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VORWORT DES HERAUSGEBERS 

Mit dem Beginn der Ausgrabungen in Sabir in 

der Küstenebene von Aden initiierte die Außen

stelle Sana'ä' der Orient-Abteilung des Deutschen 

Archäologischen Instituts im Jahre 1994 gemein

sam mit dem Institute for Oriental Studies der Rus-

sian Academy of Sciences und der General Orga

nization of Antiquities and Museums ein umfang

reiches Projekt zur Erforschung prähistorischer 

Kulturen im Jemen. Die archäologischen Unter

suchungen dieses Kooperationsprojektes standen 

unter der Leitung von Burkhard Vogt und Ale

xander Sedov und erstreckten sich nicht nur auf 

Sabir, sondern auch auf den benachbarten Fund

platz Ma'layba, auf an-Nabwa in Little Aden und 

die ca. 80 k m westlich von Aden gelegene Lagune 

al-'Umayra (Khawr al-'Umayra). Darüber hinaus 

ergänzten Surveys in den Provinzen Aden und 

Lahj das Forschungsprogramm. Die Aufarbeitung 

dieser Unternehmungen und die Veröffentlichung 

der Untersuchungsergebnisse werden in enger 

Zusammenarbeit mit Burkhard Vogt ( K A A K ) von 

der Außenstelle Sanacä' vorangetrieben. 

Die Erforschung der »Wurzeln der altsüdara-

bischen Hochkulturen« war und ist eines der For

schungsschwerpunkte der Außenstelle Sana'ä'. 

Eine Beschäftigung mit den vorausgehenden, teil

weise aber auch zeitlich parallel laufenden prä

historischen Kulturen der Küstenregion steht 

damit in engem Zusammenhang. Bisher wird die 

Frage nach den Ursprüngen der altsüdarabischen 

Reiche kontrovers diskutiert. Erklärungsver

suche indigener Entwicklung und - zumindest 

begrenzter - Einwanderungsbewegungen stehen 

sich hier gegenüber. Die Arbeiten des Deutschen 

Archäologischen Instituts sowie die Forschungen 

u. a. der kanadischen (E. Keall) und britischen 

(C. Phillips) Kollegen in der Tihäma zeigen, dass 

sich diese Kulturentwicklung vielschichtiger und 

differenzierter gestaltet als bisher angenommen. 

Parallelentwicklungen gleichzeitig existierender 

Kulturen sowie Beeinflussungen unterschied

licher Intensität mit regionalen Besonderheiten 

müssen hier berücksichtigt werden. So weist der 

Fundplatz Sabir, der heute N a m e n gebend für die 

bronzezeitliche Küstenkultur am Golf von Aden 

und der Tihäma ist, neben den bronzezeitlichen 

auch eisenzeitliche Siedlungsphasen des 8.-6. vor

christlichen Jahrhunderts auf. Obwohl diese Kul

turschichten zeitlich der altsüdarabischen Periode 

entsprechen, unterscheiden sie sich kulturell gese

hen völlig von zeitgleichen Kulturen der jemeni

tischen Wüstenrandgebiete. Die nahe Sabir gele

genen Fundstätte Ma'layba, die Gegenstand des 

vorliegenden 12. Bandes der Reihe »Archäolo

gische Berichte aus dem Yemen« ist, datiert dage

gen ausschließlich in die Bronzezeit. 

Vittona Buffa war von Beginn an in das For

schungsvorhaben involviert und hatte die Lei

tung der Ausgrabungen in Maclayba inne. Mit 

ihrer Arbeit »Maclayba et l'Äge du Bronze du 

Yemen« legt sie den ersten großen Beitrag zu den 

Forschungsergebnissen des Projektes vor. Die 

Arbeit, die als Promotionsschrift an der Univer

site de Provence, Aix-Marseille I bei Christian 

Robin angenommen wurde, beinhaltet neben 

den Grabungsergebnissen vor allem eine typo-

logische Untersuchung der dort gefundenen 

Keramik. Das Material wird dabei nicht isoliert 

betrachtet, sondern in einen überregionalen Kon

text gesetzt. 

Vittoria Buffa liefert damit einen wichtigen Bei

trag zur Kenntnis und zum Verständnis der jeme

nitischen Bronzezeit. Für diese herausragende 

Arbeit ist der Autorin sehr zu danken. Norbert 

Nebes und Isabel Huck (Friedrich-Schiller-Uni

versität Jena) übernahmen dankenswerterweise 

wieder die Durchsicht des Manuskriptes in Hin

blick auf eine einheitliche Transkription der ara

bischen Eigen- und Ortsnamen. Ebenso sei Burk

hard Vogt für die Übersetzungsarbeiten ins Deut-
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sehe und Fadiya al-Ali ins Arabische gedankt. Satzbüro Selignow Verlagsservice und dem Dr. 

Besonderer Dank gebührt Anja Ludwig, in deren Ludwig Reichert Verlag herstellte. 

Händen die Redaktion dieses Bandes lag und die 

den Kontakt zwischen Autorin, Herausgeber, dem Sana'ä', im April 2007 Ins Gerlach 
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AVANT-PROPOS 

Cette publication est le fruit d'annees de collabo-

ration avec le Deutsches Archäologisches Institut 

de Sana'ä', dans le cadre de la Mission Archeo

logique allemande-russe dans la province de 

Lahj. Burkhard Vogt - ä l'epoque directeur du 

Deutsches Archäologisches Institut de Sana'ä' -

et Alexander V. Sedov - ä l'epoque directeur du 

Institute of Oriental Studies, Russian Accademy of 

Sciences, Moscou -, directeurs de la Mission, ont 

bien voulu m e confier l'etude du materiel inedit 

de la fouille de Maiayba. Pour la confiance et la 

generosite qu'ils m'ont manifestees et pour les 

discussions profitables pendant les annees de tra-

vail dans la Mission je leurs exprime toute m a 

gratitude. 

Je dois un remerciement tout particulier ä Chris

tian J. Robin (Professeur au College de France) 

pour ses conseils et son soutien pendant l'elabora-

tion de la these de doctorat que j'ai presentee, sous 

sa direction, devant l'Universite de Provence, Aix-

Marseille I et pendant la redaction de ce volume 

qui derive directement du travail de these. 

Je suis reconnaissante ä Hizri Amirkhanov 

(directeur de 1'Institute of Archaeology, Russian 

Academy of Sciences, Moscou), ä A. Sedov et ä 

Burkhard Vogt - directeurs de la Mission Archeo

logique russe-allemande de al-Nabwa - pour 

m'avoir confie l'etude de la ceramique du site. 

Je suis reconnaissante ä Ricardo Eichmann, 

directeur de Y Orient-Abteilung des Deutschen 

Archäologischen Institut et ä Burkhard Vogt, direc

teur de YKommission für Archäologie Außereuro

päischer Kulturen des Deutschen Archäologischen 

Instituts (KAAK), ancienne Kommission für All

gemeine und Vergleichende Archäologie (KAVA), 

qui m'ont accueillie, ä plusieurs reprises, dans leurs 

Institutions. Certaines parties de ce travail ont ete 

elaborees aupres de ces Instituts. 

Je tiens ä remercier Alessandro de Maigret 

(Professeur ä Universita degli Studi di Napoli 

« L'Orientale »), qui m'a introduite ä l'archeologie 

sudarabique, pour son soutien pendant les annees 

de m o n travail dans la Mission Archeologique Ita-

lienne au Yemen qu'il dirige. 

Je desire aussi remercier Iris Gerlach, directeur 

du Deutsches Archäologisches Institut de Sana'ä', 

pour avoir accepte de publier cette etude dans la 

collection des Archäologische Berichte aus dem 

Yemen et pour m'avoir toujours reserve le meilleur 

accueil dans l'Institution de Sanacä\ 

Les institutions yemenites ont toujours faci-

lite m o n travail. Je tiens ä remercier en particu

lier Jüsuf 'Abdallah, ancien Chairman of Gene

ral Organization for Antiquities, Museums and 

Manuscripts (GOAMM), Sana'ä', M . al-Qubati, 

ancien directeur local du GOAMM ä Lahj et K. Ali 

Mohammed, representant du GOAMM pendant 

les fouilles ä Ma'layba. 

D e nombreux collegues ont contribue ä enrichir 

m o n dossier, qu'ils en soient ici remercies, parmi 

eux en particulier: Christopher Edens (American 

Institute for Yemeni Studies, Sana'ä'), Tony Wil-

kinson (University of Edinburgh), Edward Keall 

(Royal Ontario Museum), Christopher Ciuk 

(Royal Ontario Museum), Carl Phillips (CNRS), 

Sabina Antonini (Universitä degli Studi di Napoli 

« L'Orientale »), Holger Hitgen (archeologue), 

Ueli Brunner (geographe), Sergei Popov (paleo-

zoologue), Dominique de Moulins (paleo-zoo-

logue), Flavia Trucco (Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell'Etruria Meridionale, Roma), Isa

bella Damiani (Musei Capitolini, Roma), Letizia 

Arancio (Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell'Etruria Meridionale, Roma). 

Burkhard Vogt a bien voulu traduire en alle-

mand le resume de cet ouvrage, qu'il soit ici vive-

ment remercie. 

Rome, Juin 2006 

Vittoria Buffa 





INTRODUCTION 

L'Arabie sud occidentale, le Yemen moderne, est 

connue pour ses monuments architectoniques, 

temples, villes fortifiees, digues et inscriptions 

monumentales appartenant ä la civilisation sud-

arabique, datee du IP millenaire tardif av. J.-C. ä 

la moitie du Ier millenaire ap. J.-C. Seuls quelques 

temoignages archeologiques connus dans les hauts 

plateaux, les plaines cotieres et les vallees de wädl 

pouvaient etre consideres, jusqu'ä un passe recent, 

les precurseurs immediats de la civilisation sudara-

bique. Des monuments de l'Äge du Bronze dans 

plusieurs zones du Yemen sont le fruit de trou-

vailles recentes. Cependant de nombreuses lacu-

nes existent concernant cette periode. L'absence 

de sequences stratigraphiques de longue periode et 

Yinvisibilite des sites de l'Äge du Bronze dans les 

zones oü se developpera la civilisation sudarabique 

sont les lacunes majeures. Une des decouvertes les 

plus importantes est celle qui a ete faite par la mis-

sion allemande-russe dans les plaines cotieres du 

Golfe d'Aden ä partir de 1994, avec la fouille de la 

ville de Sabir, de l'habitat de Maiayba et d'autres 

sites sur la cöte du Golfe d'Aden. Parmi les resul-

tats importants de ces fouilles figure la decouverte 

dans tous les sites fouilles d'un abondant mate

riel ceramique. 

Les buts du present travail sont de: 

- presenter les resultats des fouilles ä Ma'layba 

avec l'etude typologique de la ceramique inedite 

du site et la seriation chronologique, et comple-

ter la definition d'un facies archeologique pour 

le Golfe d'Aden; 

- integrer le facies du Golfe d'Aden dans le cadre 

plus ample des donnees relatives aux differentes 

zones du Yemen, en mettant en evidence, par les 

comparaisons des cultures materielles, les carac-

teristiques particulieres de chaque zone; 

- proposer un Systeme unitaire de periodisation 

de l'Äge du Bronze du Yemen, fonde sur les 

evidences archeologiques et sur les datations au 
H C ; 

- chercher l'evidence de rapports de l'Äge du 

Bronze du Yemen avec l'Afrique Orientale, le 

Proche-Orient et l'Arabie en general, en compa-

rant les cultures materielles des differentes zones 

geographiques. 

Preciser les differents aspects de l'Äge du Bronze 

du Yemen est necessaire pour comprendre les rap

ports entre les groupes de l'Äge du Bronze et leurs 

predecesseurs neolithiques et, notamment, pour 

comprendre dans quels cas il s'agit d'une descen-

dance directe et dans quels cas la culture materielle 

de l'Äge du Bronze est etrangere aux manifesta-

tions du Neolithique qui l'ont precedee. Mieux 

connaitre l'Äge du Bronze du Yemen pourrait ega-

lement se reveler une des clefs pour eclaircir la 

genese de la civilisation sudarabique qui l'a suivi. 



Fig. 1. L'Arabie 



CADRE GEOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE 

L'Arabie est un socle d'anciennes roches cristal-

lines (fig. 1). Dans sa partie Orientale, les roches 

cristallines sont recouvertes par des couches sedi-

mentaires greseuses jusqu'ä l'Oman et ä la region 

d'al-Hajar. La peninsule doit la plupart de ses 

caracteristiques physiques ä la Separation tecto-

nique qui lui a donne naissance au cours de l'ere 

tertiaire: la scission de la peninsule arabique et de 

l'Afrique du nord-est. La mer Rouge a pris nais

sance dans la vallee creee par la faille, le Great Rift. 

Le bord oriental du Great Rift est visible dans 

la peninsule dans les escarpements, raides et par-

fois hauts, paralleles ä la mer Rouge entre le Golfe 

d'Aqaba et le Golfe d'Aden. Le bord oriental de 

cet escarpement bascule doucement vers l'est pour 

se terminer sur un glacis sedimentaire qui borde le 

Golfe Arabo-persique. D'ouest en est on trouve 

donc successivement l'etroite bände cotiere de la 

mer Rouge, les hautes terres du Hijäz, du 'Aslr et 

du Y e m e n central qui culmine ä 3140 m dans le 

Jabal Shu'ayb au Yemen, et qui s'abaissent par le 

plateau du Najd vers les plaines sedimentaires en 

bordure du Golfe. Le Najd, aride et sec, se pro-

longe au nord par le desert du Nafüd et au sud vers 

le desert du Rub' al-Khäli. Les montagnes cotie

res interceptent le peu d'humidite qui est porte par 

les vents secs qui traversent l'Arabie, rendant ainsi 

l'interieur si aride (10 c m de precipitation annuelle) 

qu'il n'existe pas de cours d'eau perenne. L'inte

rieur, en forme de bassin, presente une alternance 

de panoramas de steppe et de desert. Les deux 

deserts du Nafüd et du Rub c al-Khäli sont relies 

par le Dahnä, un etroit couloir de sables. 

A u Yemen, la plaine cotiere de la Tihäma, d'une 

largeur de 20 ä 50 km, est formee de sables d'ori-

gine coralline le long de la cöte, et, plus ä l'inte

rieur, d'origine fluviale due ä l'erosion; de raides 

escarpements remontent de la cöte aux plateaux. Ä 

l'est et au nord les plateaux descendent plus douce

ment vers les deserts du Ramlat al-Sabcatayn et du 

Rub c al-Khäli. A u sud le haut plateau du Jawl est 

divise en deux parties, nord et sud, par le graben 

du wädl Hadramawt et du wädi Masila. 

A u Yemen actuellement on peut distinguer cinq 

regions dont climats et geomorphologies sont dif-

ferents (fig. 2)': les plaines cotieres ä climat tres 

aride, oü l'agriculture est possible seulement dans 

les oasis formees par les wadi qui ne parviennent 

pas ä la mer; les escarpements occidentaux et meri-

dionaux, oü les precipitations rendent l'agriculture 

possible, mais oü l'absence de plaines rend neces-

saire la construction de terrasses; les hautes ter

res du Yemen central, oü l'existence de plaines et 

de deux Saisons annuelles de pluie rendent pos

sible une agriculture alimentee par les precipita

tions; les escarpements septentrionaux et orien-

taux, la region du wädl Hadramawt et du Mahra, 

oü les precipitations soient moindres que dans les 

Hautes Terres et l'agriculture qui utilise le sayl 

est possible seulement dans les vallees profondes 

creusees par les wädi secondaires; les basses ter

res, c'est-ä-dire les piemonts le long du bord du 

desert du Ramlat al-Sab'atayn, oü les wädi debou-

chent dans le desert et oü s'accumulent les Sedi

ments fertiles. 

L'arriere-pays d'Aden se trouve dans des condi-

tions favorables ä cause de la presence du wädl 

Tuban (fig. 3). La fertile oasis de Lahj a une dimen-

sion d'environ 100 km 2 et une extension maximum 

du nord au sud d'environ 30 km. Elle presente la 

forme d'un grand triangle qui correspond au delta 

alluvial du wädi Tuban qui est nourri par deux 

branches majeures du wädl, wädl Kablr ä l'ouest 

et wädi Saghir ä l'est. L'oasis elle-meme se trouve 

U. Brunner, Geography and Human Settlements in 

Ancient South Arabia, A A E 8, 1997, 190-202. 
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dans un climat tropical aride avec une tempera-

ture moyenne annuelle maximum de 28 °C, une 

humidite moyenne qui ne depasse pas 70 % et une 

precipitation annuelle moyenne d'environ 60 m m , 

ce qui rend impossible une agriculture alimentee 

par la pluie2. L'oasis doit son existence au regime 

du wädl Tuban qui draine un vaste impluvium de 

plus de 5000 km2 sur les pentes meridionales du 

Haut Yemen. La plaine cotiere est formee par des 

Sediments quaternaires qui augmentent en epais-

seur du nord au sud et fournissent une matrice 

ideale pour les nappes aquiferes. La nappe phrea-

tique varie aujourd'hui considerablement, de 5 m 

au-dessous de la surface ä l'extremite nord jusqu'ä 

100 m pres de Sabir dans le sud3. 

Les recits d'auteurs medievaux et de voyageurs 

anglais restent les sources les plus valables pour 

comprendre l'environnement de Tuban: en 1839, 

la plaine entre al-Hawta et l'embouchure du wädi 

Kabir, selon les recits, etait une «jungle epaisse »4. 

Des bois touffus ont ete aussi mentionnes pour la 

plaine de la Tihäma sur la Mer Rouge aux alen-

tours de l'annee 1800 de n.e.5. 

La zone de Lahj etait - et en realite l'est encore -

la principale source d'eau pour la ville d'Aden. 

Jusqu'au XIXe siecle, l'eau etait conduite ä Aden 

de BiJr Ahmad, pres de la bouche du wädi Kabir, 

par un aqueduc edifie au XV C siecle6. Quelques 

decennies suffirent pour reduire la Vegetation 

naturelle. Les forets de mangroves de la Tihäma 

et les grandes forets de IIb (tamaris) de l'oasis 

du Lahj ont ete abattues pour fournir du bois de 

construction et du combustible ä la ville d'Aden 

en rapide expansion7. Ä la fin du XIXe siecle, le 

voyageur anglais Walter Harris decrivait l'espace 

entre Shaykh 'Uthmän et l'oasis de Lahj comme 

un desert de sable. En continuant plus au nord, 

Harris fut tres impressionne par la fertile oasis de 

Lahj. II mentionne un Systeme d'irrigation soi-

gne, avec un reseau de petits canaux qui fournis

sent « unlimited water to the crops » et permet-

tent trois recoltes par an8. Le wädl Lahj (wädi 

Tuban/Kabir) «is a river that, in the dry season, 

is but a tiny stream, but after rains a series of 

vast torrents, its many Channels becoming filled 

with the huge mass of water, often carrying away 

much of the cultivated land, and doing no little 

damage. Sometimes the trunks of big trees from 

the far interior are carried over the desert - where 

at ordinary times the sand absorbs the water to 

such an extent that it never reaches the sea - and 

cast into the bay of Aden ... »9. Le wädl Tuban est 

encore la riviere decrite par Harris - un des rares 

cas au Yemen10. 

S. Grolimund, Entwicklung der Bewässerungsland

wirtschaft von Lahag, Republik Jemen (1998) (these 

non publiee). 

Grolimund op. cit. 27. 76 fig. 19. 

Voir B. Doe, Southern Arabia (1971) 137. 

Environmental Profile Tihäma - Yemen Arab Repu-

blic, Environmental Protection Council Amersfoort, 

1990,27. 32. - J. N. Hepper-J. R. I. Wood, Were there 

Forests in the Yemen ?, PSAS 9, 1979, 65. 

W. Harris, A Journey Through Yemen and Some 

General Remarks on the Country (1893, reprint 1985) 

147. 

Environmental Profile Tihäma op. cit. 33. 

Harris op. cit. 163, 166. 

Harris op. cit. 176. 

Grolimund op. cit. 108. 
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L'Äge du Bronze apparait au Yemen, dans la docu-

mentation archeologique, au debut des annees 80 

gräce au travail de la mission archeologique ita-

lienne, dirigee par Alessandro de Maigret, dans 

les hautes vallees de Khawlän, ä l'est du plateau 

de San'ä'. Des prospections archeologiques avaient 

permis d'identifier des sites presentant des struc-

tures circulaires ou elliptiques, constituees par des 

rangees de blocs de granit11. Ces structures avaient 

ete d'abord attribuees par A. de Maigret ä l'Äge du 

Bronze, sur la base de la decouverte sur ces sites 

d'une ceramique differente des repertoires classi-

ques sudarabiques, qui presentait des ressemblan-

ces avec celle de l'Äge du Bronze Ancien de la 

Palestine, et d'une industrie lithique differente des 

industries neolithiques, datees au V et au IV' mil-

lenaires, identifiees par la m e m e mission. Les son-

dages effectues en 1984 au wädl '1-Najd al-Abyad, 

site 7, se revelerent particulierement importants de 

ce point de vue, puisque la stratigraphie presentait 

un niveau contenant une industrie lithique typi-

que du neolithique du Yemen, qui a ete recou-

verte par un niveau contenant de la ceramique de 

l'Äge du Bronze. E n outre un percoir de bronze 

fut decouvert dans un niveau associe ä de la cera

mique de l'Äge du Bronze. Tout ceci a ete succes-

sivement confirme par les resultats des analyses au 
14C de cinq echantillons, qui ont place la culture 

de Khawlän dans le IIP millenaire12. 

Les recherches de la Mission Archeologique ita-

lienne, lancees en 1980, ont eu des le debut l'ob-

jectif d'enqueter sur la periode qui avait precede 

la formation des royaumes sudarabiques. Le but 

11 A. de Maigret, Two Prehistoric Cultures and a New 

Sabaean Site in the Eastern Highlands of North Yemen, 

Raydän 4, 1981, 191-204. - A. de Maigret, Ricerche 

archeologiche italiane nella Repubblica Araba Yeme-

nita. Notizia di una seconda ricognizione, Oriens Anti-

quus 21, 1982, 237-253. - A. de Maigret, A Bronze 

Age for Southern Arabia, East and West 34, 1984, 75-

de ce projet de recherche etait d'identifier les bases 

culturelles et examiner les conditions historiques 

qui ont permis la naissance des grands etats sud

arabiques de Saba', Ma'in, et Qatabän dans le 

Ier millenaire av. J.-C. Dans les annees suivantes 

quarante sites ont ete identifies, parmi lesquels cer-

tains ont fait l'objet de sondages. 

Les prospections se sont concentrees dans la 

region ä l'est de la route Sancä; - Dhamär, sur 

une courbe de niveau entre les 2.300 et les 2.000 

metres au-dessus du niveau de la mer. Elles ont ete 

completees par des enquetes geologiques et geo-

morphologiques et par des sondages stratigraphi-

ques. A. de Maigret pouvait donner, des 1984, un 

premier compte rendu des resultats. L'etude de 

B. Marcolongo montre clairement que le choix 

de l'habitat a ete guide par la presence des Sedi

ments eoliens, rendus humides par les eaux du jabal 

'Urqüb, superposes aux niveaux argileux imper

meables, sur lesquels s'etaient installes les etablis-

sements neolithiques. 

Les resultats finaux des recherches ont ete 

publies en 1990; plus de quarante sites reperes 

sont examines dans ce volume13. Les structures, 

la ceramique et l'instrumentation lithique ont ete 

decrites dans leur distribution spatiale et stratigra-

phique. U n article a ete dedie aux meules et aux 

percuteurs trouves dans le site de wädl Yanä'im 

(site 1), un autre aux sources d'obsidienne dans le 

Y e m e n ancien. Plusieurs articles ont ete dedies ä 

l'histoire du paleo-environnement des zones etu-

diees, aux donnees archeo-zoologiques et archeo-

botaniques. L'article sur la datation au 14C fixe 

106. - A. de Maigret, IsMEO Archaeological Activi-

ties in the Yemen Arab Republic, 1985. Exploration 

of the BanI Dabyän Region: a. The Survey, East and 

West 35, 1985, 340. 
12 F. Fedele, Radiocarbon Dates, dans: de Maigret (ed.) 

(1990)205-212. 
11 de Maigret (ed.) (1990). 
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les limites chronologiques absolues des decou-

vertes. 

La culture de Khawlän, datee au IIP millenaire, 

continue peut-etre dans les premiers siecles du 

IP millenaire. Apres cette date nous n'avons pas 

de temoignages archeologiques dans le Khawlän. 

Pour conclure, A. de Maigret affirme que la 

culture identifiee par la Mission italienne sur les 

Hautes Terres yemenites a ete, du point de vue 

socio-economique, une culture marginale, et 

qu'il y a du y avoir d'autre zones dans lesquel-

les le progres socio-economique rejoignit le plus 

haut niveau de developpement; probablement des 

zones qui offraient de meilleures conditions d'en-

vironnement. Cette hypothese sera confirmee, des 

annees apres, par les recherches americaines dans 

la zone de Dhamär. 

