ia Hongric et Ie sud-est 
de la Slovaquie, a tteste par ses principaux elemcnts culturels 
un niveau eleve de cteveloppement par rapport au niveau 
general de Ia periode moyenne du bronze dans Ie sud-est de 
!'Europe. En se fondant sur Ies observations stratigraphiqnes, 
I'auteur a propose pour la culturc d'Otomani le schema 
chronologique suivant : phase I (Reinecke Bz. A ) ; phasc I I  
(Reinecke Bz. B) ; interphase I I / I I I  (Reinecke Bz. C) ; phase 
I I I  (Reinecke Bz. D). Dans l'interphase I I / I I I  sc fait scntir 
la prrssion, de l'ouest, des representants de la culture â 
tomhes tumnlaircs. En consequence, certains Hahlissements 
sont ahandonnees et des groupes massifs de populations 
Otomani penetrent dans Ies aires des cnltures de Pecica et de 
Wietcnberg. En cc qui concerne la derniere phase de la culture 
d'Otomani, Ia plupart des chercheurs considerent qne celle-ci 
disparaî t  avant la fin de I 'âge du bronze. 

La cul ture de Suciu de Sus, qni se developpe an Iong de 
trois phases d'evolution dans le nord-ouest de la Ronmanie, 
le nord-est de la Hongrie, l'Ckrainc transcarpatiqu e et le 
sud-est de la Slovaquie, est individualisee comme nne cultnre 
distincte. Elle apparal t  an cours du bronze moyen et sa 
derniere phase contribne an phenoml-ne de hallstattisation. 

La derniere partie de I'onvrage traile de I'ac tivite mHal
lnrgique a Ia fin de l'âge du bronze. Le progres remarquahle 
realise alors dans ce domaine (Reinecke Bz. D) peu t etre 
constate snrtout en Transyl\·anie, ou se constitne le groupe 
denomme Criul-Domăneşti. Les nombrenx depOts decouverts 
(87 jnsqn'cn 1971)  ont He assignes pour la plupart â Ia trois
ieme phase de la cnltnre de Wietenberg. 

An stade aclnel des recherches, on remarqu e I'absence 
presque totale de depOts de bronze dans le Banat, region 
habitee dnrant Ia periode tardi\·e de l'âge du hronze par Ies 
popnlations des cnltures de Cruceni-BelegiS ct de Zn to Brdo. 

La siluation est la meme dans I'aire de Ia culture de Gîrla 
Marc Hablie sur Ies deux rives du Danube en aval des Portes 
de Fer. 

Dans Ies zones septentrionalcs de la Muntenie et de 
l'Oltenie on a decouvert des haches â douillc de type transyl
vain. Dans Ie sud de Ia �luntenie et de I'Oltenie, le nord de 
Ia Bulgarie el dans la region situec entre Ies Carpates Orien
ta Ies et Ic D niepr, la variante orientale de la hache a donille 
de type transylvain (Oinac) connait  u ne diffusion remar
quahle. Dans ces memes regions, on constate Ia presence 
de pieces meridionalcs (haches donbles a I'orifice d'cmman
chement prolonge par des bords proeminents - Ie type 
Bengnci), qui, a cote de c elles de caractere translyvain ou 
oriental, attestent une large circulation d'elements cultnrels 
durant la periode tardive de I 'âge du bronze, autant dans Ia 
direction nord-sud qne vice versa. 

A la reussite de I 'ouvrage de Sebastian Morintz ont 
contribue assurement Ies cartes eu grand nombre, une illus
tration abondante (malheureusernent au-dessous des exigen
ces actu elles cn ce qui concerne I es photographies), ainsi 
qu'un index selectif des noms et des trouvailles, clairement 
et  judicieusement elabore. 

L'Hude de synthese consacrec aux periodes moyenne et 
tardive de I'âge du bronze par Sebastian �Iorintz se situ e 
d'ores et deja parmi Ies ouvrages fondamentaux de I'arcM
ologie roumaine. Elle represente anjourd'hni Ia documenta
tion archeologique Ia plus complete dont nous disposions sur 
I 'histoire des Thraces anciens. Soulignons qu e la parution de 
ce volume impose plus que jamais Ia realisa tion d'une Hude 
sur la periode ancienne de I'âge du bronze dans I'espace 
carpato-balkaniqne (periode moins bien connue meme qu e 
I'Hape anterieurc de transition du neolilhique a I'âgc du 
bronze), a fin qne Ies specialistcs pu issent avoir un coup d'ceil 
general et unitaire sur tonte cctte epoque de I'histoire. 