Quelques annees apres les recherches de la Mis

sion Archeologique italienne dans le Khawlän, 

la Mission Archeologique francaise du C N R S 

conduisait des prospections dans les vallees sep-

tentrionales du wädi i-Jawf avec pour objectif, 

comme A. de Maigret, de comprendre les antece-

dents de la civilisation sudarabique, et en particu

lier de comprendre l'origine des systemes d'irri-

gation sudarabiques dans les territoires situes au 

pied des reliefs. A la meme epoque, les fouilles 

italiennes ä Yalä commencaient ä reveler que les 

niveaux les plus anciens de la civilisation sud

arabique pouvaient remonter ä la fin du IP mil

lenaire av. J.-C. Ch. Robin, S. Cleuziou et M.-L. 

Inizan visitent en 1988 les vallees laterales au nord 

du wädi '1-Jawf: la recherche concerne non seule

ment l'Äge du Bronze, mais aussi la prehistoire; 

eile porte ä l'enregistrement de tous les sites et de 

tous les vestiges reperes avec une attention par-

ticuliere aux donnees paleo-environnementales14. 

Pour la periode qui nous Interesse ici, les huit 

sites reperes sont tous situes en bordure de val-

lee sur la terrasse alluviale, immediatement au pied 

de la montagne; ils presentent les memes carac-

teristiques architecturales et d'organisation inte-

14 S. Cleuziou - M.-L. Inizan - Ch. Robin, Premier rap-

port preliminaire sur la prospection des vallees nord 

du Wädi al-Jawf (wädi Hiräb, wädi Sadbä, Jabal al-

Lawdh) Repubhque Arabe du Yemen, Octobre 1988, 

E R A 28 et 30 (1988). 
15 Cleuziou - Inizan - Marcolongo (1992). 
16 J. A. Blakely - C. A. Vitaliano - R. Brinkmann, Bronze 

rieure des sites du Khawlän. Outre ä ces corres-

pondances structurelles, la datation au IIP mil

lenaire est confirmee par les comparaisons avec 

le Khawlän du materiel ceramique repere par les 

chercheurs francais. O n a donc prouve, par cette 

recherche, que la culture materielle du IIP mille

naire des Hautes Terres s'etendait jusqu'aux val

lees au nord du wädl '1-Jawf. La mission fran

caise du C N R S a poursuivi ses recherches dans 

la meme zone, avec des prospections archeologi

ques et geomorphologiques dans le wädl '1-Jawf 

et le wädl Hadramawt separes par la depression 

desertique du Ramlat al-Sabcatayn15. L'ensemble 

des analyses effectuees a porte ä reconnaitre, au 

moins pour ce qui est de l'Holocene moyen, un 

seul Systeme hydrographique Jawf- Hadramawt 

couvrant tout le Yemen interieur. L'unite geogra-

phique ainsi mise en evidence fournit un cadre de 

recherche coherent pour etudier l'evolution du 

peuplement de la region depuis la prehistoire et 

pour comprendre la genese des cultures urbaines 

de l'epoque sudarabique. En ce qui concerne les 

donnees plus strictement archeologiques, il est 

confirme, encore une fois, que la culture mate

rielle de l'Äge du Bronze des Hautes Terres rejoi

gnit les bords du desert. 

Une confirmation supplementaire est aussi 

venue d'une prospection de la mission ameri-

caine de l'American Foundation for the Study 

of Man, qui a trouve des structures et du mate

riel ceramique tres semblable ä celui des Hautes 

Terres au nord du wädl 'l-Jüba16; et, de meme, 

par le travail d'une mission francaise dans le wädl 

Surbän, ä l'est du wädl Bayhän. Ici J.-F. Breton, 

Ch. Darle et P. Gentelle ont trouve des structu

res formees par des blocs de pierre qu'ils datent 

au IIP millenaire par comparaison avec les struc

tures des Hautes Terres yemenites17. Les cher

cheurs francais estiment que d'autres structures, 

dont la typologie differe par le plan et par les 

techniques de construction, pourraient apparte-

nir au IP millenaire, bien qu'il manque des cor-

Age Remains at Kawlah al-Lajamah, Yemen Arab 

Republic, dans: W. C. Overstreet - J. A. Blakely (ed.), 

Environmental Research in Support of Archaeologi-

cal Investigations in the Yemen Arab Republic, 1982-
1987, PAFSM V (1996) 309-329. 

17 Breton (1998). - Breton (2000). 
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respondances precises avec des structures datees 

ä la m e m e epoque. 

Par rapport ä d'autres regions de l'Arabie 

sud-occidentale, les plaines cotieres yemenites 

ont moins attire l'attention des chercheurs que 

d'autres regions, probablement ä cause de la rarete 

des monuments et des inscriptions sudarabiques18. 

O n doit ä la presence anglaise dans la region qui 

etait alors le Yemen du Sud une serie de prospec

tions, dans la zone d'Aden, qui ont fait connaitre 

plusieurs sites souvent decrits avec exactitude et 

accompagnes de l'edition des ceramiques trouvees. 

R. A. B. Hamilton en 1943, G. L. Harding, B. Doe 

et P. Cambridge, dans les annees 60, ont donne une 

contribution valable aux premieres connaissan-

ces de la zone d'Aden19. Harding, en particulier, 

publia les resultats de son travail dans le Protecto-

rat d'Aden, avec un grand appareil d'illustrations, 

tant des structures que des tessons de ceramique et 

des inscriptions trouves. A u debut des annees 70, 

G. Benardelli et A. E. Parrinello, suivis par R. de 

Bayle des Hermens, illustrem le monument mega-

lithique de al-Hamili dans la Tihäma yemenite et 

de Masna'at Märiya ä l'ouest de Dhamär20. 

La premiere recherche archeologique « moderne » 

de la Tihäma remonte aux premieres annees 80, 

quand la province sud-occidentale de l'Arabie 

Saoudite fut etudiee par J. Zarins et par d'autres 

chercheurs attentifs aux donnees archeologiques, 

paleo-environnementales, geologiques et hydrolo-

giques. Pour la periode qui nous interesse la publi-

cation des resultats des sondages dans l'amas de 

coquillages de Sihi, pres de Jlzän, au nord de la 

18 A. F. L. Beeston, Sabaeans in Tihäma, AAE 6, 1995, 

236-245; Ch. J. Robin, La Tihäma yemenite avant 

rislam: notes d'histoire et de geographie historique, 

A A E 6, 1995,222-235. 
19 R. A. B. Hamilton, Archaeological Sites in the Wes

tern Aden Protectorate, Geographical Journal 101, 

1943, 110-117. - B. Doe, Notes on Pottery Found in 

the Vicinity of Aden. Appendix to the Department 

of Antiquities Annual Report 1960-61 (1961) 3-41. 

- B. Doe, Pottery Sites near Aden, Department of 

Antiquities Publication Bullettin 5, 1965; G L . Har

ding, Archaeology in the Aden Protectorate (1964). -

P. Cambridge, The Shell Eaters: A Preliminary Study 

of a Midden Site at Linie Aden, Aden Magazine 12, 

1966,22-24. 
20 G. Benardelli - A. E. Parrinello, Note su alcune loca-

litä archeologiche del Yemen. I complessi megalitici di 

al-Hamli e di Mosna, A I O N 30 (n. s. 20), 1970, 117-

118. - R. de Bayle des Hermens, Premiere mission 

frontiere yemeno-saudienne, est importante. Le 

repertoire ceramique publie a permis d'etabhr les 

premieres comparaisons avec ce qui provient de 

la zone d'Aden, et les datations au 14C ont fourni 

un premier cadre chronologique certain de l'Äge 

du Bronze dans la Tihäma21. 

Dans le cadre de la mission archeologique ita

lienne au Yemen, M . Tosi conduisit, peu apres, 

des prospections et des sondages dans des amas 

de coquillages dans la Tihäma, au sud de al-

Hudayda jusqu'au nord de al-Salif. Ce travail 

important, bien qu'il ait livre des observations 

interessantes sur le paleo-environnement et, en 

particulier, sur les modifications des lignes de la 

cote22, reste aujourd'hui malheureusement ine-

dit en ce qui concerne les materiaux ceramiques 

reperes23. 

Les fouilles ä Shabwa, capitale du royaume du 

Hadramawt, qui ont debute dans les annees 70 

sous la direction de J. Pirenne et furent poursui-

vis sous la direction de J.-F. Breton, ont interesse 

surtout les monuments de la periode sudarabi

que. U n sondage a toutefois rejoint les 11 metres 

de profondeur, et a mis en evidence des struc

tures et du materiel de periodes plus anciennes. 

Sur la base des datations au 14C les niveaux qui 

doivent etre consideres pre-sudarabiques sont, 

selon L. Badre, les niveaux I ä IV, lesquels sem-

blent etre separes des niveaux superieurs, sudara

biques, par une periode d'abandon. L. Badre date 

le niveau I ä 1550 av. J.-C, le niveau II ä 1480 av. 

J.-C, le niveau III ä 1300 av. J.-C; le niveau IV 

n'est pas date24. 

de recherches prehistoriques en Republique Arabe du 

Yemen, L'Anthropolgie 80, 1976, 5-37. 
21 J. Zarins - A. Murad - K. Al-Yaish, The Comprehen-

sive Archaeological Survey Program. a. The Second 

Preliminary Report on the Southwestern Province, 

Atlal 5,1981,9^12. - Zarins - Zahrani (1985).- Zarins 

-Al-Badr(1986). 
22 B. Marcolongo - A. Palmieri, Paleoenvironment 

and Settlement Pattern of the Tihämah Coastal Piain 

(Republic of Yemen), Yemen 1 (1992) 117-123. 
23 M. Tosi, Tihämah Coastal Archaeological Survey, East 

and West 35,1985,363-369; M. Tosi, Survey and Exca-

vations on the Coastal Piain (Tihämah): Preliminary 

Report for the Italian Archaeological Mission in the 

Y.A.R., East and West 36, 1986, 400-414. 
24 L. Badre, Le sondage stratigraphique de Shabwa 1976-

1981, dans: J.-F. Breton (ed.), Fouilles de Shabwa II. 

Rapports preliminaires, Syria 68, 1991, 229-314. 
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J.-F. Breton reprend en consideration le pro-

bleme presente par le sondage de Shabwa et four-

nit avant tout des dates calibrees dans un article 

publie en 199625. II propose ensuite une Chronolo

gie differente pour le niveau le plus profond, qu'il 

date au debut du IP millenaire, et date le troisieme 

niveau entre le milieu du XVIIP et le debut du 

X V P siecles av. J.-C. 

Au cours de l'annee 2000, J.-F. Breton a entre-

pris un nouveau sondage ä Shabwa. Le niveau 12, 

le plus profond qui ait ete atteint, est anterieur ä 

l'Äge du Fer et ä ce propos J.-F. Breton se refere 

ä des datations calibrees qui indiquent une occu-

pation continue du debut ä la moitie du IP mille

naire. Apres une apparente Solution de continuite 

dans la sequence stratigraphique, dans les niveaux 

immediatement posterieurs - correspondant au 

debut du Ier millenaire av. J.-C. - des bois carenes 

typiques des repertoires sabeens archa'iques on ete 

retrouves. Une ceramique differente, grise, etait 

en revanche presente dans les niveaux du IP mil

lenaire26. 

En 1978, l'Institut Archeologique Allemand 

avait commence des recherches ä la Grande Digue 

de Märib, capitale du royaume Sabeen. Le travail 

de nombreux chercheurs visait ä la comprehension 

de ce monument - certainement le plus connu de 

l'antiquite sudarabique - et plus generalement au 

probleme de la gestion des eaux dans la periode 

sudarabique. 

Ä Märib, la digue, que l'on peut admirer encore 

aujourd'hui, est maintenant datable, gräce au tra

vail de B. Vogt, aux Ve-VP siecles de l'ere chre-

tienne27. En aval de la digue, dans l'oasis meridio-

J.-E Breton, Quelques dates pour l'archeologie sudara

bique, dans: Ch. J. Robin (ed.), Arabia Antiqua. Early 

Origins of South Arabian States. Proceedings of the 

First International Conference, IsMEO Serie Orien

tale 70, 1, 1996,87-110. 

J.-F. Breton, Preliminary Notes on the Development 

of Shabwa, PSAS 33, 2003, 199-213. 

B. Vogt, Grundzüge der antiken südarabischen Bewäs

serungslandwirtschaft, Beiträge zur allgemeinen und 

vergleichenden Archäologie 24, 2004, 67-104. -

B. Vogt, Towards a N e w Dating of the Great Dam of 

Märib. Preliminary Results of the 2002 Fieldwork of 

the German Institute of Archaeology, PSAS 34, 2004, 

377-388. 

W. Herberg, Baukomplex B im Wädi Dana, A B A D Y 

3 (1986) 33-57, pl. 13. 14. 

U. Brunner, Die Erforschung der antiken Oase von 

nale, on trouve des structures que l'on peut rap

porter ä des ouvrages hydrauliques plus anciens: 

«Anlage» B 1 et B228. En 1983, U. Brunner avait 

propose pour ces deux structures, sur la base de 

leur niveau par rapport ä l'oasis, une date aux alen-

tours de 1200 av. J.-C.29. Recemment W. Herberg, 

en distinguant « Anlage B 1» et « Anlage B 2 », a 

date B 1 au XIP siecle av. J.-C, en confirmant la 

datation de U. Brunner30. La construction B 1 

est consideree la plus ancienne et, selon les deux 

chercheurs, eile marque le debut des installations 

monumentales pour l'irrigation ä Märib. Mais la 

pratique de l'irrigation debuta beaucoup plus tot. 

Sur la base de deux datations au 14C des limons de 

crue accumules en aval de la digue et compte tenu 

de l'epaisseur de ces memes Sediments, U. Brun

ner avait propose un rythme d'accumulation de 

1,1 cm par annee31; il a ainsi pu situer le debut de 

l'irrigation ä la moitie du IIP millenaire32. 

Le debut de l'irrigation des le IIP millenaire a 

ete ensuite confirme par U. Brunner egalement 

pour le wädi Markha33. 

La mission de l'Oriental Institute de l'Univer-

site de Chicago est active, depuis 1994, dans la 

zone de Dhamär. Le travail des chercheurs ame-

ricains, concentres tant sur la recherche archeolo

gique que sur l'etude de l'environnement, a pro-

duit de nouvelles donnees importantes qui inte

grem les resultats « des pionniers » de la mission 

italienne sur l'Äge du Bronze dans les Hautes 

Terres. O n connait maintenant une phase plus 

recente de l'Äge du Bronze, datee au IP mille

naire, laquelle, comme on l'a vu, n'etait pas pre

sente ou, mieux, avait ete seulement supposee par 

Marib mit Hilfe geomorphologischer Untersuchungs

methoden, A B A D Y 2 (1983) 65-66. 110. 

W. Herberg, Die großen Wasserbauten von Märib. 

Versuch einer Chronologie. Intervention presentee 

au Rencontres Sabeennes 6, Berlin 2001. 

Un resultat tres semblable provient de la recherche dans 

le wädi Bayhän sur la base de la datation des limons 

de crue avec la methode de la luminescence optique: 

S. Balescu -J.-F. Breton - B. Coque-Delhuille - M. La-

mothe, La datation par luminescence des limons de 

crue: une nouvelle approche de l'etude chronologique 

des perimetres d'irrigation antiques du Sud-Yemen, 

Comptes Rendus de PAcademie des Sciences de Paris. 

Sciences de la terre et des planetes 327, 1988, 31-37. 

Brunner op. cit. 107. 

U. Brunner, The History of Irrigation in the wädi 

Marhah, PSAS 27, 1997, 75-85. 
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A. de Maigret. Le projet mit l'accent sur l'etude 

du paysage archeologique, et surtout sur le deve-

loppement des systemes des anciens champs eta-

ges qui recouvrent les pentes des montagnes dans 

cette partie verdoyante de l'Arabie du Sud-Ouest. 

Partant de l'hypothese que le royaume Himya-

rite soit apparu assez subitement, probablement 

dans le Ier ou le IP' siecle av. J.-C, l'objectif du 

projet etait de comprendre jusqu'ä quel point les 

hauts plateaux humides du Yemen furent habit.es 

avant la periode himyarite, et d'examiner les eta-

gements presents pour les dater et pour fournir 

un cadre archeologique et d'environnement dans 

lequel les placer34. Le travail de la mission ame-

ricaine s'est concentre aussi, au cours des der-

nieres annees, dans la recherche archeologique. 

Plus de cinquante sites de l'Äge du Bronze ont 

ete identifies, et trois d'entre eux ont fait l'ob-

jet de sondages. Sur la base d'observations stra-

tigraphiques, de la typologie des ceramiques et 

de datations au 14C, M . Gibson, T Wilkinson et 

C. Edens ont construit une sequence chronologi-

que qui va du IIP au IP millenaire35. Ils ont aussi 

reconstruit l'organisation spatiale du territoire et 

les hierarchies socio-economiques qui liaient les 

divers sites entre eux. 

Les recherches dans la region de Dhamär ont mis 

en evidence, dans un environnement plus humide 

que celui du Khawlän, la construction d'etage-

ments le long des pentes sur le sommet desquel-

les etaient situes les habitats. U n e agriculture, 

donc, qui exploitait le regime des pluies36. T Wil

kinson a suppose la datation de champs etages 

de Sacd al-Dhärra au IIP millenaire, bien qu'il ait 

34 M. Gibson - T.J. Wilkinson, The Dhamär Piain, 

Yemen: A Preliminary Study of the Archaeological 

Landscape, PSAS25,1995,159-183.-T.J. Wilkinson, 

Holocene Environments of the High Plateau, Yemen. 

Recent Geoarchaeological Investigations, Geoarchaeo-

logy: An International Journal 12, 8, 1997, 833-864. 
35 Wilkinson - Edens - Gibson (1997). - Wilkinson -

Edens (1999). 
36 Wilkinson - Edens (1999) note 35. - Wilkinson 

(2003). 
37 T J. Wilkinson, Settlement, Soil Erosion and Terraced 

Agriculture in Highland Yemen: A Preliminary State

ment, PSAS 29, 1999, 183-191. 
38 C. Edens, Exploring Early Agriculture in the Highlands 

of Yemen, dans: Sholan -Antonini - Arbach (ed.) 

(2005) 185-211. 
39 Wilkinson (2003). - H. Ekstrom - C. Edens, Prehisto-

reconnu la difficulte de dater ces constructions. 

En outre, le m e m e chercheur pense que les etage-

ments ou les structures de deviation des eaux peu-

vent avoir ete employes sur le fond des vallees des 

wädi mineurs des le IV millenaire. Dans les gran-

des vallees, l'agriculture ne doit pas avoir com-

mence avant le IP, et m e m e le Ier millenaire. Ces 

zones servaient probablement auparavant de reser-

ves pour le päturage37. Une contribution impor-

tante ä la comprehension de la nature et de l'ori-

gine de l'agriculture des Hautes Terres du Yemen 

est due ä C. Edens38. 

Une nouveaute importante est venue recem-

ment de nouvelles datations au 14C provenant de 

la m e m e zone. Ces datations ont prouve que les 

niveaux avec ceramique les plus anciens de la zone 

de Dhamär remontent au IV millenaire: niveaux 

inferieurs du site de Jubabät al Jurüf (DS269)39. 

Une mission archeologique de l'Institut Alle-

mand d'Archeologie a effectue un sondage ä wädl 

Dahr, pres de Sancä'40. Ce site presente des struc

tures en blocs de pierre; on observe de nombreux 

fragments de ceramique. Ä defaut de datations au 
14C, le site a ete date au I V - debut du IIP mille

naire, sur la base de paralleles avec un type de cera

mique trouve dans l'etablissement predynastique 

de Ma'di (Le Caire)41. 

Les nouvelles datations au 14C de la zone de 

Dhamär - avec Celles de al-Hadaba dans le 

Radmän42 - rendent egalement plus vraisembla-

ble la datation du site de wädl D ahr fondee sur 

des comparaisons de ceramique. 

En 1994, la mission conjointe allemande-russe 

entreprenait des fouilles dans le site de Sabir, ä 

ric Agriculture in the Highland Yemen: New Results 

from Dhamär, Yemen Update 45, 2003, 23-35. 
40 B. Vogt, Jahresbericht 1995: Station Sanaa - Ausgra

bungen und Forschungen, A A 1996,632-640; H. Kali

weit, Neolithische und Bronzezeitliche Besiedlung in 

Wadi Dhahr, Republik Yemen. Eine Untersuchung 

auf der Basis von Geländebegehungen und Sondagen 

(1996). - H. Kaliweit, Prähistorische Besiedlungsspu

ren im zentralen Hochland des Jemen, Das Altertum 

43, 1997,203-217. 
41 I. Rizkana-J. Seeher, Maadi I. The Pottery of the Pre-

dynastic Settlement, AV 64 (1987) pl. 40. 41. 
42 A. O. Ghaleb, Agricultural Practices in Ancient Rad

män and Wadi al-Jubah (Yemen), (Diss. University of 

Pennsylvania 1990). Ici un site avec ceramique est date 

du IV' millenaire. 
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20 km au nord d'Aden (Lahj)43. Les recherches 

ont porte, dans les annees successives, ä un son

dage stratigraphique dans le site de Ma'layba, ä un 

sondage stratigraphique dans un amas de coquilla

ges ä Little Aden, ä des prospections sur la plaine 

cotiere entre Aden et Bäb al-Mandab, et ä des son

dages dans des amas de coquillages qui y ont ete 

identifies44. 

U n nouvel aspect de l'Äge du Bronze, carac-

teristique de la cöte, inconnu jusqu'alors, a ete 

identifie. Gräce ä une serie de 26 datations au 14C 

de Sabir et de 9 de Malayba, il a ete possible de 

construire une sequence culturelle qui va de la fin 

du IIP millenaire aux premiers siecles du Ier mil

lenaire av. J.-C45. La pratique de l'irrigation sur 

la plaine cotiere a pu etre identifiee et datee pour 

la premiere fois sur la base de la stratigraphie et 

de l'analyse au 14C46. L'etude de la ceramique a 

permis de mettre en relation les aspects culturels 

de l'Äge du Bronze de la Tihäma, dejä connus, 

avec ceux du Golfe d'Aden, qui emergeaient au 

für et ä mesure des travaux de la mission. Nous 

sommes donc parvenu ä tracer un cadre socio-

economique exhaustif de l'Äge du Bronze dans 

l'arriere-pays d'Aden et la cöte ouest du Golfe 

d'Aden. 

La mission archeologique canadienne du Royal 

Ontario Museum opere, depuis les annees 80, dans 

la Tihäma yemenite, dans la zone de Zabld, avec 

des projets de recherche sur la periode islamique. 

Depuis 1997, eile developpe aussi un projet axe sur 

l'etude des sites pre et protohistoriques de la meme 

zone47. E. Keall a trouve, en surface, dans la zone de 

B. Vogt, Jahresbericht 1994: Station Sanaa - Aus

grabungen und Forschungen, A A 1995, 863-867. -

B. Vogt, Jahresbericht 1995: Station Sanaa - Ausgra

bungen und Forschungen, A A 1996, 632-640. - Vogt 

- Sedov (1997). - Vogt - Sedov (1998). 

H. Amirkhanov - B. Vogt - A.V. Sedov - V. Buffa, 

Excavations of a Settlement of Prehistoric Fishermen 

and Mollusk Gatherers in the Khor Umayra Lagoon, 

Gull of Aden, Republic of Yemen, Archaeology, Eth-

nology & Anthropology of Eurasia 4 (8), 2001, 2-12. 

- H. Amirkhanov - B. Vogt, Al-Nabwa 2 - The Site 

of the Ancient Fishermen and Mollusk-gatherers on 

the Aden Gulf Coast (Republic of Yemen), Rossijs-

kaya Archeologia 2, 2002, 30^-3 (in Russian). 

B. Vogt - A. V. Sedov - V. Buffa, Zur Datierung der 

Sabir-Kultur, Jemen, A B A D Y 9 (2002) 27-39. 

Voir ch. 1.2. 

E. Keall,« Do you want to see the stones ?», Rotunda 

al-Midamman, une industrie lithique neolithique 

ä retouches bifaciales, des tessons de ceramique, 

des foyers. Des tombes ä fosse, des monuments 

megalithiques sous la forme de piliers monolithi-

ques, associes dans un cas ä un depot d'armes et 

d'ustensiles de cuivre, deux structures avec fonda-

tion en blocs de pierre granit, sont egalement pre-

sents sur le site. E. Keall souligne l'absence d'une 

stratigraphie qui mette en rapport chronologique 

un ou plusieurs elements. 

Dans les annees 1992-93, lTnstitut Allemand 

d'Archeologie de Sancä5 a conduit des prospec

tions et des fouilles dans les Hautes Terres du 

Jawl meridional, c'est-ä-dire le haut plateau situe 

ä 2000 m au sud du wädl Hadramawt. Ici B. Vogt 

et A. Sedov ont identifie 380 sites archeologiques 

et monuments isoles dont 75 ont ete fouilles. Ce 

complexe, qui a ete nomme « complexe megalithi-

que du Hadramawt», comporte des monuments 

funeraires et des habitations, dates par B. Vogt 

aux dernieres periodes prehistoriques (du neoli

thique recent ä la moitie du IP millenaire av. J.-C) 

sur la base de paralleles etablis pour les coutu-

mes funeraires, le mobilier funeraire, l'industrie 

lithique et les dagues representees sur les dalles 

de certaines tombes. Le Complexe Megalithique 

du Hadramawt est aceramique48. 

La mission archeologique russe, active dans le 

Hadramawt et le Mahra depuis 1983, a recupere 

dans la partie superieure du wädl cIdim trois sculp-

tures en pierre tres semblables ä l'idole trouvee dans 

le Khawlän par la mission italienne49. A. Sedov a 

date ces objets au IP millenaire av. J.-C50. 

30, 2, 1997, 12-19. - Keall (1998). - E. Keall, Chang

ing Settlement along the Red Sea Coast of Yemen in 

the Bronze Age, dans: P. Matthiae - A. Enea - L. Pey-

ronel - F. Pinnok (ed.), Proceedings of the First Inter

national Congress on the Archaeology of the Ancient 

Near East, Rome (2000) 719-731. - A. Giumlia-Mair -

E. Keall - S. Stock - A. Shugar, Copper-based Imple-

ments of a Newly Identified Culture in Yemen, Journal 

of Cultural Heritage 1, 2000, 37^-3. - Keall (2004). 
48 Vogt (1997). - B.Vogt - A. V. Sedov, Survey and Rescue 

Excavations in the Hadramawt Governatorate, Repu

blic of Yemen. Unpublished Report to Canadian Occi

dental Petroleum. Ltd. (1994). 
49 A. V. Sedov - A. as-Säqqäf, Stone Idols from Wädi 

Tdim (Inner Hadramawt), Yemen 1, 1992, 125-129. -

A. de Maigret, Läge du Bronze sur les Hautes Terres, 

dans: Cat. exposition Paris (1997) 37. 
50 Sedov (1996). 
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Depuis 1998, une mission americaine explore le 

Jawl meridional, dans le wädl Tdim et wädi Sana, 

par des prospections systematiques sur tout le 

territoire. Dans le wädl Tdim, la recherche s'est 

concentree sur le site de Shi'b Munaydir oü ont 

ete retrouvees des structures circulaires en pierre, 

interpretees par J. McCorriston comme des habita-

tions, des tombes-tours de typologies variees, des 

etagements de culture, des murs pour la deviation 

des eaux, de l'industrie lithique; la ceramique est 

absente51. L'absence d'associations stratigraphiques 

ne permet pas de construire une chronologie rela

tive des elements retrouves. U n sondage dans une 

des structures circulaires dotee d'un foyer central 

a fourni une datation au 14C (calibree) de la moi

tie du IP millenaire av. J.-C. 

La m e m e mission a conduit des prospections 

dans le wädi Sana qui ont permis de reconstruire -

par les datations au 14C - la sequence de l'Holo-

cene de la moitie du VIP' millenaire ä la periode 

sudarabique52. Des structures partiellement enter-

rees ont ete reperees; les chercheurs les datent de 

la deuxieme moitie du V' millenaire et, de toute 

fagon, ä un moment qui precede la construction 

des differentes structures funeraires, c o m m e les 

tombes-tours. 

Des prospections et quelques fouilles ont inte

resse dans les dernieres annees des monuments 

funeraires presents dans le Yemen interieur: les 

tombes-tours. Elles ont ete observees pour la pre-

miere fois par Joseph Halevy en 187053. H. St. J. 

Philby - qui les appelait «pill-box tombs» - les a 

vues en 1936, lors de son retour de Shabwa. 

La mission archeologique italienne a conduit, ä 

la fin des annees 80, des recherches sur une serie 

51 J. McCorriston, Early Settlement in Hadramawt: Pre

liminary Report on Prehistoric Occupation at Shi'b 

Munayder, A A E 11, 2000, 129-153. 
52 J. McCorriston - E. A. Oches - D. E. Walter - K. L. 

Cole, Holocene Paleoecology and Prehistory in 

Highland Southern Arabia, Paleorient 28/1, 2002, 61-

88. 
53 M. J. Halevy, Rapport sur une mission archeologique 

dans le Yemen, Journal Asiatique 19, 1872, 1-98. 
54 A. de Maigret, Activities of the Italian Archaeologi

cal Mission in the Yemen Arab Republic (1983 cam-

paign), East and West 33, 1983, 340-344. 
55 A. de Maigret - S. Antonini, South Arabian Necropoli-

ses. Italian Excavations at Al-Makhdarah and Kharibat 

de necropoles situees dans la plaine entre Sirwäh et 

le Jawf54. L'edition complete des fouilles de 8 tom

bes-tours de la necropole de al-Makhdara, avec un 

article sur la distribution des necropoles ä tom

bes-tours au Yemen, est parue recemment55. Les 

datations au 14C datent les tombes, ou plutot les 

niveaux moyens et superieurs des depots, dans le 

cadre du Ier millenaire av J.- C A. de Maigret souli-

gne toutefois que la necropole devait dejä avoir ete 

en usage au IIP et au IP millenaires, sinon m e m e 

auparavant. Dans le m e m e volume, S. Antonini 

presente les resultats de la fouille de deux tombes 

ä hypogee de Kharibat al-Ahjur, datees au premier 

siecle de l'ere chretienne. Ceci permet d'etablir une 

comparaison importante entre les deux necropo

les, les rituels, les mobiliers funeraires. La compa

raison des resultats de l'etude des restes humains 

des deux necropoles presente egalement un interet 

particulier56. L'hypothese de A. de Maigret d'une 

longue tradition des tombes-tours a ete confirmee 

par les datations au 14C de quelque tombes fouillees 

par une mission francaise en deux necropoles aux 

abords du Ramlat al-Sab'atayn57. Les datations au 
14C situent un premier groupe de tombes-tours au 

debut du IIP millenaire, et deux autres sont dates 

ä la moitie du IP millenaire av. J.-C. Le mobilier 

funeraire comprend de la ceramique (surtout dans 

les tombes les plus anciennes), plusieurs types de 

perles et d'objets de bronze. C'est la premiere fois 

que l'on trouve de la ceramique dans ce type de 

tombes. 

F. Braemer, S. Cleuziou et T Steimer ont dedie 

un article aux structures de type dolmen, plutot 

rares au Yemen, mais attestees en grand nombre 

dans le Levant meridional, depuis la fin du IV mil-

al-Ahjur (Republic of Yemen) (2005). - A. Luppino, Dis

tribution of Turret Tombs in Yemen, dans: A. de Mai

gret - S. Antonini, South Arabian Necropolises. Italian 

Excavations at Al-Makhdarah and Kharibat al-Ahjur 

(Republic of Yemen), IsIAO (2005) 41—49. 

A. Coppa - S. Damadio, Palaeobiology of the Popu-

lations of Yemen, dans: A. de Maigret - S. Antonini, 

South Arabian Necropolises. Italian Excavations at 

Al-Makhdarah and Kharibat al-Ahjur (Republic of 

Yemen) (2005) 91-146. 

T Steimer-Herbet, Results of the Excavation in Jabal 

Jidran (February 1999), PSAS 31, 2001, 221-226. -

Braemer - Steimer-Herbet - Buchet - Saliege - Guy 

(2001). 
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lenaire et pendant tout le IIP millenaire58. Ils pro-

posent une date du IIP au IP millenaire59. 

Dans un volume d'argument plus general, 

T Steimer-Herbet a presente un vaste inventaire 

des sepultures ä superstructure lithique du Levant 

et de l'Arabie occidentale60. La chercheuse subdi-

vise les structures etudiees en trois familles, cha-

cune avec des types differents: sepultures ä super

structure lithique construites ä l'aide de dalles dres-

sees avec ou sans dalles de couverture, sepultures 

ä superstructures en petits blocs verticaux avec 

ou sans dalles de couverture, sepultures ä super

structures en pierres seches. La typologie minu-

tieuse permet une carte de distribution elaboree 

de tous les types. 

Certains articles de caractere general ont aussi 

touche le theme de l'Äge du Bronze au Yemen. 

En 1986, M . Tosi publie une Synthese de l'etat des 

connaissances sur l'Arabie prehistorique qui met 

en evidence combien les etudes sur l'Arabie ont 

neglige l'epoque prehistorique jusqu'ä des epoques 

tres recentes61. Apres avoir synthetise les donnees 

archeologiques qui permettent de construire une 

premiere structure chronologique pour l'Arabie 

Orientale et occidentale, il prend en consideration 

l'environnement naturel des deux zones, en rele

vant comment les conditions extremes ont porte 

des groupes humains ä developper avec succes des 

modalites socio- economiques d'adaptation. 

E n 1998, C. Edens et T. Wilkinson focalisent 

leur attention sur l'Arabie sud-occidentale pen

dant le Neolithique et l'Äge du Bronze jusqu'ä 

la formation des etats sudarabiques62. Cette ana-

lyse approfondie prend en consideration, pour les 

periodes examinees, les differentes zones geogra-

phiques, en analysant les donnees environnemen-

tales et archeologiques, et trait des conclusions 

sur les bases economiques des differentes com-

munautes. 

Le m e m e theme est affronte recemment par 

C. Edens63, qui, apres avoir analyse les donnees 

archeologiques, resume les differentes lignes de 

developpement presentes dans le Y e m e n ancien 

dans l'Äge du Bronze. 

F. Braemer - S. Cleuziou - T. Steimer, Dolmen-like 

Structures: Some Unusual Funerary Monuments in 

Yemen, PSAS 33, 2003, 169-182. 

Les chercheurs frangais considerent que les dolmens 

sont plus anciens que les tombes avec dalles decorees 

du Jawl et du Hadramawt. Ils notent en effet, que 

ces dernieres sont datees par Vogt, Zarins et Newton 

de la fin du IP millenaire. En realite les trois cher

cheurs ont date les tombes avec dalles decorees entre le 

milieu du IIP et le debut du IP millenaire: Vogt (1997) 

31. -L. S. Newton-J. Zarins, Aspects of Bronze Age 

Art of Southern Arabia: The Pictorial Landscape an 

Dits Relation to Economic and Socio-political Status, 

A A E 11, 2000, 161. 

T Steimer-Herbet, Classification des sepultures ä 

superstructure lithique dans le Levant et l'Arabie occi

dentale (IV et IIP millenaires avant J.-C), B A R Inter

national Series 1246 (2004). 

M. Tosi, The Emerging Picture of Prehistoric Arabia, 

Annual Review of Anthropology 15, 1986, 461-490. 

C. Edens - T J. Wilkinson, Southwest Arabia During 

the Holocene. Recent Archaeological Developments, 

Journal of World Prehistory 12/1, 1998, 55-119. 

C. Edens, Before Sheba, dans: St J. Simpson (ed.), 

Queen of Sheba. Treasures from Ancient Yemen, 

Cat. exposition Londres (2002) 80-85. 
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Fig. 2. Le Yemen avec les sites mentionnes dans le texte 





P R E M I E R E PARTIE: 

Maclayba, Sabir et les autres sites objets des recherches 

dans le Golfe d'Aden 



Fig. 3. Image du satellite du delta du wadi Tuban 



CHAPITRE 1. 

MACLAYBA 

I.I. L E SITE 

Le site de Ma'layba est situe entre les deux bran-

ches majeures du delta de wädl Tuban, wädi Kabir 

et wädi Saghir, ä presque 5 k m ä l'est de Sabir 

(fig. 3). II est forme de deux teils (Maclayba 1 et 2) 

qui s'elevent ä 3 m de hauteur environ sur la plaine, 

ä 50 m au-dessus du niveau de la mer. Des canaux 

alimentes par l'eau des puits delimitent actuelle-

ment les champs cultives dans les alentours. Les 

deux teils ont des pentes douces; leurs surfaces 

sont presque completement couvertes de tessons 

de ceramique (fig. 4). Le site fut decouvert ä la fin 

de 1996 pendant une courte reconnaissance dans 

les alentours de Sabir. En 1997 l'expedition alle-

mande-russe a entrepris un sondage compte tenu 

de la presence en surface de tessons dates de la 

phase initiale de la culture de Sabir, connue par le 

sondage en profondeur Sabir 8A ä Sabir. En 1998, 

au cours d'une breve campagne, le sondage a ete 

elargi et approfondi64. 

1.2. LES FOUILLES: STRATIGRAPHIE 

ET STRUCTURES 

La fouille s'est concentree sur le teil septentrio-

nal, Ma'layba 1 (fig. 5), oü le depot archeologique 

resultait mieux conserve. Le teil a une extension 

d'environ un tiers d'hectare. 

Dans la tranchee principale M L 1 A le premier 

sondage, correspondant aux zones B, D, F, H , J, 

L, N , a consiste en une tranchee d'une largeur de 

2 m qui s'etendait le long de la pente nord occi

dentale de la butte, du sommet jusqu'ä la base, sur 

une longueur approximative de 30 m. Ce sondage 

avait pour but de verifier la presence du depot 

archeologique et son epaisseur. Seulement 1,5 m 

des depöts superieurs a ete examine. Cette pre-

miere tranchee montre que l'habitat a ete interesse 

sur ses marges - au moins dans la zone interessee 

par la fouille - par un fort phenomene d'erosion 

qui a empörte les couches anthropiques sur une 

epaisseur d'au moins deux metres, et une ampleur 

non quantifiable. L'erosion peut aussi avoir ete 

determinee, non seulement par des facteurs natu-

rels, mais aussi par les travaux agricoles moder

nes dans l'entourage immediat du teil. 

La fouille s'est etendue successivement vers le 

nord-est en correspondance des zones B, D, F 

de la premiere tranchee. Les zones interessees 

par l'extension de la fouille ont ete nommees 

BOT, Dext, Fext. Ä nord-est de Bext, dans la zone A, 

on a empörte seulement les couches superficiel-

les pour une profondeur d'un metre. La fouille 

s'est ensuite concentree en B et Bext, D et Dext, F 

et Fext, H, J, L, N (fig. 6). Dans les derniers jours 

de la fouille on a aussi realise une extension aux 

pieds du teil ä l'ouest et au nord de N , nommee 

Next. La surface totale interessee par la fouille a 

ete d'environ 140 m 2 (fig. 7). Dans l'ensemble de 

cette zone on a explore le depot archeologique sur 

des profondeurs tres variables. La profondeur la 

plus grande a ete atteinte dans le sondage profond 

en Bext, oü le depot a ete explore sur une profon

deur d'environ 7,50 m en dessous du sommet de 

la butte, en descendant environ 4,50 m au-des-

sous de la plaine moderne. La duree de la fouille 

(pour un total de 32 journees de travail effectif) 

et des raisons de securite ont determine la neces-

site de limiter la zone exploree par le sondage 

profond, dont la surface, dans sa partie finale, a 

ete de 2 m2. 

Le sondage 1997 a ete dirige par Vittoria Buffa, le son

dage 1998 par Alexander V Sedov. 



CHAPITRE I. MA'LAYBA 

Fig. 4. Ma'layba, surface 
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Fig. 5. Ma'layba 1 
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Fig. 6. Plan schematique de la zone fouillee Ma'layba 1A 
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Fig. 7. Ma'layba 1A 

Fig. 8. Sondage en Be 
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Le depot archeologique explore en Bexc est 

constitue par une stratification dont l'epaisseur 

maximum est de 4,70 m. Dans les restants 2,80 m 

on n'a trouve aucune structure ou artefact dans la 

zone exploree (fig. 8). 

O n propose ici une lecture generale des evene-

ments, reconstruite ä travers les fouilles, accom-

pagnee par une description des principales struc

tures qui ont ete retrouvees. La sequence strati

graphique est decrite en unifiant les deux secteurs, 

1A e lAext, ne respectant donc pas la Chronologie 

de la fouille. 

La sequence a restitue plusieurs niveaux hori-

zontaux, marques par des traces manifestes d'oc-

cupation humaine, tels des fonds de huttes, des 

fosses, des foyers et des canaux d'irrigation. O n 

a pu observer en outre un certain nombre de 

concentrations d'artefacts, qui ne peuvent expli-

ques que c o m m e des depöts secondaires. S'agis-

sant d'un sondage, et non d'une fouille en exten

sion, chacune des couches stratigraphiques a ete 

exploree sur des surfaces inegales et a restitue des 

informations plus ou moins fiables Selon l'etat 

de conservation et selon l'ampleur de la surface 

fouillee. 

La sequence stratigraphique est ici decrite selon 

son developpement historique, en commencant 

donc par le niveau le plus profond65 (fig. 9. 10 

[apres p. 28]). 

Les paleosols 

La sequence d'une epaisseur de 4,70 m de depöts 

anthropogeniques scellait une serie de niveaux 

probablement naturels qui ont ete examines sur 

une profondeur additionnelle de 2,80 m. 

Dans le sondage profond en Bexc, au fond de la 

sequence stratigraphique, on a retrouve une cou-

Le terme locus est employe ici c o m m e synonyme 

d'unite stratigraphique dans une zone determinee (B, 

D, F, ete). Les modalites de la fouille, parfois conduite 

en meme temps dans plusieurs zones ä des niveaux dif-

ferents, nous ont deeide ä donner des numeros diffe-

rents aux meines unites stratigraphiques dans des zones 

differentes. 

Wilkinson - Edens - Gibson (1997). - C. Edens -

T.J. Wilkinson, Southwest Arabia During the Holo-

cene. Recent Archaeological Developments, Journal 

of World Prehistory 12/1, 1998, 55-119. Les couches 

che de terrain homogene dont la couleur va de gns 

clair ä jaune (loa 74). Au-dessous de cette couche 

on a pu voir deux couches de terrain humide, mar-

ron fonce qui ont ete reconnues c o m m e des paleo

sols. Le paleosol superieur (loc. 71), ä une profon

deur de 6,15 m au-dessous de la surface, avait une 

epaisseur de 0,15 m. II a ete explore sur une sur

face d'environ 10 m2. Le deuxieme (loc. 73), ä une 

profondeur de 6,50 m, avait une epaisseur d'envi

ron 1 m ; il a ete fouille sur une ampleur d'envi

ron 2 m2. Les deux paleosols etaient separes par 

une couche de terrain homogene de couleur gris 

clair ä jaunätre (loc. 72). Dans les deux paleosols, 

et dans la couche de terre qui les separait, figu-

raient de nombreux petits escargots d'eau douce et 

des petits morceaux de materiel organique brüle. 

Les deux paleosols pourraient etre mis en rapport 

avec des formations similaires identifiees dans les 

Hautes Terres et datees entre le V P et le IVe mil

lenaire66. 

Au-dessous des deux paleosols, des couches de 

Sediments s'alternaient avec des couches de sable 

alluvial grisätre, respectivement fin et grossier 

(loc. 68). 

E n consideration de l'absence d'artefacts aueun 

rapport entre ces couches et une presence humaine 

ne peut etre prouve. 

Le premier niveau d'oecupation 
anthropique 

Le niveau I67 a ete fouille en B et Bext, sur une 

surface d'environ 21 m2. Le premier depot claire-

ment anthropogenique est une couche homogene 

de sediment plutot fin recouvert par une surface 

rougeätre fine, plus dure (loc. 63). Les uniques tra

ces d'oecupation consistent en un tesson de cera

mique, une paire de trous de petits poteaux pro-

anterieures ä la premiere oecupation anthropique de 

Ma'layba sont actuellement en cours d'etude de la part 

de Hizri Amirkhanov, directeur du Departement of 

Stone Age Archaeology, Institute of Archaeology, Rus

sian Academy of Sciences, que je remercie vivement 

pour sa precieuse contribution. 

O n se refere ici ä la division en niveaux d'oecupation 

anthropique adoptee dans un precedent travail sur la 

stratigraphie du site: V. Buffa, The Stratigraphie Sound-

ing at Ma'layba, Lahj Province, Republic of Yemen, 

A B A D Y 9 (2002) 1-13. 
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bablement d'une palissade et un trou de poteau 

isole pres de la coupe B 7. La surface etait beau-

coup trop irreguliere pour etre consideree un vrai 

sol, mais eile etait couverte d'un terrain brun rou-

geätre de 0,20 m d'epaisseur avec des debris d'oe

cupation (loc. 57), ainsi que quelques tessons de 

ceramique et quelques os d'animaux. La preuve de 

l'existence de structures etait si faible que l'on peut 

conclure qu'une habitation se trouvait peut-etre 

dans les environs. O u bien l'occupation aurait pu 

etre si sporadique que seule une espece de struc-

ture provisoire etait presente, laissant peu de tra-

ces du point de vue archeologique. U n e oecupa-

tion sporadique, peut-etre saisonniere, peut donc 

etre ä l'origine des trous de poteaux et de la dis-

persion de tessons. En termes de Chronologie rela

tive ce niveau est date ä la phase 1A de la sequence 

culturelle de Ma'layba68. 

Le deuxieme niveau d'oecupation 

anthropique 

Ä ce niveau la fouille a interesse une surface de 

21 m 2 en B et Bcxt. U n niveau d'oecupation plus 

consistant gisait au-dessus du loc. 57. U n sol de 

terre battue brune rougeätre (loc. 55) (fig. 11) etait 

reconnaissable dans toute la zone fouillee. A u sud-

ouest sa surface montrait plusieurs paires de petits 

trous de poteaux (d'une profondeur maximum de 

0,15 m ) de dimension et de forme tres irregulieres, 

et quelques trous de poteaux plus grands. Leur plan 

est difficile ä comprendre quant ä la fonetion et ä 

la relation entre eux, etant donnee l'exigüite de la 

zone fouillee. Les trous peuvent probablement etre 

mis en relation avec une palissade dont l'extension 

se trouverait au-delä de la zone fouillee. Dans la 

partie nord-est de Bext le sol de terre battue, loc. 55, 

ne montrait pas de traces de structures. 

Au-dessus du sol loc. 55 se trouvait 0,20 m de ter

rain brun rougeätre (loc. 53); le coin nord-est de ce 

dernier etait recouvert par le loc. 50, une fine cou

che de sable et de limons alluviaux avec des plaques 

de terre exposees au feu. C e niveau est date en ter

mes de Chronologie relative ä la phase 1A. 

Le troisieme niveau d'oecupation 

anthropique 

Ce niveau a ete fouille en B e Bcxt sur une surface 

de 21 m2. Älabase,au-dessusde/oc. 53 e loc. 50, une 

terre battue rougeätre d'une epaisseur moyenne de 

0,15 m (loc. 48) terminait par une surface battue, le 

sol loc. 46. U n seul petit trou de poteau etait pre-

sent pres de la coupe B 7. U n large foyer (loc. 49) 

etait decoupe dans cette surface; il etait en partie 

perturbe par une fosse profonde creusee dans une 

strueture ä un niveau superieur. Ä l'interieur du 

foyer une longue poutre brülee gisait sur le depot 

rempli de terre rougie par le feu. Alentour et ä l'in

terieur du foyer on a enregistre quelques tessons 

de ceramique, de nombreux os d'animaux et des 

zones d'argile brülee. 

Le niveau d'oecupation du sol loc. 46 etait forme 

de terre brune rougeätre (loc. 42), associee ä tres 

peu de tessons et d'os d'animaux. Il comprenait 

plusieurs lentilles de charbon et des petits foyers 

non structures. 

Il faut remarquer que l'on a retrouve du sable 

gris alluvial, c o m m e dans le niveau II, dans la par

tie nord-est de Bext. Le niveau III est date ä la phase 

1A. Le foyer loc. 49 a fourni l'echantillon de char

bon Bln-5156. 

La cabane du quatrieme niveau 

Ce niveau a ete fouille completement en B e Bext et 

seulement dans sa partie superieure en D, Dext et 

Fext. E n Fext seulement la moitie nord-est a ete inte

ressee par la fouille. C e niveau n'a pas ete atteint 

en J, L et N . La surface totale est d'environ 58 m2. 

Au-dessus du sol loc. 46, se trouvait une couche 

continue de terre brune rougeätre fortement bat

tue (B et Bext loc. 34; Dext loc. 36; FexI loc. 70) qui en 

Bext avait une epaisseur de 0,40 m. En B™, pres de 

la coupe B 7, on a releve une zone de petits char-

bons et vers le nord-ouest le terrain etait de cou

leur noirätre, avec charbons. Sa surface superieure 

etait le sol loc. 31 qui a pu etre identifie dans toute 

la zone du sondage. E n B et Bcxt plusieurs trous 

Voir chap. 1.4 et 1.5. 
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de poteaux, de diametre allant de 0,13 m ä 0,30 m 

et profondeur de 0,20 m ä 0,40 m, etaient perces 

dans la surface, penetrant profondement dans les 

couches inferieures (fig. 12 [apres p. 28]. 13). Plu

sieurs poteaux carbonises ont ete trouves in situ. 

Les plus grands formaient une ligne courbe, sug-

gerant le plan ovale ou circulaire d'une cabane, 

dont la partie la plus grande se trouvait au-delä de 

la zone fouillee. D'autres trous de poteaux pou-

vaient soutenir le toit et/ou des partitions ä l'in-

terieur. O n peut en deduire que la cabane avait 

une surface d'environ 50 m 2 ou davantage. Des 

tessons de ceramique et des os d'animaux etaient 

eparpilles ä l'interieur et ä l'exterieur de la cabane. 

Les restes qui nous sont parvenus indiquent qu'ils 

appartenaient ä une structure considerable. 

A u nord et ä l'est de la cabane, le sol loc. 31 etait 

recouvert d'une multitude de petits trous peu pro-

fonds que l'on peut difficilement attribuer ä une 

structure ou ä une activite humaine. La fouille a 

rejoint ce niveau egalement en Dext (loc. 31) et en 

Fext (loc. 70), oü l'on a pu suivre la continuation 

du m e m e sol, qui n'a pas ete fouille. En Dcxt on a 

remarque les meines petits trous qu'en B. En Dext 

vers le nord-est le sol loc. 31 incorporait du sable 

alluvial et du gravier et sa surface apparaissait dela-

vee par l'eau. En Fext la surface etait tres reguliere, 

sans traces de delavage, et l'on a trouve seulement 

une fosse, d'un diametre de 0,60 m et d'une pro

fondeur de 0,20 m. 