Alexandru Oancea 

Atlas of classical Archaeology edited by 1\I. I. Finley. London, Chatto & Windus. 256 p. in 4° -
Nombreuses cartes et illustrations dans le texte et hors texte. 

Dans Ie X X I• tome de cette revue (1977), j 'ai fait paraltre 
un bref compte rendu de la Princeton Encyclopaedia o( C/as
sica/ Sites, publiee par la Princeton University Press sous la 
direction de Richard Stlllwell, en attirant l'a ttention du 
Iecteur sur Ies buts et Ies principaux caracteres de cette 
importante entreprise erudite, basee sur l 'apport d'un tres 
grand nombre de collaborateurs et offrant des informations 
copieuses sur environ 3000 localites du monde ancien. 

L' Atlas dont je me plais a signaler aujourd'hui I 'appari
tlon, con-ru ct dirlge par M. I. Finley et publie dans des con
ditions absolument exceptionnelles par la Rainbird Reference 
Books Ltd. pour le compte des Mitions Chatto & Windus, 
repond a des buts differents et presente des tout autres 
particularites. Tout d'abord, ii ne s'agit pas d'un diclionnaire 
au sens propre du mot, contenant par ordre alphabetique 
Ia totalite des sites attestes du monde greco-romain, telle 
I '  Encyclopidie de Princeton, mais, comme son titre l 'indique, 
une suite de tableaux evocateurs embrassant l'ensemble 
de I'oikoumene, depuis la Peninsule Iberique aux frontieres 
des satrapies orientales et de la Crimee â Cyrene. Ensuite, Ia 
charge de tracer ces fresques geographico-historiques est 
confiee a un nombre relativement restrein t  de collaborateurs, 
chacun responsable d'une seule des contrees choisies pour etre 
presentees, a l'exception de Paul Mc Kendrick, qui signe a 
Ia fois Ies chapitres consacres â la Pr wence et â la Peninsule 
lberique. Enfin, comme je l'ai deja note de passage, I 'abon
dance ct l 'excellence de l'illustration depasse de Ioin non 

seulement l'effort fourni dans cette direction par Ia Princeton 
University Press (dont l 'Encyclopedie n'est pratiquement 
agrementee que par une vingtaine de cartes), mais meme 
ce que d'autres somptueux ouvrages d'archeologie et d'his
toire de l'antlquite ont pu nous offrir a ce jour. 

Compte tenu de Ia vastite de la matiere, le nombre des 
collaborateurs de I' Atlas est plutot restreint : une douzaine a 
peine, si je ne m'abuse, y compris I't\diteur, M. I. Finley, qui 
en plus d'une introdnction faisant connaitre Ies buts et Ies 
limites de l'ouvrage, signe egalement Ies pages consacrees â 
Ia Sicile, a laquelle, des 1 968, ii avait voue un volume subs
tantiel ou ii retra.,ait l 'histoire de I'ilc depuis Ies plus anciens 
vestiges j usqu' â la conquete arabe. 

Si l 'attention temoignee par Ies differents auteurs aux 
territoires qui leur ont echu est en quelque sorte egale, en ce 
sens que pour en parler ils ont eu a Ieur disposition un nombre 
de pages proportionne au nombre et a l'importance des sites 
decrits, ii Hait normal que Ia place faite a la Bretagne romaine · 
fut plus considerable, compte tenu du public auquel I' Atlas 
est principalement destine. C'est ce qu'ont bien compris 
l't\diteur et l'auteur de cette premiere section du livre, A. L. 
Rivet, qui, s'il accorde au mur d 'Hadrien l'importance qui 
lui est due, ne se fait pas fante de parler en meme temps de 
Londres, de Silchester, de St. Albans, de Colchester, de 
Chedworth et d'York. La presentation de Ia frontiere Rhin
Danube, de Trier â Carnuntum, est confiee â J. J. Wilkes, 
qui est egalement l'auteur de !'Importante section Illyricum-
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