Les depöts, consistants, fönt supposer un 

emploi long et intensif de la cabane. Les depöts 

comprenaient les habituels debris d'oecupation 

et le sol avait ete probablement parfois nivele 

avec du terrain additionnel. Sa surface dure et 

dense marque le moment oü la structure a brü

lee. La cabane peut etre datee ä la phase 1A. U n 

de poteaux carbonises a fourni l'echantillon de 

charbonBln-5155. 

Simultanement ä l'occupation de la cabane un 

canal d'irrigation a ete creuse dans le sol relie 

stratigraphiquement ä l'habitation. Le canal 

coulait du nord-ouest au sud-est. II etait visible 

en Fcxt (loc. 64) (fig. 14), oü il a ete fouille, et en 

Dext (loc. 39), oü seulement la partie superieure 

a ete mise au jour (canaux loci 60 et 65) (fig. 15). 

C o m m e il apparait dans la coupe F 3 (fig. 16), le 

canal loc. 64, qui a une profondeur de 0,90 m et 

une largeur de 1,50 m, a ete rempli en differentes 

phases par du gravier, du sable et des Sediments. 

La presence mentionnee de sable en Dext et la sur

face delavee par l'eau sont ä mettre en relation 

avec la presence du canal et avec son debordement 

occasionnel. Le debordement se venfiait evidem-

ment toujours du cöte sud du canal. La surface 

nord en Fcxt, en effet, ne parait pas avoir ete inte-

Fig. 11. Deuxieme niveau d'oecupation, locus 55 en Be: 
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ressee par l'action de l'eau. Les petits trous pre-

sents en Bcxt et en Dcxt pourraient etre attribues ä 

l'action de l'eau. 

Il s'agit du canal le plus ancien trouve dans les 

fouilles. Dans les niveaux II et III on avait note 

la presence de sable gris alluvial et de limon dans 

la partie nord-est di Bcxt. Il s'agit de la m e m e zone 

oü l'on a trouve dans ce niveau le sable et le limon 

d'origine alluviale. Cette donnee peut etre inter-

pretee de facon hypothetique c o m m e l'indica-

Fig. 13. Vue partielle des trous de poteaux de la cabane du quatrieme niveau, locus 31 en Be 

Fig. 14. Canal d'irrigation locus 64 en bas et canal locus 41 en haut, en F' 
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Fig. 15. Coupe B 6 et D 5 avec canal locus 39 
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tion de l'existence d'un canal plus ancien au-delä 

de la zone de la fouille. 

U n autre canal (loc. 69) a ete trouve, mais fouille 

seulement en partie, en N et Nexc presque sur le 

m e m e niveau du canal loc. 64, ce qui fait penser ä 

une contemporaneite des deux ouvrages. Il courrait 

parallelement ä ce dernier, ä quatre metres envi

ron au nord. Il est plus large que les autres canaux, 

puisqu'il mesure 2 m de largeur, mais presente une 

profondeur de seulement 0,60 m. Il pourrait s'agir 

d'un canal primaire, venant de la source princi-

pale d'eau. Ce canal aussi s'est rempli de gravier, 

de sediment et de sable. 

Les depöts accumules sur la cabane 

detruite 

Les deux niveaux gisant sur le sol loc. 31 marquent 

l'abandon de la cabane du niveau IV dans les zones 

B et Bext apres l'incendie qui l'a detruite (B et Bext 

loa 28 et 35; D et DLXt loc. 30; B et Best loci 25 et 

33; D et D m loc. 29; FeM loc. 38). 

C o m m e on peut voir dans la coupe F 3 (fig. 16), 

le canal loc. 64 est alle se remplissant de couches 

successives de sable, de limon et enfin de gravier. 

A u moins le gravier est un indice sür d'un apport 

non contröle d'eau, d'oü la necessite de surcreu-

ser le depot accumule (canal loc. 65). Cela doit 

etre arrive vers la fin de l'occupation associee ä la 

cabane du niveau IV, ou peu apres. Le m e m e eve-

nement s'est produit une seconde fois, avec la cou-

pure du canal loc. 60, quand le canal loc. 65 s'est 

aussi rempli de sable et de limon. 

La zone autour du canal loc. 65 et successive-

ment du canal loc. 60, ne presentait pas de traces 

d'habitation ä cette epoque. Dans la couche infe-

rieure (B et B°" loa 28 et 35; D et Dext loc. 30) on 

a note, surtout au sud du canal, la presence de 

sable alluvial, depose sur la surface loc. 31 aban-

donnee, qui en ce endroit etait delavee par l'eau. 

D'un autre cöte le depot etait constitue par du sable 

melange ä des lentilles de terre. La couche supe

rieure (B et Bext loa 25 et 33; D et Dext loa 29, 27 

et 26) etait constituee presque exclusivement de 

sable alluvial. En outre en Dra, le long du canal, 

la couche la plus superficiale (loc. 27) etait consti

tuee par du sable melange ä de la terre, durci par 

l'action de l'eau. 

Seulement en Fextla zone au nord du canal a ete 

fouillee. Ici la sequence etait tres perturbee par 

les debris de canaux nouvellement surcreuses qui 

etaient evidemment rejetes vers le nord, et par du 

sable et du gravier alluvial (loc. 38). 

Tout ceci temoigne d'une periode pendant 

laquelle les crues n'etaient pas bien contrölees et 

causaient de frequentes inondations. O n ne peut 

pas penser ä un abandon complet de la zone, etant 

donnee la presence de tessons, d'os d'animaux, et 

d'une grande fosse creusee dans cette periode et 

visible dans la coupe B 7. 

Les depöts accumules sur le niveau IV sont data-

bles ä la phase IB. 

Le cinquieme niveau d'oecupation 

anthropique 

Ä ce niveau la fouille a interesse B, Bext, D, Dext et 

la partie septentrionale de Fext. E n H , J, L, N ce 

niveau n'a pas ete atteint. La zone fouillee a une 

surface de 64 m2. 

Apres les episodes de crues mal contrölees la 

zone au sud du canal a ete ä nouveau interessee par 

quelques travaux d'amenagement. Cinq poteaux 

brüles ont ete trouves in situ dans le niveau (B et 

Bext loci 24 et 32; Dext/oc. 24) gisant sur les sables 

dont on a dejä parle. Quatre d'entre eux etaient 

alignes approximativement du nord-ouest au sud-

est. Le cinquieme a ete trouve plus loin au nord. 

Ils etaient tous places au sud-ouest du canal loc. 43 

qui etait utilise ä l'epoque. Dans le niveau - sable 

encore melange ä de la terre - aueun vrai sol n'etait 

associe aux poteaux, mais une quantite conside-

rable de ceramique a ete recuperee dans la zone 

nord, au sud de l'alignement des poteaux. U n e 

vaste zone de terrain rougi et noirci par le feu, des 

cendres et un petit foyer fournissent les preuves 

d'une oecupation qui doit s'etre limitee ä la zone 

Bext au sud du canal. Les poteaux ne semblent pas 

correspondre ä l'habituel perimetre d'une cabane, 

mais ils soutenaient probablement une legere toi-

ture, peut-etre liee ä des activites agricoles ou des 

clötures pour animaux. L'echantillon de charbon 

Bln-5154 provient de l'un des poteaux brüles. 

Pendant la formation des depöts du niveau V, ou 

probablement peu apres que les poteaux ont brüle, 

le canal a ete deplace vers le sud (canal loc. 41) 

(fig. 17 [apres p. 28]. 18). D e ce canal partait un 

petit canal de derivation (loc. 66) qui etait separe 
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Fig. 17. Plan schematique du canal d'irrigation locus 41 et canal de derivation locus 66 du cinquieme niveau d'oecupation 
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Fig. 20. Plan schematique des trous des poteaux des cabanes du sixieme niveau d'oecupation 
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du canal principal par un bloc de terre, c o m m e il 

s en pratique encore aujourd'hui pour interrompre 

temporairement l'ecoulement de l'eau. Les canaux 

loci 41 et 66 se sont successivement remplis entie-

rement de limon. En Fcxt seuls les depöts au nord 

du canal ont ete etudies (loc. 38). Ici aussi ils nous 

ont paru tres perturbes par les debris, dejä men-

tionnes, des canaux nouvellement creuses et par le 

sable et le gravier apportes par l'eau. Le sable et/ 

ou le gravier etaient melanges ä une terre brune. 

Aucune trace de structure n'a ete documentee. 

Il vaut la peine de remarquer la presence dans le 

depot de petites particules de charbon en Dcxt et 

en Fext des deux cötes du canal; eile peut suggerer 

l'incendie de la Vegetation de surface dans la zone. 

Ces niveaux sont dates ä la phase IB. 

Les cabanes du sixieme niveau 

Dans les couches situees au-dessus on trouve des 

traces d'habitat stable. Ä ce niveau la fouille a inte

resse toute la zone. II faut cependant noter qu'en 

L et en N le depot a ete soumis ä l'erosion qui en 

a altere en partie la sequence, m e m e ä ce niveau. 

U n sol de terrain brun fortement battu (B, Bext, 

D, D«* loc. 12; F - H loc. 16; H loc. 56; Fext loc. 23; J-

N loc. 22) se trouvait partout dans la zone fouillee, 

ä l'exception d'une breve etendue dans le coin 

nord-est de la tranchee et le long de la coupe B 7, 

mais deux trous de poteaux sont visibles dans la 

m e m e coupe. Le sol avait couvert les canaux loci 

41 et 66 actifs dans la phase precedente (fig. 19). 

La presence en Bcxt et D ™ des canaux loci 41 et 

66 dans la couche sous-jacente avait rendu le sol 

assez irregulier et un peu de terrain - particulie-

rement visible en Bcxt - doit avoir ete ajoute pour 

sohdifier la surface. 

Sur la surface on a trouve nombreux trous de 

poteaux (fig. 20 [apres p. 28]). Le segment de la 

fondation d'une cabane est apparu en Bcxt, dont 

la partie la plus grande se trouvait au-dessous de 

la coupe B 7. Trois paires de poteaux formaient 

le perimetre de la cabane, tandis qu'un seul, de la 

quatrieme paire, etait visible. Deux d'entre eux ont 

ete trouves brüles in situ. La fouille n'a pas permis 

de determiner la forme de cette cabane. 

U n e autre fondation de cabane a ete retrou-

vee dans la partie septentrionale de Bext e Dext. Son 

perimetre apparait de forme assez irreguliere, mais 

sürement ovale ou circulaire. Ici encore les poteaux 

etaient places par paires. U n foyer avec de la cera

mique in situ a ete decouvert dans le grand espace 

ouvert en Bext, entoure de fragments de charbon, 

d'os d'animaux et d'une pierre de meule. 

E n F, Fext et H plusieurs paires de trous de 

poteaux semblent appartenir ä deux structures 

au moins, la premiere en F et la deuxieme en Fext 

Fig. 18. Canal d'irrigation locus 41 et canal de derivation locus 66 en FeK 
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(fig. 21). Ici aussi leur partie la plus grande se trou

vait au-delä de la zone fouillee. Il n'y a donc pas 

la possibilite de reconstruire le plan complet des 

constructions, mais l'on peut deduire que leur plan 

general etait ovale ou circulaire. Trois autres pai

res de trous de poteaux se trouvaient en J. Il n'est 

pas clair si elles faisaient partie de la m e m e struc

ture dont les trous de poteaux ont ete trouves en 

F. Si c'etait le cas, il s'agirait d'une cabane de gran-

des dimensions avec un axe long (ou diametre) 

d'au moins 11-12 metres. L'echantillon de char

bon Bln-5153 a ete preleve dans l'un des poteaux 

brüles en H. 

Des fosses de dimensions considerables etaient 

associees tant ä l'interieur qu'ä l'exterieur des caba-

nes en D ™ , F, Fext. Une des fosses etait creusee dans 

les Sediments de remplissage du canal 41. 

La techmque de construction des cabanes du 

niveau VI ne semble pas tres differente de celle qui 

est encore employee aujourd'hui dans les villages de 

la zone (fig. 22). Des paires de poteaux soutenaient 

probablement des parois en branches enduites d'ar-

gile. Des traces d'argile brülee ont ete trouvees dans 

le niveau de destruction des cabanes. Cette techni-

que de construction est differente de celle qui a ete 

utilisee dans la cabane du niveau IV, oü les poteaux 

qui constituaient le perimetre de la cabane etaient 

uniques et de plus grandes dimensions. 

U n autre canal qui coulait en direction nord-

ouest au sud-est, au nord-ouest du precedent, a 

ete creuse en m e m e temps que la construction des 

cabanes (fig. 23). Il remplacait le canal loc. 41 qui 

s'etait envase avant la construction des cabanes. Il 

est visible seulement sur une longueur de 2 m en 

L, oü le teil a subi un fort phenomene d'erosion, si 

bien que le canal coule peu au-dessous de la surface 

moderne, couvert de sables d'origine eolienne. Il 

s'agit du canal le plus haut et le plus tardif atteste 

dans la fouille M L 1 A . 

L'ensemble des cabanes et des canaux sont data-

bles ä la phase IC. 

Plusieurs groupes de couches sont ä mettre en 

relation avec le niveau VI. 

Au-dessus du sol on a pu enregistrer un niveau 

d'oecupation avec un terrain brun et quelques 

tessons de ceramique et des os d'animaux en Dext 

(loc. 20) et Fext (loc. 22). En F - H la couche (loa 14, 

13 et 11) se presentait par contre jaune blanchätre, 

compacte, tres uniforme. 

En J, L et N la stratigraphie etait de lecture dif-

ficile ä cause des phenomenes d'erosion plusieurs 

fois mentionnes. O n a toutefois remarque une suc-

cession de terrain brun clair, uniforme, compact 

(J-L loc. 30; N loci 26 et 27), recouvert en J-L 

(loc. 20) par un terrain brun, incoherent, qui incor-

porait peu de tessons, des meules et des molet-

tes; de nombreux fragments d'argile brülee etaient 

aussi presents. Soit en J-L soit en N l'on a note la 

presence de gravier (J-L loc. 29; N loc. 25), evidem-

ment liee au debordement occasionnel du canal en 

N . Les echantillons Bln-5151 viennent des debris 

d'oecupation. 

Les niveaux situes au-dessus marquent la des

truction des cabanes. E n Bext et en Dext on a releve 

la presence d'une couche de terrain fin et homo

gene rouge orange brillant (Bext loc. 8; Dext loc. 16 et 

18) qui se trouvait precisement sur la zone oecupee 

par les deux cabanes. Ici, en dehors de la zone de 

terrain rouge, on a trouve un terrain gris noirätre 

avec des cendres, des charbons et des restes vege-

taux brüles. Des zones de la m e m e couche rouge 

ont ete trouvees en Fext (loc. 21), en J-L (loc. 28 et 

19) et en N (loc. 24). E n J, L, N aussi oü le ter

rain rouge n'etait pas present, on a remarque des 

zones de terrain noirci par le feu. Puisque le ter

rain rouge couvre precisement les zones oecupees 

par les perimetres des cabanes, on peut supposer 

qu'il s'est forme ä la suite de l'incendie des struc

tures et ä l'exposition au feu de l'argile qui recou-

vrait les parois. Les niveaux de destruction sont 

dates ä la phase IC. 

Les couches superficielles 

Ä partir de ce moment, dans les derniers 2,30 m 

de depot, la sequence stratigraphique de Ma'layba 

est marquee par une aecumulation substantielle et 

croissante de sables eoliens. La presence humaine 

se manifeste par des tessons, des os et des foyers. 

Toutefois l'on n'a pu retrouver de restes de struc

tures, ä l'exception d'une seule poutre de bois brü

lee, trouvee tout en haut de la sequence. 

E n ce qui concerne les debuts de cette forma-

tion stratigraphique, les debris de destruction des 

structures du niveau VI etaient recouverts par une 

couche de sable et de terre melanges, avec un foyer 

et des petits fragments de charbon (zones Bext loci 

7, 6 et 5; F - H loci 12, 11 et 10; Dcxt loa 16, 14 et 

11; Fext loci 19 et 17). Le niveau est date ä la phase 
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Fig. 19. Sol locus 23 en F™ couvrant les canaux 
d'irrigation loci 41 et 66 

IC. L'echantillon de charbon Bln-5149 provient 

de ce niveau. 

L'accumulation de sable d'origine eolienne fut 

temporairement interrompue, c o m m e en temoi-

gne une autre couche de terre brune rougeätre 

avec quelques tessons de ceramique en gros frag

ments, des cendres compactes et du charbon, de 

nombreuses lentilles de terrain rougi ou noirci 

par le feu, avec charbons, et par un foyer (Bextet 

Dext loc. 3; Bext loc. 4; Dext loc. 10; F - H loci 9 et 

8;Fcxtloci 15 et 13;J/oc 17). 

Ce niveau est date ä la phase IC. L'echantillon 

Bln-5150 vient de ce niveau. Immediatement au-

dessous de la surface une couche en prevalence 

sableuse rejoignait une epaisseur d'environ 1 m 

(loc. 1) au sommet du teil en B e Bext, D e Dext. Il a 

ete possible de diviser le depot en trois niveaux (1 a, 

1 b, 1 c) seulement en Bexc. Ici les couches se presen-

taient parfaitement horizontales jusqu'au sommet. 

U n processus d'erosion des couches superficielles 

qui allaient s'amincissant, jusqu'ä disparaitre en J, 

L et N , etait evident ä partir de la zone F et pour 

toute la partie occidentale de la fouille, jusqu'ä la 

base du teil. E n J, L e N le niveau au-dessous de 

la surface (correspondant ä loc. 1 in B et B™, loc. 2 

in D et loc. 1 in D£Xt) a ete nomine loc. 0'; on n'a 

pas estime, en effet, qu'il soit in situ. 

Fig. 21. Paires de trous de poteaux des cabanes du 
sixieme niveau en haut et fosses en bas, en F 

Dans le niveau inferieur (B et D loc. 7; Bext 

loc. 1 c; Dext loc. 1; F-H loc. 0'; Fext loc. 1) la com-

posante majeure du depot etait le sable, avec un 

faible pourcentage de terre. O n a retrouve peu 

de tessons de ceramique et un petit foyer avec du 

charbon. Le niveau est date ä la phase IC. 

C e dernier etait couvert par une couche de 

sable pur (B et D loc. 4; Bext loc. 1 b; Dext loc. 1; 

F - H loc. 0'; Fext loc. 1) avec deux seules concen-

trations de ceramique en gros fragments et une 

d'ossements d'animaux. Le niveau est date ä la 

phase IC. 

Le niveau superieur de la sequence stratigraphi

que est represente par un depot de sable d'origine 

eolienne de 0,5 m d'epaisseur (B loc. 1; Bext loc. 1 a; 

D loc. 2; Dext loc. 1; F et H loc. 0'; Fcxt loc. 1); on 

y a retrouve des foyers (fig. 24). II contenait une 

concentration d'os d'animaux et une petite quan-

tite de tessons de ceramique, et un groupe de qua

tre vases. La presence d'une poutre brülee tom-

bee, pres des quatre vases, peut etre consideree 
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l'indice d'une structure, probablement au-delä de 

la tranchee de fouille. Aucun sol n'a pu etre asso-

cie ä ces donnees. 

Le niveau le plus superficiel de la sequence stra

tigraphique de Ma'layba est date ä la phase 2 de la 

seriation chronologique Ma'layba - Sabir. L'echan

tillon de charbon Bln-5148 provient de la pou-

tre brülee. 

La surface 

La surface (loc. 0) est presque completement recou-

verte de tessons de ceramique. C o m m e ä Sabir, leur 

densite derive d'un phenomene de forte deflation. 

La dispantion de la composante sableuse a cause 

une compression des niveaux culturels dont le 

seul temoignage est fourni par la presence de cera-

Fig. 22. Cabane moderne pres de Lahj 

Fig. 23. Canal d'irrigation en L 
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mique. Aucune trace de structures ne peut se refe-

rer ä ce dernier moment de la vie de Ma'layba, et 

nous ne pouvons pas supposer quelle etait l'epais-

seur de ces couches ou la duree temporelle que l'on 

peut leur attribuer. II est toutefois certain que l'ha-

bitat de Ma'layba se termine ä l'interieur du cadre 

chronologique de la culture de Sabir. En effet on 

n'a pas retrouve en surface des artefacts qui soient 

referables ä des periodes posterieures. 

1.3.a. Technique, päte et traitement 

de la surface 

La description de la ceramique de Ma'layba est une 

descnption primaire, resultat de la simple Observa

tion visuelle (ä l'aide de la loupe); eile n'a pas ete 

soumise ä des analyses physiques. Pour les termes 

non mentionnes ici voir annexe 2 p. 286. 

I.3. LA CERAMIQUE 

La presque totalite de la ceramique etudiee pro-

vient de la tranchee M L 1 A . O n a en effet attribue 

la priorite ä la zone oü a ete effectue le sondage en 

profondeur. Seuls quelques tessons significatifs et 

quelques vases entiers proviennent des tranchees 

M L 1 B et M L 1 C . L'echantillon archeologique qui 

a ete soumis ä la selection est constitue par tous 

les fragments de bords, d'anses, de parois deco

rees. Les fragments de fonds qui ont ete retrouves 

sont tous convexes et n'ont pas ete inclus. Pres de 

350 kg de parois non significatives de la forme ont 

ete stockees. Parmi les fragments etudies, tous les 

tessons des niveaux les plus profonds (jusqu'au 

niveau Bext 35 compris) ont ete dessines, alors que 

pour les autres niveaux, plus superficiels, l'on a 

effectue une selection, en cherchant ä y inclure, 

dans la mesure du possible, toutes les pieces signi

ficatives, pour un total de 823 fragments. 

Technique 

La ceramique de Ma'layba est faite ä la main. Il 

est difficile de determiner quelle methode a ete 

employee pour modeler les vases, ä cause du carac-

tere fragmentaire des pieces et ä cause du manque 

de donnees qui auraient pu provenir d'un four 

ä cuisson. Il semblerait, toutefois, plus probable 

qu'ils aient ete modeles ä partir d'un päton d'ar

gile, plutot qu'ä la colombine. Ceci est indubita

ble pour les fragments provenant des niveaux les 

plus profonds. Dans la ceramique des niveaux les 

plus recents, outre ä la formation du vase ä partir 

d'une balle d'argile, il semble que puisse etre pre

sente aussi une technique composite. O n trouve en 

effet de tres petites depressions de forme recour-

bee sur la surface exterieure du vase, au-dessous 

du bord, laissees par un instrument plat, dont la 

partie superieure est arrondie, utilisee pour achever 

ou amincir la paroi superieure du vase, et/ou pour 

faire adherer le bord qui, dans ce cas, aurait du etre 

MALEIBA 
1A EXT & NE 
NOV 18 97 

Fig. 24. Foyer en DesI locus 1 
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forme ä part. Dans la description de ces fragments 

le terme « empreintes de palette » definit les faibles 

depressions que l'on vient de decnre. 

Nous avons souvent note, pres du bord, de fines 

lignes horizontales paralleles qui pourraient etre 

confondues avec les lignes laissees par un tour. Il 

s'agit plus probablement de les marques laissees 

par un instrument flexible, par exemple un tissu ou 

une courroie de cuir, plie sur le bord et tendu pour 

lisser la surface, quand l'argile etait encore molle69. 

Par soucis de concision on a utilise le terme « bord 

frotte » pour definir ce type de bord. 

Le finissage du vase au tour est par contre docu-

mente dans le repertoire ceramique plus tardif de 

Sabir. Sur certains vases des niveaux superieurs 

de la sequence de Ma'layba l'on trouve quelques 

signes horizontaux paralleles plus profonds, tou

jours sur la partie superieure du vase, lesquels, 

contrairement ä ceux que l'on a mentionnes plus 

haut, pourraient vraiment etre interpretes c o m m e 

les marques laissees par un tour. L'hypothese est 

que le vase a ete modele au debut sans le bord, et 

que le bord a ete ajoute au vase, et puis fini sur 

un support mobile. Dans l'impossibilite de defi

nir precisement l'emploi de l'un ou de l'autre ins

trument ils sont enregistres c o m m e « bord fini au 

tour ou ä la tournette ». 

Aucun reste ne nous est parvenu de supports 

mobiles sur lesquels pourraient avoir ete poses les 

vases pendant qu'ils etaient modeles, ni d'aucun 

moule. 

Pate 

On a prefere le terme inclusion ä celui de degrais-

sant pour definir tous les elements non plastiques, 

qu'ils soient ajoutes intentionnellement ä l'argile 

ou qu' ils y soient naturellement meles. C e terme 

a ete employe en sens general pour indiquer des 

elements non plastiques lesquels, unis ä l'argile, 

empechent le retrecissement excessif du corps du 

vase au moment du sechage et de la cuisson. Cette 

distinction est souvent impossible sans connaitre 

les sources d'approvisionnement en argile, et donc 

sa composition, et sans analyse petrographique des 

composantes de la päte. O n a donc estime plus cor-

rect de ne pas indiquer la differente nature des ele

ments m e m e si, par exemple dans le cas des inclu-

sions micacees, il est tres probable qu'elles aient ete 

presentes dans l'argile ä l'origine, ainsi que certai-

nes inclusions de quartz qui se trouvent quelques 

fois melees ä des inclusions sableuses70. 

Les couleurs des pätes ont ete decrites selon les 

Munsell Soil Color Charts. Par brievete le numero 

correspondant ä la couleur n'est pas systematique-

ment indique, quand celle-ci a dejä ete decrite. 

Traitement des surfaces 

L'action d'egaliser la surface du vase porte habi-

tuellement ä öter un peu d'argile pour aplanir 

les parties plus saillantes de la surface. Le resul-

tat final visible depend de l'instrument utilise et 

du moment dans lequel l'operation est effectuee: 

quand l'argile est encore molle et la surface plas-

tique, ou apres que le vase a dejä seche un peu. 

Par l'observation de la ceramique il semble qu'ä 

Ma'layba il y ait deux moments et deux methodes 

d'aplanissement des surfaces: avec la main ou, de 

toute facon, avec un objet flexible (tissu, cuir, ete) 

quand l'argile etait encore molle, ou avec un ins

trument rigide (en os, en bois, ete) quand l'argile 

n'etait plus tres plastique. Les deux pouvaient etre 

faites de facon plus ou moins soignee. Le resultat 

n'est jamais, de toute facon, une surface bien lis

see. Pour obtenir ce resultat on intervenait ulte-

rieurement. Il faut aussi considerer que les traces 

laissees par ces interventions peuvent avoir ete eli-

minees par des Operations successives de lissage, 

brunissage, decoration. 

La surface des vases de Ma'layba est presque 

toujours lissee, de facon plus ou moins raffinee. 

Parfois il est possible de supposer le type d'ins-

trument qui a ete utilise: du tissu, un instrument 

en bois, etc. La surface interieure peut avoir ete 

laissee reche, c o m m e dans presque tous les exem-

plaires de gobelets, depocula, et de supports. Dans 

les assiettes eile est toujours lissee; dans les jarres 

eile montre des traces de lissage, souvent au-des

sus de l'amincissement de la paroi. 

U n e caracteristique constante de la surface exte-

rieure est la decoration ä brunissage. Peu de types 

A. O. Shepard, Ceramics for the Archaeologist (1980). 70 Shepard op. cit. 156-164. 
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de poterie (par exemple les gobelets) ne sont pas 

decores de cette facon. 

Le brunissage prend plusieurs formes. Il peut 

etre vertical ou horizontal, ou ä claie, tres serree, 

qui se rapproche du polissage (comme sur la cera

mique des niveaux les plus profonds), ou clairseme, 

ou m e m e tres clairseme, c'est-ä-dire une serie de 

raies tres distancees. Dans la description des vases 

on a utilise les categories: brunissage serre; brunis

sage clairseme; brunissage tres clairseme. Quand le 

vase est decore au brunissage presque toujours le 

bord l'est aussi; par brievete cette caracteristique 

n'a pas ete systematiquement indiquee. 

La päte et le traitement de la surface des tenons 

et des anses n'ont pas ete decrits; on a fait refe-

rence, pour eux, aux exemplaires decrits dans les 

types de vases. 

1.3.b. La Classification typologique 

La Classification typologique est fondee sur un total 

de 823 fragments. Le critere principal adopte dans 

la Classification typologique, et qui a ete retenu 

c o m m e le plus efficace, est celui qui se fonde sur 

la seule Information disponible au m e m e niveau 

pour tous les materiaux, c'est-ä-dire sur la mor-

phologie de la poterie. 

Par le terme type on entend ici « une association 

de criteres ou d'attributs, qui se repete avec une 

certaine constance, dans un nombre donne d'exem-

plaires ». La definition d'un type est donc un pro-

cede conceptuel de nature fondamentalement sta-

tistique, m e m e si en general eile est facilement 

praticable sur la base d'observations statistiques 

empiriques sommaires. Mais, en m e m e temps, un 

type n'est en realite que le reflet dans les sources 

archeologiques de ce que nous appelons, dans le 

langage quotidien, un « modele »: une image men

tale constante, dotee d'une certaine force socia-

lement normative, qui se transmet de differentes 

facons, et par des voies differentes, d'individu ä 

individu, de groupe ä groupe. E n theorie la defini

tion d'un type est donc certaine quand le nombre 

des exemplaires qui s'y rapportent est eleve. 

Le type de materiel ä classifier a conditionne ici 

certains choix de travail. La ceramique de Ma'layba -

avec celle de al-Nabwa - est, dans le domaine de 

la culture de l'Age du Bronze du Y e m e n cötier, 

un cas unique. O n ne connait pas en effet d'autres 

contextes archeologiques contemporains provenant 

de cette zone. Cette donnee a determine le choix 

de construire une Classification ä maille serree, dans 

l'impossibilite d'etablir si certaines caracteristiques 

peuvent etre attribuees au champ de variabilite d'un 

m e m e type, ou pourraient plutot representer des 

types differents dont on aurait un seul exemplaire 

ä Ma'layba. D'oü l'appreciable quantite d'unica, 

parmi lesquels nombreux sont ceux qui provien-

nent des niveaux les plus profonds de la fouille, 

effectuee sur des surfaces tres limitees. 

A l'interieur d'un m e m e type on a souvent pro

pose une division ulterieure en Varietes: quand 

dans le champ de variabilite d'un type on retrouve 

des variations rekurrentes alternatives de carac-

tere qualitatif (= presence ou absence d'un attri-

but), ou aussi d'ordre quantitatif, mais plutot mar-

quees (= plus grande/ou moindre accentuation 

d'un attribut donne), sans qu'aucune de ces alter

natives ne soit tres dominante du point de vue sta-

tistique, on doit penser, non ä une deviation par 

rapport ä la norme, mais ä des changements en 

son interieur, ä des options percues par celui qui 

travaillait c o m m e compatibles avec l'image d'en-

semble du modele commun. 

Par le terme de Variante on a, par contre, designe 

une deviation de la norme, significative, mais occa-

sionnelle. Dans le record archeologique une Variante 

se manifeste surtout comme un exemplaire isole, qui 

peut souvent se differencier des autres exemplaires 

du type, peut-etre m e m e par un seul attribut. 

C o m m e dans chaque Classification taxonomique, 

une Classification typologique est aussi caracteri-

see par une echelle hierarchique, articulee en diffe

rents niveaux. O n a donc distingue les categories de 

poterie: bois, gobelets, jarres, ete, mais l'on n'a pas 

necessairement donne ä ces categories une signifi-

cation fonctionnelle. Pour les classes des vases qui 

le permettent, en particulier pour les bois tronco-

niques et les jarres, la typologie a ete construite en 

deux niveaux hierarchiques qui cernent des domai-

nes toujours plus restreints de parente formelle, 

indiques par des chiffres romains (correspondant 

aux sous-classes) et par des lettres minuscules (indi-

quant les groupes). 

Ä l'exception de quelques objets que l'on a pu 

reconstruire entierement, tout le materiel cerami

que a ete trouve en fragments. Dans la presque 

totalite des cas il est impossible d'en restituer la 

forme complete. Dans de nombreux cas, la typolo-
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gie a donc du se limiter ä une typologie des bords, 

puisqu'il etait impossible, ä cause du manque de 

comparaisons, de supposer la forme d'ensemble 

des vases. 

E n ce qui concerne la terminologie qui a ete 

employee, on a rencontre quelque difficulte deter-

minee par les caracteristiques terminologiques 

employees dans les differentes langues. Parmi elles, 

la terminologie italienne et francaise employee 

pour decrire la poterie protohistorique est certai-

nement la plus analytique, alors que la termino

logie anglaise est plus synthetique. O n a toutefois 

tente de parvenir ä une synthese et, dans les cas oü 

il n'etait pas possible de rendre en francais une cer

taine notion, on a employe le terme latin (qui est 

aussi employe en italien, voir pocula). Reference 

est donc faite au glossaire donne en annexe 2. 

L'exemplaire le plus significatif de chaque type 

a ete illustre graphiquement71. La description des 

pätes et des surfaces se refere cependant ä tous les 

exemplaires composant un type. 

Les tessons attribues ä chaque type sont indiques 

c o m m e suit: zone de fouille (ex.: Bext), numero du 

locus d'origine, numero qui designe le fragment 

dans ce locus. La lettre S indique les fragments 

provenant de la surface. 

Les fragments ceramiques du site de al-Nabwa 2, 

sondages 1999 et 2002 (voir ch. 2.2), quand ils ren-

trent dans la typologie de Ma'layba, ont ete inclus 

dans cette Classification, et inseres ä la fin de la liste 

des fragments de Ma'layba appartenant au type per-

tinent. Ils sont indiques par les lettres AL-N, sui-

vis de l'indication de la provenance stratigraphi

que. Le premier numero correspond ä la zone de 

fouille, le deuxieme au locus, le troisieme au numero 

du tesson. 

La Classification ici proposee se compose des cate

gories et classes de vases de ceramique suivantes: 

Bois tronconiques t V p e s de 1 ä 81 

I. Bassin bas ou de moyenne 
profondeur 

a. bassin tres bas, bord aminci ou arrondi 

b. bassin tres bas, bord equarri ä l'exterieur, marque 
par une arete 

c. bassin plus ou moins bas, paroi superieure ä 
profil legerement convexe, bord epaissi 

d. bord peu epaissi, profil continu, paroi superieure 
ä profil convexe 

e. bord non epaissi ou peu epaissi, paroi superieure 
ä profil rectiligne, bassin plus profond des types 
respectifs du groupe a 

IL Bassin profond 

a. bord non epaissi, paroi superieure ä profil 
rectiligne 

b. bord epaissi, profil continu, paroi superieure ä 
profil rectiligne 

c. bord epaissi en arete ä l'interieur, paroi ä profil 
rectiligne ou recourbe 

d. paroi ä profil rectiligne, bord epaissi 

e. paroi ä profil convexe, bord peu epaissi, profil 
continu 

f. paroi ä profil plus convexe que dans le groupe 
precedent, ä calotte, bord epaissi 

g. paroi ä profil convexe, bord epaissi, marque ä 
l'exterieur par une arete 

h. paroi ä profil convexe, bord epaissi, profil continu 

Bois tronconiques profonds et/ou types de 82 ä 92 
vases cylindriques (pocula) 

Bol ä bord evase type 93 

Bol carene tyPe 94 

Bois ä bord rentre types de 95 ä 105 

I. Profil angulaire 

II. Profil convexe 

Bois ä profil convexe types de 106 ä 113 

Poele ä pieds tyPe 114 

Cuvette type 115 

Pocula types de 116 ä 119 

Gobelets types de 120 ä 129 

I. Profil tronconique 

IL Profil tronco-ovoi'de 

III. Profil cylindrique 

IV. Profil ovoide 

La publication sur C D de tous les fragments inclus 
dans la typologie est prevue ä courte echeance. 
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Chope type 130 

Jarres ä paroi superieure allant de types de 131 ä 215 
verticale ä rentree 

I. Paroi superieure verticale 

a. bord non epaissi 

b. bord epaissi 

II. Paroi superieure peu rentree 

a. bord non epaissi 

b. bord epaissi 

III. Paroi superieure rentree 

a. bord non epaissi 

b. bord de peu epaissi ä epaissi 

IV. Paroi superieure tres rentree 

V. Paroi superieure tres rentree avec appui-couvercle 

Jarres ä bord evase types de 216 ä 225 

Jarres ä col court types de 226 ä 249 

I. Forme en tonneau 

II. Forme tronconique 

III. Forme ovoide 

IV. Forme globulaire 

Vases ä col types de 250 ä 261 

I. Col tronconique 

II. Col cylindrique 

Vases ä verseur types de 262 ä 268 

Amphores types de 269 ä 281 

Pithoi types de 282 ä 297 

Couvercles types de 298 ä 299 

Vases ä fenetres types de 300 ä 303 

Supports de vases types de 304 ä 305 

Tenons types de 306 ä 309 

Anses horizontales types de 310 ä 312 

Anses verticales types de 313 ä 314 

Manche type 315 

Motifs decoratifs incises types de 316 ä 327 

Motifs decoratifs imprimes types de 328 ä 331 

Motifs decoratifs plastiques, modeles types de 332 ä 336 

Motifs decoratifs plastiques, appliques types de 337 ä 345 

Motifs figuratifs plastiques, appliques types de 346 ä 347 

Motifs decoratifs peints types de 348 ä 350 

Decoration ä brunissage type 351 

Bois 

Dans la typologie de cette categorie de recipients 

on a tenu compte des elements qui contribuent 

ä determiner la forme d'ensemble du recipient, 

lesquels, dans certains cas, permettent d'en sup-

poser la fonction: la profondeur de la cuvette, la 

presence eventuelle d'un grossissement du bord, 

la forme de la paroi (droite ou recourbee). L'or-

dre general est donc donne par la profondeur de 

la cuvette (de la moins profonde aux plus profon-

des), en partant des types ä bord non epaissi. En 

ce qui concerne la forme de la paroi, alors que, 

pour les plats et les bois peu profonds, la forme 

est presque toujours convexe, pour les bois pro

fonds on a distingue entre ceux ä profil rectiligne 

(plus proprement tronconique) et ceux ä profil 

convexe. Dans le domaine general de la typolo

gie des plats il est apparu quelques fois possible 

d'isoler des groupes de types presentant des carac-

teristiques communes susceptibles d'etre mises 

en evidence. Dans certains de ces groupes l'on 

n'a pas respecte stricto sensu l'ordre enonce de 

facon generale. D'autres types ne semblent ren-

trer dans aucun groupe et sont donc presentes de 

facon isolee. 

Il n'est pas apparu possible d'isoler certains 

types correspondant ä la denomination d'assiette 

qui puissent etre opposes ä d'autres qui pourraient 

etre appeles bois plus ou moins profonds car, alors 

que parmi les premiers types classifies on peut par

ier clairement d'assiettes, il n'est pas possible de 

les departager des bois ä bassin bas. O n se trouve 

devant un continuum sans cesure. O n a isole tou

tefois une classe de bois profonds, de facon peut-

etre quelque peu arbitraire. 

Bois tronconiques 

/. Bassin bas ou de profondeur moyenne 

a. bassin tres bas, bord aminci ou arrondi 

Bois tronconiques ä paroi superieure ä profil rec

tiligne, bord aminci, bassin bas. Pate brun rou

geätre clair (5YR 6/4), compacte avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage vertical ou ä 

claie ä l'interieur, horizontal, plutot serre ä l'exte

rieur; traces de suie sur la surface exterieure d'un 

exemplaire (pl. 1). 

B™, 32, 15; S, 134. 

Bol tronconique ä paroi superieure ä profil recti

ligne, bord arrondi, de grandes dimensions. Pate 

rouge clair (2.5YR 6/6), compacte, avec inclusions 

blanches de differentes tailles, quelques inclusions 

noires et inclusions vegetales; surfaces lissees; bru-
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nissage ä claie ä l'interieur; traces de suie ä l'exte

rieur (pl. 1). Unicum. 

B™, 8, 13. 

3. 

Bois tronconiques ä paroi superieure ä profil rec

tiligne, bord ä peine epaissi, arrondi. Pate rouge 

clair (2.7YR 6/6), compacte, avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage ä claie ou 

horizontal clairseme ä l'interieur; un exemplaire 

presente des traces de suie ä l'exterieur (pl. 1). 

B"<, 35, 11 ; B ™ 8, 42. 68. 

4. 

Bol tronconique ä paroi superieure ä profil rec

tiligne, bord plus epaissi que dans le type prece-

dent. Pate brun rougeätre (5YR 5/3), compacte 

avec inclusions sableuses; surfaces lissees; bru

nissage horizontal clairseme ä l'interieur; la sur

face interieure presente des traces de suie (pl. 1). 

Unicum. 
BDCX[, 24, 19. 

5. 

Bois tronconiques ä paroi superieure ä profil 

legerement convexe. Pate rouge päle (10R 6/4), 

plutot poreuse avec inclusions sableuses; surfa

ces lissees; brunissage ä claie ou oblique ä l'inte

rieur. U n exemplaire presente des traces de suie 

ä l'exterieur (pl. 1). 

Bcxt, 8, 26. 55. 

b. bassin tres bas, bord equarri ä l'exterieur, 

marque par une arete 

6. 

Bol tronconique ä paroi superieure ä profil recti

ligne, bord epaissi, equarri en arete aussi ä l'inte

rieur. Pate brun rougeätre clair (2.5YR 6/4), com

pacte ä noyau noirätre, avec inclusions sableuses 

et micacees; surfaces lissees; brunissage horizon

tal, plutot serre ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 2). 

Unicum. 

Bext, 57, 8; Al-N. 3, 3, 42. 

7. 

Bois tronconiques ä bord tres epaissi. Pate brun 

rougeätre clair, compacte avec peu d'inclusions 

minerales noires; surfaces lissees, dans un cas 

d'abord arasees; brunissage horizontal plutot 

serre ä l'exterieur (pl. 2). 

Variete A : paroi superieure aplatie verticalement. 

Pate brun rougeätre clair (5YR 6/4), compacte 

avec inclusions noires, peu de mica; surfaces lis

sees; brunissage horizontal plutot serre ä l'exte

rieur, clairseme ä l'interieur. 

Bext, 35, 10;Dcxt, 29, 8. 

Variete B: bord arrondi en arete aussi ä l'inte

rieur. Pate brun rougeätre, compacte avec peu 

d'inclusions micacees; surface exterieure lissee, 

interieure arasee, puis lissee; brunissage hori

zontal clairseme ä l'interieur. 

S, 206. 

c. bassin plus ou moins bas, paroi superieure ä 

profil legerement convexe, bord epaissi 

8. 

Bois tronconiques de dimensions moyennes, 

bord epaissi ä l'exterieur. Pate brun rougeätre 

clair (2.5YR 6/4), compacte avec quelques poro-

sites, avec inclusions sableuses et mica; surface 

exterieure lissee, interieure arasee, puis lissee; 

brunissage horizontal plutot serre ä l'interieur et 

ä l'exterieur sur un des exemplaires (pl. 2). 

Dext, 30, 1. 3. 

9. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, 

arrondi, parois plus minces que dans la plupart 

des autres types. Pate brun rougeätre clair ou 

rouge clair (2.5YR 6/4 ou 6/6), compacte avec 

inclusions sableuses, parfois avec noyau noirä

tre; surface exterieure lissee, interieure lissee ou 

pohe; dans un cas la surface interieure est gros-

siere; brunissage horizontal plutot serre ä l'in

terieur (pl. 2). 

Bext, 32, 18. 20;BDcxt, 24, 7. 8. 

10. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, 

marque par une arete, bassin bas. Pate brun rou

geätre plus ou moins clair (2.5YR 6/4, 5 Y R 6/4, 

5 Y R 5/4), compacte, avec inclusions sableuses, 

parfois ä noyau noirätre; surface exterieure lis

see, interieure bien arasee puis lissee; brunissage 

horizontal serre ou tres clairseme ä l'interieur et 

ä l'exterieur, dans un cas vertical ä l'interieur; 

bord parfois frotte (pl. 2). 

Bext, 42, 27; B D H I , 24, 13. 17; Fext, 38, 2. 
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11. 

Bol tronconique ä bord epaissi ä l'interieur, mar

que par une arete, petites dimensions, bassin plus 

profond que ceux du type 10. Pate brun rougeä

tre clair (5YR 6/4), compacte, avec inclusions 

sableuses et vegetales; surfaces lissees; traces de 

secondary burning (pl. 2). Unicum. 

Bext, 42, 26. 

12. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, 

marque par une arete, parois minces. Pate brun 

rougeätre clair (5YR 6/4), compacte, avec de 

rares inclusions sableuses et mica; surface exte

rieure lissee, interieure arasee, dans un cas suc-

cessivement lissee; brunissage horizontal serre ä 

l'interieur sur un exemplaire (pl. 2). 

Bext, 42, 11.29. 

13. 

Bol tronconique ä bord tres epaissi ä l'interieur, 

marque par une arete, grandes dimensions. Pate 

rouge clair (2.5YR 6/6), compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees; brunis

sage horizontal clairseme (pl. 2). Unicum. 

Bext, 35, 5. 

14. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, 

arrondi, parois minces. Pate brun rougeätre plus 

ou moins clair (5YR 6/4, 2.5YR 5/4), compacte, 

avec inclusions sableuses et mica; le fragment 

du loc. 42 presente aussi des inclusions vegeta

les et un noyau noirätre; surface exterieure lis

see, interieure arasee puis lissee; brunissage hori

zontal serre ä l'interieur, plus clairseme ä l'ex

terieur (pl. 2). 

Bext, 42, 24;Bext, 34, 36. 

15. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, 

profil continu, parois minces. Pate rouge clair 

ou brun rougeätre clair (2.5YR 6/6, 2.5YR 6/4), 

plutot compacte, avec inclusions sableuses et 

mica; surfaces lissees; brunissage horizontal 

serre ä l'interieur, et sur un exemplaire ä l'exte

rieur; dans un cas la surface exterieure presente 

de traces de suie (pl. 2). 

Bext, 28, 1; Dext, 30, 5. 

16. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, 

arrondi. Pate brun rougeätre clair, compacte, avec 

inclusions sableuses; surfaces lissees; brunissage 

horizontal serre ou clairseme ä l'interieur (pl. 2). 

Bext, 42, 4; B™, 32, 11 bis; BDext, 24, 22. 

17. 

Bol tronconique ä bord epaissi ä l'interieur, 

paroi interieure recourbee. Pate brun rougeätre 

(5YR5/4), compacte, avec inclusions sableuses et 

mica, ä noyau noirätre; surfaces lissees (pl. 3). Uni

cum. 

Bext, 42, 30. 

18. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, 

recourbe, paroi superieure ä profil rectiligne. Pate 

brun rougeätre clair (5YR 6/4), compacte, avec 

inclusions sableuses et mica, dans un cas ä noyau 

noirätre; surfaces lissees; brunissage horizontal 

serre ä l'interieur, clairseme ä l'exterieur sur un 

exemplaire; dans un cas bord frotte (pl. 3). 

B™, 8, 36;Dext,20, 4. 

d. bord peu epaissi, profil continu, paroi 

superieure ä profil convexe 

19. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'exterieur, pro

fil continu. Pate brun rougeätre plus ou moins clair 

(2.5YR 5/4), compacte, avec inclusions sableuses et 

micacees; surfaces lissees; brunissage horizontal ou 

vertical, plutot serre ä l'interieur. Dans un exem

plaire la surface interieure et le bord presentent des 

traces de suie, deux des autres exemplaires presen

tent des traces de secondary burning (pl. 3). 

BDext,24, 12;Bcxt, 8, 59; B 8, 65. 

20. 

Bol tronconique ä bord epaissi ä l'interieur, plus 

profonds du type 18. Pate brun rougeätre (plus 

clair ä l'interieur), plutot compacte avec quelques 

porosites, avec inclusions minerales blanches, 

noires et rouges de petites ä moyennes dimensions, 

peu de mica; surfaces lissees; brunissage ä claie 

serree ä l'interieur (pl. 3). Unicum. 

S, 128. 
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21. 

Bol tronconique ä bord ä peine epaissi. Pate brune, 

fine, avec peu d'inclusions blanches et micacees; 

surface exterieure frottee, interieure lissee (pl. 3). 

Unicum. 

S, 208. 

e. bord non epaissi ou peu epaissi, paroi 

superieure ä profil rectiligne, bassin plus 

profond que les types respectifs du groupe a 

22. 

Bois tronconiques ä bassin peu profond, ä bord 

arrondi avec epaississement ä peine evident. Pate 

rouge clair ou brun rougeätre plus ou moins clair 

(2.5YR 6/4, 2.5YR 6/6,10R 6/4) plutot compacte 

ou compacte, avec inclusions sableuses avec mica, 

et avec inclusions vegetales dans un exemplaire, 

et quelques inclusions arrondies rouges (cha-

motte?); surfaces lissees ou frottees; brunissage 

horizontal ou oblique, serre ä l'interieur; parfois 

traces de suie ä l'interieur (pl. 3). 

Dext, 30, 6; Bcxt, 8, 11. 20. 21. 24; S, 122. 

23. 

Bois tronconiques ä bassin plus profond que dans 

le type 22, bord arrondi. Pate rouge (2.5YR 6/5) 

ou brun rougeätre clair (2.5YR 6/4), compacte avec 

inclusions sableuses et mica, ä noyau noirätre dans 

le fragment du loc. 33, moins compacte, poreuse, 

avec beaucoup d'inclusions minerales rouges gran-

des et petites, blanches et noires de petites dimen

sions dans le fragment du loc. 6; surfaces lissees; 

brunissage horizontal serre ou clairseme ä l'inte

rieur, traces de suie ä l'exterieur (pl. 3). 

Bcxt, 33, 21; Bcxt, 6, 18. 

24. 

Bois tronconiques ä bassin plus profond que dans 

le type 22, parois minces. Pate brun rougeätre clair 

ou rouge clair, plutot compacte, avec inclusions 

sableuses et mica; le fragment du loc. 6 presente 

aussi des inclusions vegetales; surfaces lissees; 

brunissage horizontal et oblique serre ä l'inte

rieur; bord parfois frotte (pl. 4). 

Dext, 18, 16; Dext, 16, 8; Bext, 6, 32; Bcxt, 5, 4. 

25. 

Bois tronconiques ä bassin plus profond que dans 

les types precedents, bord arrondi. Pate rouge plus 

ou moins clair, plutot compacte ou compacte, avec 

inclusions sableuses plus ou moins nombreuses, et 

mica, un exemplaire a aussi des inclusions vegetales; 

surfaces lissees; brunissage oblique serre ou horizon

tal et vertical serre ä l'interieur; bord frotte (pl. 4). 

Bcxt, 7,2;Dcxt, 14, 1 3 ; D M , 10,2. 

26. 

Bois tronconiques ä bassin profond c o m m e dans 

le type 25, parois minces. Pate rouge pale, com

pacte ou plutot poreuse, avec inclusions sableuses 

et mica; surfaces lissees; brunissage oblique ou ver

tical clairseme ä l'interieur; dans un cas traces de 

suie ä l'exterieur (pl. 4). 

Bext, 8, llbis;Bext, 6, 36. 

27. 

Bol tronconique ä bord aminci, petites dimensions. 

Pate rouge, compacte, avec inclusions sableuses et 

mica; surfaces raclees; brunissage horizontal serre 

ä l'exterieur (pl. 4). Unicum. 

Bext, 32, 1. 

28. 

Bol tronconique ä paroi superieure rectiligne, bord 

superieurement aplati, parois epaisses. Pate brun 

rougeätre, plus clair ä l'exterieur, plutot compacte, 

avec inclusions sableuses; surfaces lissees; bord 

frotte (pl. 4). Unicum. 

BD, 4, 5. 

Le type suivant se rapproche au groupe par la 

forme generale, mais reste isole par la caracteristi-

que de la rainure au-dessous du bord. 

29. 

Bol tronconique ä paroi superieure ä profil rectiligne, 

bord arrondi, marque par une rainure au-dessous du 

bord. Pate rouge (2.5YR 5/6), compacte, avec inclu

sions sableuses et mica, noyau noirätre; surfaces lis

sees; brunissage horizontal clairseme ä l'interieur et 

ä l'exterieur; bord frotte (pl. 4). Unicum. 

Bext, 57, 9. 

//. Bassin profond 

a. paroi superieure ä profil rectiligne, bord non 

epaissi 

30. 

Bois tronconiques ä bord arrondi, parois plu

tot minces. Pate brun rougeätre plus ou moins 

clair, compacte ou tres compacte, avec inclusions 

sableuses plus ou moins grandes et nombreuses et 
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mica; surface exterieure lissee ou frottee, ä l'inte

rieur lissee ou bien arasee; brunissage horizon

tal serre ä l'interieur, parfois clairseme ä l'exte
rieur (pl. 4). 

B ™ 42,14 (bottom); B™, 34,22; BCXI, 33,24; B D m , 

24, 10. 

31. 

Bol ä bord arrondi, parois minces, cordon modele 

tres bas par-dessous le bord. Pate rouge päle (10R 

6/4), compacte avec quelques porosites; surface 

exterieure lissee, interieure arasee; bord frotte; 

la surface exterieure presente des traces de suie 

(pl. 4). Unicum. 

Bext, 4, 20. 

32. 

Bois tronconiques ä bord arrondi ou aplati en arete 

ä l'interieur, parois plus epaisses que dans le type 

31. Pate brun rougeätre clair ou rouge clair, com

pacte avec quelques porosites, avec des inclusions 

sableuses et vegetales; surfaces lissees; brunissage 

horizontal serre ä l'interieur, tres clairseme ä l'ex

terieur (pl. 5). 

Bext, 8, 34;Bext, 7, 7. 

33. 

Bois tronconiques ä bord superieurement aplati. 

Pate brun rougeätre plus ou moins clair, compacte 

ou plutot compacte avec des inclusions sableuses 

plus ou moins nombreuses et mica; surface exte

rieure lissee, interieure lissee ou arasee et frottee 

(pl- 5). 

Variete A : petites dimensions. 

Bext, 34, 34. 

Variete B: dimensions plus grandes. 

Bext, 33, 10. 

34. 

Bol tronconique ä bord arrondi, de petites dimen

sions. Pate brun rougeätre, compacte avec inclu

sions sableuses; surface exterieure lissee, interieure 

raclee puis lissee (pl. 5). Unicum. 

Bext, 5, 8. 

35. 

Bol tronconique ä bord arrondi, parois min

ces, plus profondes que dans le type 31. Pate 

brun rougeätre clair (2.5YR 6/4), compacte, 

avec inclusions sableuses; surfaces lissees; 

brunissage horizontal clairseme ä l'interieur; 

traces de suie ä l'exterieur (pl. 5). Unicum. 

Brat, 33, 25. 

36. 

Bois tronconiques ä bord arrondi, plus pro

fonds que ceux du type 32. Le premier fragment 

a une päte brun rougeätre, compacte, avec inclu

sions sableuses; surfaces lissees; bord frotte. Le 

deuxieme fragment a une päte brun rougeätre clair, 

plutot compacte, avec inclusions vegetales, inclu

sions minerales petites blanches et noires (sable) et 

quelques inclusions rouges arrondies (chamotte ?); 

surfaces lissees. Le troisieme fragment a une päte 

brune ä noyau noirätre, compacte, avec inclusions 

vegetales, minerales blanches et noires et coquilla

ges emiettes; surface exterieure frottee, interieure 

arasee puis lissee. L'interieur des trois exemplaires 

est decore ä brunissage horizontal, serre (pl. 5). 

Dcxt, 16, 13; B D , 4, 39; S, 102. 

b. paroi superieure ä profil rectiligne, bord 

epaissi, profil continu 

37. 

Bol tronconique ä bord aplati obliquement ä l'ex

terieur. Päte brun rougeätre, compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees; brunissage 

ä chevrons plutot clairseme ä l'interieur et hori

zontal, clairseme ä l'exterieur (pl. 5). Unicum. 

Bcxt, 53, 17. 

38. 

Bol tronconique ä paroi plus verticale que dans le 

type precedent, bord aplati. Päte gris fonce (5YR 

4/1), plutot compacte, avec de nombreuses inclu

sions minerales noires, quelques-unes plus gran

des et quelques-unes petites blanches; surfaces lis

sees ; brunissage horizontal clairseme ä l'interieur 

et ä l'exterieur (pl. 5). Unicum. 

Bext, 34, 26; Al-N., 3, 3, 5. 31; 3, 2, 20. 

39. 

Bois tronconiques ä bord nettement epaissi, de 

petites dimensions. Päte brun rougeätre ou rouge 

clair, compacte, avec inclusions sableuses, dans un 

cas avec aussi inclusions vegetales; surface exte

rieure lissee, interieure lissee ou arasee; brunissage 

horizontal ou vertical serre ou clairseme ä l'inte

rieur et ä l'exterieur (pl. 6). 

B™, 53,15; Bext, 42, 2(bottom); Bcxt, 32, 5; Bext, 28, 

2;Fext, 38, 1. 
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Proche de ce groupe: 

40. 

Bol tronconique ä bord moins epaissi que dans le 

type precedent. Päte brun rougeätre clair (2.5YR 

6/3), compacte, avec inclusions sableuses et mica; 

surface exterieure lissee, interieure arasee; brunis

sage horizontal serre ä l'interieur, plus clairseme ä 

l'exterieur; traces de suie ä l'exterieur (pl. 6). Uni

cum. 

BCXI, 33, 9. 

c. Bord epaissi en arete ä l'interieur, parois ä 

profil rectiligne ou recourbe 

41. 

Bois tronconiques ä parois ä profil rectiligne. Päte 

brun rougeätre clair, compacte, avec inclusions 

sableuses et mica; surface exterieure lissee; bru

nissage horizontal serre ä l'interieur et ä l'exterieur 

ou seulement ä l'interieur (pl. 6). 

Bext, 8, 10;Dcxt, 10,3. 

42. 

Bol tronconique ä parois ä profil rectiligne, epais-

sissement du bord marque par une concavite ä la 

jonction de la paroi. Päte brun clair ä l'exterieur, 

brun rougeätre ä l'interieur, compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees; brunissage 

horizontal serre ä l'interieur (pl. 6). Unicum. 

S, 92. 

43. 

Bol tronconique ä parois ä profil rectiligne, bord 

epaissi ä l'exterieur, en arete ä l'interieur. Päte brun 

rougeätre clair (2.5YR 6/4), compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees; brunis

sage horizontal ä l'interieur, vertical ä l'exterieur, 

serre (pl. 6). Unicum. 

Bext, 8, 47. 

44. 

Bol tronconique ä bord epaissi ä l'exterieur, mar

que par un renflement. Päte rougeätre complete-

ment noircie par secondary burning, plutot com

pacte, avec inclusions minerales blanches, noires et 

rouges de petites ä moyennes tailles, peu de mica, 

quelques porosites; surfaces lissees; brunissage 

horizontal serre ä l'interieur, clairseme ä l'exte

rieur (pl. 6). Unicum. 

B m , 5, 24. 

45. 

Bois tronconiques ä parois presque verticales ä 

profil convexe, bassin peu profond. Päte brun 

rougeätre clair, plutot compacte, avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees, dans un cas la sur

face interieure est raclee; brunissage horizontale 

ou oblique, clairseme ä l'interieur; bord frotte 

(pl- 6). 
BDext, 24, ll;Dext, 14, 15; S, 126. 

46. 

Bois tronconiques ä bassin plus profond que dans 

le type precedent. Päte brun clair, compacte, avec 

inclusions vegetales et sableuses (et chamotte ?) 

dans un cas, peu d'inclusions sableuses avec mica 

dans l'autre; surface exterieure lissee, interieure 

arasee puis lissee; brunissage horizontal serre ä 

l'interieur (pl. 7). 

S, 91; S, 131. 

47. 

Bois tronconiques ä parois ä profil convexe, bord 

legerement evase. Päte rouge clair ou brun rougeä

tre clair, plus ou moins compacte, avec inclusions 

sableuses peu nombreuses, dans un cas aussi quel

ques inclusions vegetales; surfaces lissees; bru

nissage horizontal serre ou clairseme ä l'interieur, 

empreintes de palette; bord fini au tour ou ä la 

tournette (?) en deux cas (pl. 7). 

Dext, 14, 7; Fcxt, 19, 9; Bext, 5, 21; Bext, 4, 6. 

48. 

Bois tronconiques ä parois ä profil convexe, moins 

epaisses que dans les autres types. Päte rouge clair 

ou brun rougeätre clair, plus ou moins compacte, 

avec inclusions sableuses et parfois aussi vegeta

les; surfaces lissees ou frottees, dans un cas la sur

face interieure est arasee; brunissage horizontal ou 

horizontal et oblique, serre ä l'interieur (pl. 7). 

Bext, 8, 27; B™, 6, 19. 26. 30; Bext, 4, 1. 

49. 

Bois tronconiques ä parois ä profil convexe. La 

variete A ä päte brun clair, plutot compacte, avec 

inclusions vegetales et sableuses (quelques inclu

sions rouges arrondies, chamotte?); surface exte

rieure lissee ou frottee, interieure lissee ou arasee; 

brunissage horizontal serre ä l'interieur; emprein

tes digitales ä l'exterieur. La variete B ä päte rouge 

clair, compacte, avec inclusions sableuses; surfa

ces lissees; brunissage horizontal serre ä l'inte

rieur (pl. 7). 
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Variete A : petites dimensions. 

Fcxt, 19, 7;S, 50. 

Variete B: dimensions plus grandes et paroi moins 

recourbee. 

B™, 8, 50;Bext, 5, 10. 

50. 

Bois tronconiques ä parois ä profil moderement 

convexe. Päte brun rougeätre plus ou moins clair, 

plus ou moins compacte, avec inclusions sableuses 

avec mica auxquelles, en deux cas, s'ajoutent des 

inclusions vegetales; surfaces lissees; brunissage 

horizontal serre ä l'interieur; bord frotte (pl. 8). 

BDext, 24, 21; Bcxt, 8, 54; B™, 6, 27; Bext, 5, 3; S, 

95. 

51. 

Bois tronconiques ä parois ä profil moderement 

convexe, bassin plus profond que dans le type 

precedent. Päte brun clair, plutot compacte, avec 

inclusions sableuses avec mica et dans un cas aussi 

des inclusions vegetales; surface exterieure lissee, 

interieure arasee et lissee ou frottee; brunissage 

horizontal ou oblique, serre ä l'interieur; bord 

frotte (pl. 8). 

Fext, 19, 8;Bext, 5, 13;Bext, 4, 8. 

52. 

Bol tronconique ä bord ä peine evase, bassin plus 

profond et ä profil moins convexe que dans le 

type 47. Päte brun rougeätre, compacte avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees; brunis

sage horizontal ä l'interieur, vertical ä l'exterieur, 

serre (pl. 8). Unicum. 

Dext, 14, 1. 

d. parois ä profil rectiligne, bord epaissi 

53. 

Bol tronconique ä bord marque ä l'exterieur par 

un renflement. Päte brun rougeätre, tres compacte, 

avec inclusions sableuses avec mica; surfaces lis

sees ; brunissage horizontal serre ä l'interieur et ä 

l'exterieur (pl. 8). Unicum. 

Bext, 53, 9. 

54. 

Bois tronconiques ä bord epaissi et arrondi. Päte 

brun rougeätre plus ou moins clair (5YR 6/3), plus 

ou moins compacte, avec inclusions sableuses aux

quelles, en deux cas, s'ajoutent des inclusions vege

tales et des inclusions rouges arrondies (chamotte); 

surfaces lissees ou frottees; brunissage horizontal 

serre ä l'interieur dans un cas; dans un cas bord 

frotte et empreintes de palette (pl. 8). 

Acxt, 3, 19; S, 116; S, 118. 

55. 

Bois tronconiques ä bord epaissi et aminci. Päte 

brun rougeätre clair, compacte, avec inclusions 

sableuses et mica; surfaces lissees; brunissage hori

zontal plutot clairseme ä l'interieur; dans un cas 

bord frotte. Traces de suie ä l'exterieur d'un frag

ment (pl. 9). 

Bcxt, 8, 49;Dext, 18,17. 

56. 

Bol tronconique ä bord epaissi, saillant ä l'inte

rieur. Päte brun rougeätre, compacte avec inclu

sions sableuses et mica; surface exterieure frottee, 

interieure arasee (pl. 9). Unicum. 

D, 2, 20. 

57. 

Bois tronconiques ä bord tres epaissi, superieure-

ment aplati. Päte brun rougeätre clair ou rouge, peu 

compacte avec porosites, avec inclusions sableu

ses; surface exterieure lissee ou frottee, interieure 

arasee; empreintes de palette; brunissage horizon

tal serre ä l'interieur d'un exemplaire, ä chevrons 

sur un autre; bord fini au tour ou ä la tournette 

(pl- 9). 
BeM, 7, 8;Bext, 4, 14. 

Proche de ce groupe: 

58. 

Bois tronconiques ä parois ä profil rectiligne, bord 

epaissi ä l'interieur, de petites dimensions. Päte 

rouge (2.5 Y R 5/6) ou brun (7.5 Y R 5/2), com

pacte, avec inclusions sableuses et mica; surface 

exterieure lissee, interieure arasee; brunissage hori

zontal clairseme ä l'interieur et ä l'exterieur ou ver

tical clairseme ä l'exterieur (pl. 9). 

Bcxt, 53, 1; Bext, 53, 7; Al-N. 3, 3, 33. 

e. parois ä profil convexe, bord peu epaissi, 

profil continu 

59. 

Bol tronconique ä bord ä peine epaissi, decoration 

peinte en partie effacee. Päte brun rougeätre, plu-
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tot compacte, avec inclusions sableuses avec mica; 

surfaces lissees; brunissage ä chevrons serre ä l'in

terieur; peinture rouge fonce (pl. 9). Unicum. 

Brat, 5, 2. 

60. 

Bol tronconique ä bord peu epaissi et aminci 

dans la partie terminale. Päte brun rougeätre clair 

(2.5YR 6/4), noyau noirätre, compacte, avec peu 

d'inclusions de sable; surfaces lissees; brunissage 

horizontal clairseme ä l'interieur et serre ä l'exte

rieur; la surface exterieure presente des traces de 

suie (pl. 9). Unicum. 

Bext, 32, 13. 

61. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur. Päte 

brun rougeätre clair (2.5YR 6/4), compacte, avec 

inclusions sableuses et mica; surface exterieure lis

see, interieure arasee puis lissee; brunissage verti-

cal ä l'exterieur (pl. 9). 

Bext, 6, 7. Appartenance incertaine: Bcxt, 6, 24. 

62. 

Bois tronconiques ä bord ä peine epaissi, formant 

un denticule ä l'interieur. Päte rouge (2.5 Y R 5/6) 

ou brun rougeätre (2.5YR 5/3), avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage horizontal 

serre ä l'interieur et ä l'exterieur, ou horizontal ä 

l'interieur (pl. 10). 

Bext, 53, 14; BexI, 5, 12; Al-N. 3, 3, 46; 3, 2, 30. 

63. 

Bois tronconiques ä bord ä peine epaissi, bas

sin plus profond que ceux du type 61. Päte brun 

rougeätre clair (2.5YR 6/4), compacte, avec inclu

sions sableuses et mica, dans un cas aussi inclusions 

vegetales; surface exterieure lissee ou frottee, inte

rieure lissee ou arasee; brunissage horizontal serre 

ä l'interieur, clairseme ä l'exterieur (pl. 10). 

BDext, 24, 15; B™, 8, 38. 51; B D , 4, 29. Apparte

nance incertaine: B D , 4, 47; D, 2, 14. 

f. parois ä profil plus convexe que le groupe 

precedent, ä calotte, ä bord epaissi 

64. 

Bois tronconiques avec bassin en calotte, parois 

plutot minces, bord en arete ä l'interieur. Päte 

brun rougeätre plus ou moins clair, compacte, avec 

inclusions sableuses, dans un cas avec aussi inclu

sions vegetales; surfaces lissees; dans un cas sur

faces raclees; brunissage horizontal serre ä l'inte

rieur en deux cas, horizontal clairseme ä l'exte

rieur (pl. 10). 

Bext, 33, 26; Bcxt, 32, 9; Al-N. Z, 25. 

Variante avec pastille: Bcxl, 32, 1. 

Variante avec bord moins developpe: Bext, 49, 5. 

65. 

Bois tronconiques avec bassin en calotte, parois et 

bord plus epais que dans le type precedent, bord 

en arete ä l'interieur. Päte brun rougeätre, com

pacte, avec inclusions sableuses et mica; surfa

ces lissees; brunissage horizontal ou vertical clair

seme ä l'interieur, horizontal clairseme ä l'exte

rieur (pl. 10). 

Bext, 35, 1; Dext, 27, 2. 

Variante de petites dimensions avec decoration 

incisee sur le bord: Dcxt, 27, 1. 

66. 

Bol tronconique avec bassin en calotte, bord 

arrondi. Päte brun rougeätre, compacte, avec 

inclusions sableuses et mica; surfaces lissees; bru

nissage horizontal clairseme ä l'interieur (pl. 10). 

Unicum. 

Bext, 42, 16; Al-N. 3, 3, 43. 

67. 

Bol tronconique avec bassin plus profond que 

dans les types precedents. Päte brun rougeätre, 

plutot compacte, avec inclusions sableuses; sur

faces lissees; brunissage horizontal serre ä l'inte

rieur (pl. 10). Unicum. 

S, 133; Al-N. 3, 3, 20; Al-N. Z, 5. 

g. parois ä profil convexe, ä bord epaissi marque 

ä l'exterieur par une arete 

68. 

Bol tronconique ä bord epaissi en arete ä l'exte

rieur, mais aminci dans la partie terminale, en arete 

ä l'interieur. Päte brun rougeätre (5YR 6/4), com

pacte, ä noyau noirätre, avec inclusions sableuses; 

surfaces lissees; brunissage horizontal serre ä l'in

terieur et ä l'exterieur (pl. 10). Unicum. 

Bext, 32, 8. 

69. 

Bois tronconiques ä bord epaissi en arete, mais 

aminci dans la partie terminale, bassin plus pro

fond que dans le type 70 (pl. 11). 
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Variete A: parois minces. Päte brun rougeätre 

clair, plus ou moins compacte, avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage horizontal 

serre a l'interieur, dans un cas aussi ä l'exterieur; 

dans un cas le bord est frotte. 

Bext, 34, 21. 30; Al-N. 3, 4, 7. 

Variete B: parois plus epaisses. Päte brun rou

geätre clair avec noyau noirätre, compacte avec 

peu d'inclusions sableuses et vegetales; surfaces 

lissees; brunissage horizontal serre ou clairseme 

ä l'interieur. 

Bext, 32, 10; Bext, 24, 4; Al-N. 3, 3, 49. 

70. 

Bois tronconiques ä bord epaissi en arete, arrondi 

au sommet. Päte brun rougeätre, compacte avec 

inclusions sableuses; surface exterieure lissee, 

interieure lissee ou arasee; brunissage horizon

tal serre ä l'interieur et ä l'exterieur; bord frotte 

dans deux cas (pl. 11). 

Bext, 34, 4. 7. 9; Dext, 36, 1; Al-N. 3, 3, 3. 19. 24. 

38; Al-N. Z, 7. 

71. 

Bois tronconiques ä bord ä peine epaissi en arete, 

aminci au sommet, bassin plus profond que dans 

les types precedents. Päte brun rougeätre clair 

(2.5YR 6/4 et 5YR 6/4), compacte avec inclu

sions sableuses plus ou moins nombreuses; sur

faces lissees; brunissage horizontal serre ou clair

seme ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 11). 

BD™, 24, 9;Dext, 26, 3. 

72. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'exterieur 

en arete, bassin profond. Päte rouge clair (2.5 

Y R 6/6), plus ou moins compacte, avec inclu

sions sableuses plus ou moins nombreuses; sur

faces lissees; brunissage horizontal serre ä l'in

terieur et ä l'exterieur sur un exemplaire; des 

traces de suie sur la surface exterieure d'un exem

plaire (pl. 11). 

Variete A: petites dimensions. 

Bext, 34, 15. 

Variete B : dimensions plus grandes. 

Bext, 49, 13. 

h. parois ä profil convexe, bord epaissi, profil 

continu 

73. 

Bol tronconique ä bord epaissi, aplati au sommet. 

Päte brun rougeätre, fine, avec peu d'inclusions 

micacees; surfaces lissees; bord frotte (pl. 11). 

Unicum. 

S, 210. 

74. 

Bois tronconiques ä bord epaissi, arrondi. Päte 

brun rougeätre clair (5YR 6/3), compacte, avec 

inclusions sableuses et mica; surfaces lissees; bru

nissage horizontal clairseme ä l'interieur et ä l'ex

terieur; traces de suie sur la surface exterieure 

(pl. 12). 

Bcxt, 42, 18; Bext, 33, 17; Al-N. 3, 3, 18; Al-N. Z, 

4, 14. 29. 34. 

75. 

Bol tronconique, parois ä profil convexe, bord 

arrondi, de petites dimensions. Päte brun rougeä

tre, compacte, avec inclusions sableuses et mica; 

surfaces lissees (pl. 12). Unicum. 

Bext, 42, 12. 

76. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'exterieur, en 

arete ä l'interieur. Päte gris rougeätre fonce ä l'ex

terieur (5YR 4/2), brun rougeätre ä l'interieur, 

compacte, avec inclusions sableuses et mica; sur

face exterieure lissee, interieure arasee dans un cas; 

brunissage horizontal serre ä l'interieur et ä l'exte

rieur (pl. 12). 

Bext, 34, 13;Bext, 25, 4. 

77. 

Bois tronconiques ä bord epaissi ä l'interieur, en 

arete ä l'interieur, parois ä profil convexe. Päte brun 

rougeätre plus ou moins clair, compacte, avec inclu

sions sableuses; surfaces lissees; brunissage horizon

tal serre ou clairseme ä l'interieur et ä l'exterieur; 

bord frotte dans un cas; traces de suie en deux exem

plaires (pl. 12). 

Bext, 42, 13. 31; Bext, 34, 32; Al-N. 3, 3, 17. 38; Al-

N. Z, 6. 

78. 
Bois tronconiques ä bassin profond, bord epaissi, 

arrondi, bassin ä parois minces. Päte rouge clair, 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses; surfa-
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ces lissees; brunissage horizontal plutot clairseme, 

ä l'interieur; traces de secondary burning dans un 

exemplaire (pl. 12). 

B™, 8, 70; B™, 4, 43. 

79. 

Bois tronconiques ä bord epaissi, superieurement 

aplati. Päte rouge päle (10R 6/3) ou brune, compacte 

ou plutot grossiere, avec inclusions sableuses; sur

faces lissees ou frottees; brunissage horizontal ou 

ä claie, clairseme ä l'interieur (pl. 12). 

B™, 6,5; B, 1,4. 

80. 

Bois tronconiques ä paroi superieure epaissie, bas

sin profond. Päte rouge clair (2.5YR 6/6) ou brun 

rougeätre clair (2.5YR 6/4), compacte, avec inclu

sions sableuses et mica, (dans un cas sans inclu

sions visibles); surface exterieure lissee ou frottee, 

interieure lissee ou arasee, surface interieure arasee 

puis lissee dans un cas; brunissage horizontal ou ä 

claie plutot serre ä l'interieur (pl. 13). 

B ™ 8, 40. 44. 45. 52; B™, 5, 7; B D , 4, 79. 

81. 

Bol tronconique ä paroi superieure epaissie, bord 

aminci. Päte brun rougeätre clair, compacte avec 

microporosites, avec inclusions sableuses et mica; 

surfaces lissees; brunissage horizontal clairseme ä 

l'interieur; empreintes de palette au-dessous du 

bord (pl. 13). Unicum. 

BCXI, 4, 7. 

Bois tronconiques profonds et/ou vases 
cylindriques 

Il n'est pas possible de distinguer pour les types qui 

suivent entre les bois profonds et les vases de forme 

fermee, cylindrique. O n entend pour vase de forme 

fermee un recipient dont la dimension du diametre 

est inferieure ä celle de la profondeur. Le caractere 

fragmentaire des exemplaires ne nous permet pas 

de distinguer les deux formes. 

82. 

Bord arrondi, parois minces, dans un cas pastille 

ou anse horizontale. Päte rose (5YR 7/3) ou rouge 

clair (2.5YR 6/6), compacte, avec peu d'inclusions 

sableuses et mica; surface exterieure lissee, inte

rieure arasee (pl. 13). 

BCT, 5, 53;Bcxt, 4, 18. 

83. 

Bord arrondi. Päte rouge clair ou brun rougeätre, 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses, et mica; 

surface exterieure lissee ou frottee, interieure frot

tee; bord frotte (pl. 13). 

A™, 3, 1, 6. 

84. 

Bord non epaissi, arrondi ou coupe obliquement 

en arete ä l'interieur. Päte brun rougeätre clair ou 

rouge clair, plus ou moins compacte, avec inclu

sions sableuses peu nombreuses et parfois inclu

sions vegetales; surface exterieure lissee ou frot

tee, interieure lissee ou arasee puis lissee; brunis

sage horizontal serre ou clairseme ä l'interieur; bord 

parfois fini au tour ou ä la tournette (pl. 13). 

Bext, 8, 31; B™, 6, 33; Bcxt, 5, 15. 59; Aext, 3, 27; 

B D , 4, 83. 

85. 

Bord epaissi, coupe obliquement en arete ä l'in

terieur. Päte rouge clair ou brun rougeätre clair, 

compacte, avec inclusions sableuses plus ou moins 

nombreuses; surfaces lissees, surface interieure ara

see dans un cas; brunissage horizontal serre ä l'in

terieur, clairseme ä l'exterieur, ou vertical ä l'exte

rieur; bord frotte (pl. 13). 

Bext, 34, 14; Bext, 32, 21; Bext, 8, 22; S, 94. 

86. 

Bord epaissi ä l'interieur, arrondi. Päte brun rou

geätre, plus ou moins compacte, avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage vertical serre 

ou clairseme ä l'exterieur (pl. 14). 

Bext, 8, 28;Dext, 10, 4. 

87. 

Bord epaissi ä l'exterieur et aplati. Päte brun rou

geätre clair, compacte, avec peu d'inclusions sableu

ses et mica; surfaces frottees; brunissage horizon

tal serre ä l'interieur (pl. 14). Unicum. 

Bext, 5, 1. 

88. 

Bord epaissi ä l'interieur, arrondi, profil continu. 

Päte brun rougeätre clair, compacte, avec inclu

sions sableuses ou peu compacte avec inclusions 

rouges arrondies (chamotte ?) et avec aussi inclu

sions sableuses dans un cas; surfaces lissees ou 

frottees; brunissage horizontal plutot serre ä l'in

terieur, vertical clairseme ä l'exterieur (pl. 14). 

Bcxt,24, 1.6;Bext,6, 38. 
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89. 

Bord epaissi ä l'interieur de facon plus marquee 

que dans le type 88. Päte rouge clair ou brun rou

geätre, compacte avec inclusions sableuses et mica, 

avec aussi inclusions vegetales dans un cas, ou fine 

avec tres peu d'inclusions micacees, ou tres fine 

sans inclusions visibles; surface exterieure lissee ou 

frottee, interieure lissee ou raclee, dans deux cas 

arasee; brunissage horizontal serre en deux exem

plaires, clairseme en un autre; bord fini au tour ou 

ä la tournette ? ; dans un cas empreintes de palette; 

suie ä l'exterieur (pl. 14). 

Bcxt, 8, 18; Bext, 7, 5; Bext, 5, 29; B D , 4, 6. 51. 59. 

63; S, 117. 

90. 

Bord epaissi ä l'exterieur, arrondi. Päte brun rou

geätre clair, compacte, avec peu d'inclusions mica

cees; surfaces arasees; bord fini au tour ou ä la 

tournette (pl. 14). Unicum. 

BD, 4, 76. 

91. 

Bord epaissi, saillant ä l'interieur. Päte brun rou

geätre clair, plutot compacte, avec inclusions 

sableuses, avec peu de mica, quelques porosites; 

surface exterieure lissee, interieure arasee; brunis

sage horizontal clairseme ä l'interieur; emprein

tes de palette (pl. 14). Unicum. 

Aext, 3, 15. 

92. 

Bord epaissi, saillant ä l'interieur, aplati superieu-

rement. Päte rouge clair (10R 6/6) ou brun rougeä

tre clair (2.5YR 6/4), plutot compacte avec inclu

sions sableuses, avec aussi des inclusions vegetales 

dans un cas, ou fine avec peu d'inclusions mica

cees; surface exterieure lissee ou frottee, interieure 

lissee ou arasee ou frottee; brunissage horizontal 

serre ou clairseme ä l'interieur; dans deux cas bord 

fini au tour ou ä la tournette (pl. 15). 

Bext, 6, 20; Bext, 5, 14. 37; B D , 4, 2. 25. 42. 

Bois ä bord evase 

93. 

Bois ä bord evase, arrondi ou coupe obliquement 

en arete ä l'interieur, profil tronconique. Päte rouge 

clair ou brun rougeätre, compacte, avec inclusions 

sableuses et mica; surfaces lissees; brunissage hori

zontal serre ä l'interieur, vertical serre ä l'exterieur 

(pl. 15). 

Bext, 8, 53;Dext, 18, 9; S, 31. 

Bois carenes 

94. 
Bois carenes ä paroi superieure rentree, anses hori

zontales ; quelques exemplaires presentent un cor-

don horizontal decore, avec anses horizontales. 

Päte brun rougeätre clair ou rose (5YR 7/4) ou 

brun grisätre ou beige verdätre ou beige orange, 

plutot compacte, avec inclusions sableuses, avec 

aussi inclusions vegetales dans deux cas, ou fine, 

avec peu de mica; surface exterieure lissee, inte

rieure arasee et parfois successivement lissee; bru

nissage horizontal clairseme ä l'interieur, clairseme 

ä l'exterieur en un exemplaire (pl. 15). 

BDext, 24, 26; Bext, 311, 2; B D , 4, 1. 18. 31; Bext, 1, 

vessel 4. 

U n fragment de bord pourrait appartenir ä un 

bol carene d'un type par ailleurs non documente 

ä Ma'layba, mais present ä Sabir et Sihi72. Päte de 

couleur indeterminable, desert varnished; sur

face exterieure lissee, interieure arasee; bord fini 

au tour ou ä la tournette: S, 47. 

Bois ä bord rentre 

/. Profil angulaire 

95. 

Bol ä bord fortement rentre, profil angulaire, bord 

arrondi. Le fragment est desert varnished, donc la 

couleur originale de la päte, comme le traitement des 

surfaces, est indeterminable; la päte est compacte, 

avec des inclusions sableuses (pl. 15). Unicum. 

S, 53. 

72 Zarins - Zahrani (1985) pl. 81,12. 
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//. Profil convexe 

96. 

Bol ä bord ä peine rentre, profil convexe, paroi 

superieure epaissie, bord aminci ä l'extremite. Päte 

rouge clair, compacte, avec inclusions sableuses, et 

inclusions rouges arrondies de taille moyenne (cha

motte?); surfaces lissees (pl. 15). Unicum. 

B«', 7, 1. 

97. 

Bois ä bord ä peine rentre, epaissi et ä l'exterieur 

aplati, profil convexe. Päte beige, dans un cas com-

pletement noircie par secondary burning, peu com

pacte, avec de nombreuses inclusions noires peti

tes et grandes et peu de mica; surface exterieure 

lissee, interieure arasee; empreintes de palette sur 

un exemplaire (pl. 15). 

B, 1,2;D, 2, 26. 

98. 

Bol ä bord rentre, epaissi ä l'interieur, profil ä peine 

convexe. Päte brun rougeätre clair (2.5YR 6/4); sur

face exterieure avec engobe creme, compacte avec 

quelques microporosites, avec inclusions sableuses 

et mica; surfaces bien lissees; brunissage horizon

tal serre ä l'interieur (pl. 16). Unicum. 

Bext, 4, 42. 

99. 

Bois ä bord rentre, profil convexe. Päte brun rou

geätre clair, compacte, avec inclusions sableuses et 

mica; surface exterieure lissee, interieure lissee ou 

arasee puis lissee; brunissage horizontal clairseme 

ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 16). 

Bext, 33, 22;Bext, 32, 17. 

100. 

Bois ä bord rentre, bord arrondi ou aminci. Päte 

rouge, peu compacte, avec inclusions sableuses et 

vegetales; surfaces lissees; brunissage horizontal 

clairseme ä l'interieur et ä l'exterieur; dans un cas 

traces de suie ä l'exterieur (pl. 16). 

BDCXI, 24, 23; D ™ , 29, 4; Al-N. Z, 17. 

101. 

Bois ä bord rentre, epaissi ä l'interieur, legere rai

nure au-dessous du bord. Päte rouge plus ou moins 

clair ou brun rougeätre clair, compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surface exterieure lissee ou 

frottee, interieure arasee et lissee; brunissage hori

zontal clairseme ä l'interieur dans deux exemplai

res (pl. 16). 

Bext, 311, 6.21.23. 

102. 

Bois ä bord plus rentre que dans les types prece-

dents, legerement epaissi, parois minces. Ces frag

ments pourraient appartenir ä un type de bol carene 

present ä Sabir et Sihi73, non documente ä Ma'layba. 

Päte rouge ou brun clair, compacte, avec inclusions 

sableuses et mica; surfaces lissees; brunissage hori

zontal plutot clairseme ä l'interieur d'un exemplaire 

(pl. 16). 

Bext,4, 21 ; D , 2, 18.31. 

103. 

Bol ä bord rentre, legerement epaissi. Päte brun 

rougeätre clair, plutot compacte, avec inclusions 

sableuses, vegetales et quelques inclusions rouges 

arrondies (chamotte?); surface exterieure lissee, 

interieure arasee puis lissee; brunissage horizon

tal tres clairseme ä l'interieur (pl. 16). Unicum. 

Aext, 3, 11. 

104. 

Bois ä bord tres rentre, epaissi. Päte brun rougeä

tre plus ou moins clair, compacte, avec inclusions 

sableuses et vegetales; surface exterieure lissee, 

interieure lissee ou arasee puis lissee; brunissage 

horizontal clairseme ä l'interieur et ä l'exterieur 

(pl. 16). 

Variete A : bord arrondi. 

Bext, 48, 1; Bext, 35, 9. 

Variete B: bord coupe obliquement en arete ä l'in

terieur. 

Bext, 34, 31. 

105. 

Grand bol ä bord peu rentre, bord coupe oblique

ment en arete ä l'interieur, decore de trois rainu-

res horizontales. Päte rouge clair, plutot compacte, 

avec de nombreuses inclusions sableuses; surface 

exterieure lissee, interieure arasee puis lissee; bru

nissage horizontal clairseme ä l'interieur; bord fini 

au tour ou ä la tournette (pl. 16). Unicum. 

Bext, 5, 16. 

Zarins - Zahram (1985) pl. 81, 8. 



1.3. LA CERAMIQUE 49 

Bois ä profil convexe 

106. 

Petit bol ä profil convexe, bassin peu profond, 

bord non epaissi. Päte brun rougeätre avec surface 

exterieure gris rougeätre, compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees; brunis

sage horizontal clairseme ä l'interieur et ä l'exte

rieur (pl. 17). Unicum. 

Bext, 57, 7. 

107. 

Bois ä profil convexe, bassin plus profond que 

dans le type precedent, bord non epaissi. Päte 

rouge clair, compacte, avec inclusions sableuses 

et mica; surfaces lissees dans la variete A, lissee ä 

l'exterieur et arasee ä l'interieur dans la variete B; 

brunissage horizontal clairseme ä l'interieur dans 

un exemplaire, vertical ä l'exterieur dans l'autre 

(pl-17). 

Variete A : bord arrondi. 

Bcxt, 8, 46. 

Variete B: bord aplati superieurement. 

Bext, 25, 7. 

108. 

Bol ä profil convexe, bassin profond, bord aminci. 

Päte rouge päle, compacte, avec inclusions sableu

ses et peu de mica; surface exterieure lissee, inte

rieure bien arasee; brunissage vertical clairseme ä 

l'exterieur (pl. 17). Unicum. 

Bext, 8, 48. 

109. 

Bol ä profil convexe, bord tres epaissi, coupe obli

quement en arete ä l'interieur. Päte brun rougeä

tre clair, compacte, avec inclusions sableuses et 

mica; surface exterieure lissee, interieure arasee; 

brunissage horizontal et oblique serre ä l'interieur 

(pl. 17). Unicum. 

Bext, 33, 1. 

110. 

Bol ä bord evase, tenon horizontal au-dessous du 

bord. Päte gris rougeätre, plutot grossiere, avec 

inclusions de steatite; surfaces lissees (pl. 17). Uni

cum. 

S, 49. 

Groupe de bois ä profil convexe ä cordons hori-

zontaux et anses horizontales: 

111. 

Bol ä profil convexe, bassin peu profond, cor-

don horizontal. Päte rouge, fine, avec inclusions 

sableuses et mica; surfaces lissees; brunissage hori

zontal serre ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 18). 

Unicum. 

Bext, 53, 8. 

112. 

Bois ä profil convexe, bassin plus profond que dans 

le type precedent. Päte brun rougeätre, compacte 

avec inclusions sableuses et mica; surface exterieure 

lissee, interieure arasee puis lissee, ou seulement 

arasee; brunissage horizontal clairseme (pl. 18). 

Variete A: cordon horizontal decore d'emprein-

tes cuneiformes ou de points, dans un cas l'anse 

horizontale est documentee. 

S, 69, 78. 

Variete B: petites dimensions, tenon et rangee 

horizontale d'empreintes. 

S, 180. 

113. 

Bol ä profil convexe, bassin profond avec tenon. 

Päte brun rougeätre, compacte, avec inclusions 

vegetales et quelques petites inclusions blanches, 

minerales; surfaces lissees; brunissage horizontal 

clairseme ä l'exterieur (pl. 18). Unicum. 

S, 204. 

Poele ä pieds 

114. 

Poele avec bord vertical et profil convexe, ä qua

tre (?) pieds et manche de section circulaire. Päte 

brun rougeätre clair, compacte, avec inclusions 

vegetales et beaucoup de mica; surfaces lissees 

(pl. 18). Unicum. 

S, 233. 

Cuvette 

115. 
Cuvette de grandes dimensions, parois epaisses, 

bassin profond tronconique. Päte brun rougeätre 

fonce, tres compacte, avec de petites inclusions 

minerales blanches et noires; surface exterieure 

mal lissee, interieure arasee (pl. 18). Unicum. 

S, 159. 
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Pocula 

Vases cylindriques ou tronconiques, ou tronco-

ovoides dont la taille suggere une fonction analo-

gue ä celle des gobelets, desquels ils se distinguent 

cependant par leurs dimensions plus grandes. Dans 

la grande majorite des cas les pocula sont caracte-

rises par un brunissage vertical et par l'interieur 

arase et non lisse. 

116. 

Pocula tronconiques. Päte rouge clair ou brun 

rougeätre, plus ou moins compacte, avec inclu

sions sableuses, avec aussi des inclusions vege

tales dans deux cas; surface exterieure lissee, 

interieure arasee; brunissage vertical ä l'exte

rieur (pl. 19). 

B ~ 34, 1; Bext, 33, 2. 6; Bext, 32, 4; Bext, 28, 3; Dext, 

26, 1; Dext, 20, 2. 7; Bext, 6, 39; Bcxt, 5, 57; Dext, 10, 

5; S, 209. Appartenance incertaine: Bcxt, 42, 7. 

117. 

Pocula de forme cylindrique, bord epaissi dans 

une des varietes. Päte brun rougeätre clair, plus 

ou moins compacte, avec inclusions sableuses et 

mica; surface exterieure lissee, interieure arasee, 

dans un cas lissee; brunissage vertical serre ä l'ex

terieur, dans un cas brunissage horizontal serre ä 

l'interieur (pl. 19). 

Variete A : bord coupe obliquement en arete ä l'in

terieur. 

Bext, 34, 10;Bext, 35, 2;S, 138. 

Variete B: bord arrondi. 

F* 19, 5. 
Variete C : bord epaissi ä l'exterieur. 

Bext, 25, 5;F™, 38, 5. 

118. 

Poculum ä profil tronco-ovoi'de, bord legerement 

evase. Päte brun rougeätre clair (?) noircie par 

secondary burning, compacte, avec peu d'inclu

sions micacees; surface exterieure avec brunissage 

vertical serre, interieure arasee (pl. 19). Unicum. 

S, 213. 

119. 

Pocula ä profil tronco-ovoide, cordons verticaux 

lisses ou decores d'empreintes. Päte brun rougeä

tre clair, un exemplaire secondary burned, un autre 

desert varnished, compacte, avec inclusions sableu

ses et mica, ou fine avec peu de mica; surface exte

rieure lissee, interieure arasee ou raclee (pl. 19). 

Dext, 14, 5; Dext, 11, 6; S, 226. Appartenance incer

taine: Bcxt, 8, 32. Päte brun rougeätre clair, plutot 

compacte avec porosites et inclusions sableuses; 

surfaces lissees. 

Gobelets 

Le bord des gobelets est toujours lisse, m e m e ä 

l'interieur; par soucis de brievete cette caracte-

ristique n'est pas signalee dans les descriptions. 

/. Profil tronconique 

120. 

Gobelets tronconiques, ä bord arrondi. Päte brun 

rougeätre clair ou rouge clair, compacte, parfois 

avec quelques microporosites, avec inclusions 

sableuses noires et peu de blanches; surface exte

rieure lissee, interieure arasee, dans un cas lissee; 

dans deux exemplaires brunissage horizontal ou 

vertical, clairseme ä l'exterieur (pl. 19). 

Bext, 32, 22; Bext, 6, 8. 37; Bext, 5, 5; Bext, 4, 24; Bext, 

3, 2; B D , 4, 35; D, 2, 33. 35; S, 167. Appartenance 

incertaine ä cause de l'epaisseur des parois: Bext, 

33, 13;BexI, 8, 33. 

121. 

Gobelets tronconiques avec tenons appliques. Päte 

brun clair, avec peu d'inclusions sableuses; surfa

ces lissees (pl. 19). 

ML1C, 1,1.4; S, 227. 

122. 

Gobelet tronconique avec cordon horizontal 

decore d'empreintes. Päte brun rougeätre, plutot 

compacte, avec de petites inclusions blanches; sur

face exterieure lissee, interieure arasee; brunissage 

horizontal serre ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 19). 

Unicum. 

Fext, 38, 3. 

123. 

Gobelet tronconique ä decor incise. Päte brun rou

geätre clair, compacte, avec inclusions sableuses et 

mica, quelques microporosites; surface exterieure 

lissee, interieure arasee; brunissage vertical serre ä 

l'exterieur (pl. 20). Unicum. 

Bext, 5, 55. 



1.3. LA CERAMIQUE 51 

II. Profil tronco-ovoide IV. Profil ovoide 

124. 

Gobelets troneo-ovoi'des. Päte brun clair ou brun 

rougeätre plus ou moins clair, plutot compacte, 

avec inclusions sableuses, dans un cas avec aussi 

inclusions vegetales; surface exterieure frottee, 

interieure arasee (pl. 20). 

B D , 4, 96, 97, 98; S, 202. 

777. Profil cylindrique 

125. 

Gobelets cylindriques. Päte brun rougeätre, com

pacte ou plutot compacte, avec inclusions sableu

ses avec mica, ou fine avec peu de petites inclusions 

blanches minerales, ou avec quelques inclusions 

micacees et vegetales; surface exterieure lissee ou 

frottee, interieure arasee ou frottee, sauf dans un 

cas oü aussi la surface interieure est lissee; en deux 

cas brunissage vertical serre ä l'exterieur (pl. 20). 

Dext, 14, 2; Bext, 5, 69; B D , 4, 91-93; S, 200. 201. 

Appartenance incertaine: Bext, 35,4. Päte brun rou

geätre clair, compacte avec nombreuses inclusions 

micacees et quelques inclusions blanches; surfaces 

lissees. Al-N. 3, 3, 44. 

128. 

Gobelet ovoide, bord coupe obliquement en arete 

ä l'interieur. Päte rouge clair, compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees; brunissage 

horizontal plutot clairseme ä l'interieur et ä l'ex

terieur (pl. 20). Unicum. 

Dcxt, 30, 4. 

129. 

Gobelet ovoide, bord aminci. Päte brun rougeä

tre fonce, compacte, avec inclusions sableuses et 

mica; surface exterieure lissee, interieure arasee 

(pl. 20). Unicum. 

BD, 4, 94. 

Chope 

130. 

Chope cylindrique ä bord evase, anse verticale en 

boudin. Päte brun grisätre probablement par l'effet 

du secondary burning, tres fine, avec peu d'inclu

sions micacees; surface exterieure presque polie, 

interieure lissee; brunissage vertical serre ä l'exte

rieur (pl. 20). Unicum. 

S, 203. 

126. 

Gobelet probablement cylindrique avec fond ä 

paroi epaissie. Päte brun rougeätre clair, compacte 

avec inclusions sableuses; surface exterieure lissee, 

interieure arasee avec empreintes digitales; brunis

sage vertical serre ä l'exterieur (pl. 20). Unicum. 

Bext, 32, 3. 

127. 

Gobelet cylindrique avec cordons verticaux deco-

res d'empreintes. Päte brun rougeätre clair, plu

tot compacte, avec inclusions sableuses et vege

tales; surface exterieure lissee, interieure arasee 

(pl.20). 

Dext, 10, 1. U n fragment avec cordons horizon-

taux decores d'empreintes appartient peut-etre ä 

un gobelet de ce type: S, 228. Päte brun rougeä

tre clair, compacte, avec peu d'inclusions sableu

ses et de mica; surfaces lissees. 

Jarres ä paroi superieure allant de 

verticale ä rentree 

I. Paroi superieure verticale 

bord non epaissi 

131. 

Jarres ä paroi superieure verticale, parois non 

epaisses, bord arrondi ou, parfois, en arete ä l'in

terieur. Päte rouge plus ou moins clair, compacte 

avec inclusions sableuses et mica, ou fine avec peu 

d'inclusions micacees; surfaces lissees, ou exte

rieure frottee et interieure arasee; ä l'interieur, bru

nissage horizontal serre en deux exemplaires, ver

tical en quatre autres exemplaires; empreintes de 

palette sur un exemplaire (pl. 21). 

Bext, 57,5; Bext, 48,12; Bext, 32,12; Bext, 25, 6; B m , 5, 

43; B D , 4, 60; Bext, 311,13. 28; D, 2, 5. 20; Al-N. 3, 

3,41. 
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Quatre fragments sont caracterises par un bru

nissage vertical et par l'interieur arase, caracteris-

tiques qui se trouvent toujours dans les supports 

des vases (voir infra) et non dans les jarres. Ils 

pourraient donc appartenir ä des supports, bien 

que les trous caracteristiques des supports soient 

absents. 

Bcxt, 25, 1; B D ™ , 24, 20; Bext, 6, 10. 35. Päte brun 

rougeätre, plus ou moins compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surface exterieure lissee, 

interieure arasee. 

132. 

Jarrette ä paroi superieure verticale avec leger 

epaississement ä l'interieur, peut-etre un appui-

couvercle. Päte brun rougeätre, compacte, avec 

inclusions sableuses et mica; surface exterieure 

lissee, interieure arasee (pl. 21). Unicum. 

Bcxt, 48, 9. 

133. 

Jarrette ä paroi superieure verticale decoree de pas-

tilles circulaires. Päte brun rougeätre, compacte, 

avec inclusions sableuses et mica, quelques micro

porosites; surfaces lissees; brunissage horizontal 

plutot serre ä l'interieur et ä l'exterieur; bord frotte 

(pl. 21). Unicum. 

Fext, 19,4. 

b. bord epaissi 

134. 

Jarres ä paroi superieure verticale, forme cylin

drique, bord arrondi ou aplati. Päte brun rougeä

tre plus ou moins clair ou jaune rougeätre (5YR 

6/6), fine avec peu d'inclusions micacees et quelques 

petites inclusions noires (minerales), ou tres fine, 

sans inclusions visibles; surface exterieure lissee ou 

frottee, interieure arasee; empreintes de palette sur 

quatre exemplaires (pl. 21). 

B D , 4, 34-36. 45. 55. 66. 67. 73, 74; S, 54. 

135. 

Jarres ä paroi superieure verticale, cylindrique, bord 

epaissi, superieurement aminci. Les deux exemplai

res presentent une surface exterieure decoree par 

brunissage vertical et l'interieur arase; ces caracteris

tiques sont propres aux supports pour vases (outre 

que pour les gobelets); ces fragments pourraient 

donc appartenit ä des supports, peu reconnaissables 

ä cause de la lacune des parties qui portent les per-

forations caracteristiques. Päte rouge clair ou brun 

rougeätre clair, compacte, avec inclusions sableuses 

et mica; surface exterieure lissee, interieure arasee 

ou lissee; brunissage vertical (pl. 21). 

Bext, 8, 63. 67. 

136. 

Jarres ä paroi superieure verticale, cylindre-ovoide, 

anses horizontales, parfois sur un cordon horizon

tal decore d'empreintes. Päte rouge clair ou brun 

rougeätre clair, avec inclusions sableuses et mica, 

dans un cas avec aussi inclusions rouges arrondies 

(chamotte ?); surface exterieure lissee, dans un cas 

avec engobe, interieure arasee; brunissage hori

zontal serre ä l'interieur, vertical ä l'exterieur d'un 

exemplaire (pl. 21). 

ABext, 3, 9. 14; AB e x t 3 II, 40; B D , 4, 14; S, 107. U n 

fragment qui ne conserve pas l'anse pourrait appar

tenir ä ce type: Bext, 311, 39. 

137. 

Jarres ä paroi superieure verticale, forme en ton-

neau, bord epaissi ä l'interieur et ä l'exterieur. Päte 

rouge clair ou brun rougeätre clair, compacte, avec 

inclusions sableuses et mica; surfaces lissees; bru

nissage horizontal serre ä l'interieur et ä l'exterieur; 

bord frotte; dans un cas traces de suie ä l'exterieur 

(pl- 22). 

Bext, 48, 5; Bext, 33, 19. Appartenance incertaine: 

B, 24, 24, avec surface interieure arasee. Al-N. 3, 

3,80. 

138. 

Jarres ä paroi superieure verticale, forme cylindri

que, bord saillant ä l'interieur. Päte rose ou brun 

rougeätre clair, compacte ou plutot compacte, 

avec inclusions sableuses plus ou moins n o m 

breuses, parfois avec aussi inclusions vegetales; 

surface exterieure lissee ou frottee, dans deux cas 

avec empreintes de palette, interieure lissee ou ara

see; brunissage horizontal clairseme ä l'interieur 

de quelques exemplaires (pl. 22). 

Dext, 29, 6; B D , 4, 40. 80; Dext, 16, 5; Aext, 311, 4; 

Al-N. Z, 19. 

139. 
Jarres avec paroi superieure verticale, forme cylin

drique, bord epaissi, saillant ä l'interieur, terminant 

en arete. Päte rouge ou brun rougeätre clair, plutot 

compacte, avec inclusions sableuses et mica; surface 

exterieure lissee, interieure lissee ou arasee (pl. 22). 

Dcxt, 30, 2;Bexc, 4, 15; B D , 4, 56. 
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140. 

Jarre ä paroi superieure verticale, bord epaissi, 

saillant ä l'interieur, cordon horizontal (?) decore 

d empreintes. Päte rouge avec surfaces brunes, 

fine, sans inclusions visibles; surface exterieure lis

see, interieure arasee; brunissage vertical ä l'exte

rieur (pl. 22). Unicum. 

BD, 4, 54. 

141. 

Jarre ä paroi superieure verticale, bord epaissi ä 

l'interieur, cordon vertical decore d'empreintes. 

Päte brun clair, fine, avec peu d'inclusions sableu

ses; surface exterieure lissee, interieure frottee 

(pl. 22). Unicum. 

S, 22. 

142. 

Jarre ä paroi superieure verticale, bord epaissi ä 

l'interieur et ä l'exterieur. Päte brun clair, fine, 

avec peu d'inclusions blanches minerales et mica

cees ; surface exterieure frottee avec empreintes de 

palette, interieure arasee (pl. 22). Unicum. 

BD, 4, 68. 

143. 

Jarres ä paroi superieure verticale, bord epaissi 

en eventail, cordon horizontal modele, decore 

d'empreintes ou avec cupules. Päte brun rougeä

tre, compacte, avec inclusions noires minerales et 

vegetales dans le fragment du loc. 53 et brun rou

geätre, compacte avec inclusions sableuses dans le 

fragment du loc. 48; surfaces polies dans le premier 

cas, lissees dans le deuxieme; brunissage horizontal 

tres serre ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 23). 

Bext, 57, 3;Bext, 48, 18. 

144. 

Jarres ä paroi superieure verticale, bord epaissi 

en arete ä l'interieur. Päte brun rougeätre clair 

ou beige ä l'exterieur et brun rougeätre ä l'inte

rieur, compacte ou plutot compacte, avec inclu

sions sableuses et mica, avec aussi des inclusions 

vegetales dans deux cas; surfaces lissees; brunis

sage horizontal serre ä l'interieur; bord fini au tour 

ou ä la tournette (pl. 23). 

Dext, 18, 11; Bext, 7, 3; Dext, 14, 14; S, 96. 108. 

147. 

145. 

Jarres ä paroi superieure verticale, bord epaissi 

en arete ä l'interieur. C o m m e dans le cas du type 

135, les fragments presentent une surface exte

rieure decoree par brunissage vertical et l'interieur 

grossier. Ils pourraient donc representer des sup

ports pour vases dont les perforations n'ont pas 

ete conservees. Päte brun rougeätre clair, compacte 

ou plutot compacte avec inclusions sableuses, avec 

aussi des inclusions vegetales dans un cas; surface 

exterieure lissee, interieure arasee; brunissage ver

tical ä l'exterieur (pl. 23). 

S, 100. 154. 165. 

146. 

Jarres ä paroi superieure verticale, bord peu epaissi 

en arete ä l'interieur, jarres decorees par des cor

dons verticaux lisses. Päte rouge ou brun rougeä

tre clair, compacte ou plutot compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surfaces lissees (pl. 23). 

Aext, 311, 43; S, 10.224. 

IL Paroi superieure peu rentree 

a. bord non epaissi 

147. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, profil legere

ment convexe, parois minces. Päte rouge clair ou 

brun rougeätre clair, plutot compacte, avec inclu

sions vegetales et sableuses et aussi inclusions rou

ges arrondies (chamotte ?), ou dans un cas seule

ment sableuses; surface exterieure lissee, interieure 

lissee ou frottee; brunissage horizontal clairseme ä 

l'interieur, dans un cas aussi vertical ä l'exterieur; 

bord fini au tour ou ä la tournette; traces de suie 

dans un exemplaire (pl. 23). 

Dext, 20, 2; Bext, 5, 35. 54; Bext, 311, 22. 37. 

148. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, profil tendu. 

Päte rouge, ou brun rougeätre clair, dans un cas 

avec engobe creme sur la surface exterieure, com

pacte, avec inclusions sableuses et mica, ou plu

tot compacte avec inclusions sableuses et vegeta

les, ou fine avec peu d'inclusions micacees; surfa

ces lissees ou frottees; brunissage horizontal serre 

ä l'interieur de deux exemplaires; traces de suie ä 

l'exterieur d'un fragment (pl. 23). 

Bext, 5, 36. 44; B D , 4, 58. 72; S, 140. 

149. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, pastilles cir

culaires au-dessous du bord. Päte brun rougeä-
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tre, plutot compacte, avec inclusions sableuses et 

peu de mica; surfaces lissees; brunissage horizon

tal serre ou clairseme ä l'interieur; traces de suie ä 

l'exterieur d'un exemplaire (pl. 24). 

F™, 19, 11; Bcxt, 4, 17. 30. U n fragment sans pas-

tilles pourrait appartenir au m e m e type: Bext, 4, 

28. 

150. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, profil 

convexe. Päte rouge ou brun rougeätre plus ou 

moins clair, compacte, avec inclusions sableuses et 

mica, ou, dans un cas, fine, avec peu d'inclusions 

micacees; surfaces lissees, sauf deux fragments 

dont la surface interieure est arasee ou raclee; 

brunissage horizontal serre ou clairseme ä l'inte

rieur, dans un cas aussi ä l'exterieur; dans un cas 

brunissage vertical ä l'exterieur (pl. 24). 

Variete A : bord marque ä l'exterieur par un petit 

renfoncement. 

Bext, 42, 10;Bext, 32, 23. 

Variete B: bord arrondi, bord fini au tour ou ä la 

tournette. 

Dext, 26, 2; Bext, 5, 30; Aext, 311, 28. Appartenance 

incertaine: Bext, 33, 20. 

Variante avec bord aminci: B D , 4, 69. 

b. bord epaissi 

151. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, bord peu 

epaissi, profil tendu. Päte brun rougeätre ou beige 

orange; surface exterieure frottee, interieure arase 

ou raclee; brunissage horizontal clairseme ä l'in

terieur, dans un cas avec empreintes de palette; 

traces de suie ä l'exterieur (pl. 24). 

Bext, 5, 49;Aext, 3, 21; B D , 4, 87. 

152. 

Jarre ä paroi superieure peu rentree, bord plus 

epaissi que dans le type precedent, profil tendu. 

Päte beige orange, fine, sans inclusions visibles; 

surfaces frottees; bord fini au tour ou ä la tour

nette (?) (pl. 24). Unicum. 

BD, 4, 52. 

153. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, profil convexe, 

anse horizontale. Päte rouge (2.5YR 5/6), dans un 

cas secondary burned, compacte, avec peu d'inclu

sions sableuses; surface exterieure lissee, interieure 

raclee; brunissage horizontal serre ä l'interieur, dans 

un cas horizontal et vertical ä l'exterieur (pl. 24). 

A ™ , 3, 10. U n fragment sans anse pourrait appar

tenir ä ce type: Bext, 4, 16, ä päte brun rougeätre 

clair, compacte avec inclusions micacees; surface 

exterieure lissee, interieure arasee. 

154. 

Jarre ä paroi superieure peu rentree, profil convexe, 

bord aplati en arete ä l'exterieur. Päte brun rou

geätre, plutot compacte, avec inclusions sableuses, 

quelques microporosites; surface exterieure lissee, 

interieure raclee (pl. 25). Unicum. 

S, 132. 

155. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, bord aplati 

ou arrondi. Päte brun rougeätre clair, compacte 

avec inclusions sableuses et mica, ou fine avec peu 

d'inclusions micacees; surface exterieure lissee ou 

frottee, interieure lissee ou arasee; brunissage hori

zontal clairseme ä l'interieur d'un exemplaire; bord 

fini au tour ou ä la tournette (?); traces de suie sur 

un exemplaire (pl. 25). 

Bext, 4, 3; B D , 4, 75. 85; S, 162. 

156. 

Jarres ä partie superieure peu rentree, forme 

tronco-ovoide. Päte brun rougeätre clair, plutot 

compacte, avec de nombreuses inclusions mine

rales noires, quelques-unes rouges et blanches et 

mica, ou päte fine avec peu d'inclusions micacees; 

surface exterieure lissee ou frottee, interieure lis

see ou arasee; brunissage horizontal clairseme ä 

l'interieur de quelques exemplaires; bord parfois 

fini au tour ou ä la tournette; quelques fragments 

secondary burned (pl. 25). 

A™, 311, 7; BD, 4, 50. 53. 64; D, 2, 22. 28. 

157. 

Jarres ä partie superieure peu rentree, forme en ton-

neau, decorees de deux rainures horizontales. Päte 

brun clair, plutot compacte, avec inclusions rouges 

arrondies (chamotte) et inclusions minerales noires, 

petites, quelques inclusions micacees; surfaces lis

sees; bord fini au tour ou ä la tournette (pl. 25). 

D, 2, 19; S, 129. 

158. 

Jarre ä paroi superieure peu rentree, parois min

ces, bord en arete ä l'interieur. Päte brun rougeätre, 
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plutot compacte, avec de nombreuses inclusions 

minerales noires de petites dimensions, quelques 

inclusions blanches, grandes et quelques porosi

tes de grandes dimensions; surfaces lissees (pl. 25). 

Unicum. 

B, 1,3. 

159. 

Jarre ä paroi superieure peu rentree, profil convexe, 

bord aplati. Päte beige, fine, avec peu d'inclusions 

blanches; surface exterieure lissee, interieure ara

see; empreintes de palette ä l'exterieur (pl. 25). 

Unicum. 

BD, 4, 27. 

160. 
Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe. 

Päte brun rougeätre plus ou moins clair, com

pacte, avec inclusions sableuses et mica; surface 

exterieure lissee, interieure arasee (pl. 26). 

Bext, 49, 1; Bext, 34, 27. 

161. 

Jarres ä partie superieure rentree, bord arrondi, 

marque ä l'exterieur par une arete. Päte brun clair, 

compacte, avec inclusions vegetales, minerales 

blanches et noires et fragments de coquillages, 

ou compacte avec inclusions sableuses et mica; 

surfaces lissees ou frottees; brunissage horizon

tal plutot serre ä l'interieur (pl. 26). 

S, 33. 130. 

162. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, forme cylin

drique, bord en arete ä l'interieur ou aplati. Päte 

brun rougeätre clair, compacte avec inclusions 

micacees; surfaces lissees; brunissage horizon

tal serre ou clairseme ä l'interieur, parfois clair

seme ä l'exterieur (pl. 26). 

Bext, 42, 14. 20. 21; Bext, 33, 14; Al-N. 3, 3, 42. 

163. 

Jarres ä paroi superieure rentree, bord epaissi 

ä l'interieur et ä l'exterieur, de grandes et peti

tes dimensions. Päte beige orange, ou brun clair, 

fine, avec tres peu d'inclusions micacees et par

fois quelques inclusions minerales blanches; sur

face exterieure bien lissee ou frottee, parfois avec 

empreintes de palette, interieure arasee ou lis

see; bord fini au tour ou ä la tournette (?); un 

exemplaire a une päte plutot compacte, avec de 

nombreuses inclusions minerales blanches et noi

res et vegetales, porosites; surfaces lissees; bord 

frotte (pl. 26). 

B D , 4, 17. 43. 57. 70;Dcxt, 1,6. 

164. 

Jarres ä paroi superieure rentree, bord saillant 

ä l'interieur. Päte rouge clair ou brun rougeätre 

plus ou moins clair, compacte, avec inclusions 

sableuses et mica, ou fine avec peu d'inclusions 

micacees ou sans inclusions visibles; surface exte

rieure lissee ou frottee, parfois avec empreintes 

de palette, interieure lissee ou arasee; brunissage 

horizontal serre sur l'interieur de deux exemplai

res; bord fini au tour ou ä la tournette (pl. 26). 

ABext, 311, 32. 39; B D , 4, 8. 26. 44. 48. 62. 65. 71. 

77. 82; D, 2, 8. 13. 

165. 

Jarre ä paroi superieure peu rentree, forme cylin

drique, pastille ovoide. Päte brun rougeätre clair, 

fine, avec peu d'inclusions micacees; surface exte

rieure lissee, interieure arasee (pl. 26). Unicum. 

BD, 4, 30. 

166. 
Jarres ä paroi superieure peu rentree en arete, 

bord saillant ä l'interieur, cordon horizontal 

decore d'empreintes. Päte brun rougeätre ou 

orange fonce, compacte, avec inclusions sableu

ses et, inclusions vegetales dans un cas, ou avec 

peu d'inclusions micacees; surface exterieure lis

see, interieure arasee; brunissage vertical ä l'ex

terieur de deux exemplaires (pl. 27). 

B D , 4, 22. 23; S, 93. 104. 106. 

167. 

Jarres ä paroi superieure rentree, forme tronco-

ovoide, bord saillant ä l'interieur, marque ä l'ex

terieur par une arete. Päte rouge clair ou brun 

rougeätre clair, compacte, avec inclusions sableu

ses et mica, ou fine avec peu d'inclusions sableu

ses ; surface exterieure lissee, interieure arasee ou 

lissee; brunissage horizontal plutot serre ä l'in

terieur et ä l'exterieur; dans un cas bord frotte 

(pl. 27). 

Bext, 49, 10; Bext, 34, 17; Dext, 30, 3; Al-N. 3, 3, 

22. 32. 35. 

168. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord saillant 

ä l'interieur en arete, aplati, decoree au peigne 

d'incisions verticales. Päte brun rougeätre clair, 
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compacte avec peu d'inclusions blanches; sur

face exterieure lissee, interieure arasee (pl. 27). 

Unicum. 

BD, 4, 32. 

169. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, bord en arete 

ä l'interieur, marque ä l'exterieur par un leger ren-

foncement. Päte rouge ou rouge clair ou brun rou

geätre plus ou moins clair, compacte ou plutot 

compacte, avec inclusions sableuses et mica, par

fois avec aussi inclusions vegetales, ou fine avec 

peu d'inclusions micacees; surface exterieure lis

see ou frottee, parfois avec empreintes de palette, 

interieure lissee ou arasee; brunissage horizontal 

serre ou clairseme ä l'interieur de quelques exem

plaires ; traces de suie ä l'exterieur d'un exemplaire 

(pl- 27). 

Bcxt, 6, 28; Dext, 14, 4; Bext, 5, 19. 20. 23. 31; Bext, 4, 

5. 9. 11. 13; B D , 4, 99; S, 56. Appartenance incer

taine: Bext, 5, 23. 

170. 

Jarres ä paroi superieure peu rentree, bord mar

que ä l'interieur par un renfoncement (appui-cou-

vercle ?). Päte brun rougeätre, plutot compacte, 

avec inclusions sableuses, ou fine sans inclusions 

visibles; surface exterieure lissee, interieure lissee 

ou raclee; brunissage horizontal clairseme ä l'in

terieur d'un exemplaire; bord fini au tour ou ä la 

tournette (pl. 27). 

Bext, 6, 12; Aext, 311, 31. Dimensions plus petites: 

B, 4, 98. 

III. Paroi superieure rentree 

a. bord non epaissi 

171. 

Jarres ä paroi superieure rentree, forme en ton-

neau, anse horizontale, dans un cas cordon hori

zontal decore d'empreintes. Päte brun rougeätre, 

plutot compacte ou compacte, avec inclusions 

sableuses; surface exterieure lissee, interieure ara

see puis lissee; brunissage horizontal serre ou clair

seme ä l'interieur (pl. 27). 

S, 88. 105. 

172. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

parois minces. Päte brun rougeätre plus ou moins 

clair, compacte avec inclusions sableuses, quelques 

porosites; surfaces lissees ou frottees; brunissage 

horizontal clairseme ä l'interieur; bord fini au 

tour ou ä la tournette; traces de secondary bur

ning (pl. 27). 

Bext, 6, 25;Bext, 5, 40; A ™ , 3, 17. 

173. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

parois minces, de petites et grandes dimensions. 

Päte brun rougeätre plus ou moins clair, dans un cas 

noyau noirätre, compacte, avec inclusions sableu

ses et mica, ou avec inclusions minerales noires et 

inclusions vegetales; surfaces lissees; brunissage 

horizontal serre ou clairseme sur deux exemplai

res ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 28). 

Variete A : dimensions petites. 

Bext, 42, 25. 

Variete B: dimensions plus grandes. 

Bext, 48, 17,2. 

174. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

parois minces, pastilles circulaires au-dessous du 

bord. Päte rouge clair ou brun rougeätre, com

pacte, avec inclusions sableuses; surfaces lissees; 

brunissage horizontal serre ou clairseme ä l'inte

rieur (pl. 28). 

Bext, 6, 28;Bext, 4, 23. 

175. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

bord arrondi. Päte brun rougeätre, compacte, avec 

peu d'inclusions sableuses, ou fine sans inclusions 

visibles; surfaces lissees ou frottees (pl. 28). 

Bext, 5, 34; B D , 4, 37. 

176. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil tendu, 

parois minces, de dimensions grandes et petites. 

Päte rouge clair (10R 6/6) ou brun rougeätre clair, 

peu compacte avec inclusions minerales blanches et 

noires et macroporosites, ou compacte avec inclu

sions sableuses et mica; surface exterieure lissee, 

interieure arasee puis lissee; brunissage horizon

tal serre ou clairseme ä l'interieur (pl. 28). 

Bext, 6, 23; Bext, 4, 26; Bext, 3, 18; Bext, 311, 26. 4 L 

177. 

Jarre ä paroi superieure rentree, profil tendu. Päte 

rouge clair (10R 6/6), peu compacte avec inclu

sions minerales de petites dimensions blanches 
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et noires; surface exterieure lissee, interieure ara

see, brunissage vertical et horizontal ä l'exterieur 

(pl. 28). Unicum. 

B«", 6, 16. 

178. 

Jarres ä partie superieure rentree, profil tendu, 

parois minces, embouchure plus etroite que dans 

le type 175. Päte brun rougeätre clair, compacte, 

avec peu d'inclusions sableuses; surface exte

rieure lissee, interieure lissee ou arasee; brunis

sage horizontal clairseme ä l'interieur d'un exem

plaire, vertical ä l'exterieur d'un autre (pl. 28). 

Bext, 5,52; Bexc, 4,29; S, 163. 

179. 

Jarrette ä paroi superieure rentree, profil tendu, 

parois minces, de petites dimensions. Päte jaune 

rougeätre (5YR 6/6), compacte avec quelques 

microporosites, avec inclusions sableuses et 

mica; surface exterieure lissee, interieure arasee 

(pl. 29). Unicum. 

Bext, 4, 25. 

180. 

Jarrette ä paroi superieure rentree, profil tendu, 

parois minces, cordons verticaux decores d'em

preintes. Päte brun rougeätre clair, compacte, 

avec inclusions sableuses et mica; surface exte

rieure lissee, interieure arasee (pl. 29). Unicum. 

S, 27. 

b. bord allant de peu epaissi ä epaissi 

181. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord ä peine 

epaissi, profil convexe. Päte brun clair, peu com

pacte, avec inclusions de steatite; surfaces lissees 

(pl. 29). Unicum. 

S, 4L 

182. 
Jarre ä paroi superieure rentree, bord ä peine 

epaissi, profil convexe, rangees d'incisions ver-

ticales au peigne. Päte brun rougeätre, compacte, 

avec peu d'inclusions sableuses, quelques inclu

sions micacees; surfaces lissees (pl. 29). Uni

cum. 

S, 34. 

183. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord epaissi, 

profil convexe, anse horizontale. Päte brun 

rougeätre clair, compacte, avec peu d'inclusions 

blanches arrondies, quelques inclusions mica

cees; surface exterieure lissee, interieure arasee 

(pl. 29). Unicum. 

BD, 4, 20. 

184. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil tendu, cor

don horizontal lisse ou decore d'empreintes et/ou 

anses horizontales. Päte brun rougeätre plus ou 

moins clair, plus ou moins compacte, avec inclu

sions sableuses et mica ou avec inclusions rouges 

arrondies (chamotte) et quelques inclusions mine

rales noires; surface exterieure lissee, dans un cas 

avec empreintes de palette, interieure arasee ou 

lissee; brunissage horizontal plutot serre ä l'inte

rieur de trois exemplaires, vertical et clairseme ä 

l'exterieur d'un autre (pl. 29). 

Bcxt, 4, 33; Aext, 3, 6; Aext, 311, 17. 33; B D , 4, 24. 

185. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord saillant ä 

l'interieur, cordon horizontal decore d'emprein

tes. Päte brun rougeätre, compacte, avec inclusions 

blanches et quelques inclusions micacees; sur

face exterieure lissee, avec empreintes de palette, 

interieure arasee; brunissage vertical ä l'exterieur 

(pl. 30). Unicum. 

BD, 4, 21. 

186. 
Jarre ä paroi superieure rentree, bord ä l'interieur 

tres saillant en arete, anse horizontale. Päte brun 

rougeätre clair, compacte, avec peu d'inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage horizontal 

clairseme ä l'interieur (pl. 30). Unicum. 

Aext, 311, 1. 

187. 

Jarres ä paroi superieure rentree, bord ä peine 

epaissi, profil convexe. 

Variete A: dimensions moyennes ou petites. Päte 

brun rougeätre clair, compacte avec inclusions 

sableuses et mica; surface exterieure lissee, dans 

un cas avec empreintes de palette, interieure lissee 

ou arasee; brunissage horizontal clairseme ä l'in

terieur et ä l'exterieur d'un exemplaire, vertical ä 

l'exterieur d'un autre (pl. 30). 

Bext, 32, 14; B D , 24, 25; Aext, 3, 12. 
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Variete B: dimensions plus grandes que dans la 

variete A. Päte brun rougeätre clair, tres compacte 

avec inclusions sableuses et mica, ou plutot com

pacte avec de nombreuses inclusions sableuses et 

porosites; surfaces lissees; dans un cas bord fini 

au tour ou ä la tournette (pl. 30). 

B"', 42bottom, 1; B™, 34, 35; Bcxt, 25, 2; Dext, 16, 

10; Al-N. 3, 3, 17; Al-N. Z, 35. 

188. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe. 

Päte rouge (2.5YR 5/6) ou brun rougeätre clair, 

compacte ou plutot compacte avec inclusions 

sableuses, porosites; surface exterieure lissee, dans 

un cas avec empreintes de palette, interieure lissee 

ou arasee puis lissee; brunissage horizontal serre 

ä l'interieur d'un exemplaire (pl. 30). 

Bext, 5, 38; Acxt, 3, 26. 

189. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord epaissi ä l'ex

terieur en arete. Päte rouge, plutot compacte, avec 

inclusions sableuses et mica; surface exterieure lis

see, interieure arasee; brunissage horizontal serre 

ä l'interieur (pl. 30). Unicum. 

Aext, 3, 25. 

190. 

Jarre ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

bord saillant ä l'interieur, decoree de deux rainures 

horizontales au-dessous du bord. Päte brun rou

geätre, plutot compacte, avec inclusions sableuses 

et mica; surface exterieure lissee, secondary bur

ned, interieure arasee puis lissee; brunissage hori

zontal plutot clairseme ä l'interieur; bord fini au 

tour ou ä la tournette (pl. 31). Unicum. 

Bext, 4, 10. 

191. 

Jarre ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

bord coupe ä l'interieur. Päte rouge, plutot com

pacte, avec inclusions sableuses et mica; surface 

exterieure lissee avec traces de suie, interieure ara

see puis lissee; brunissage horizontal plutot clair

seme ä l'interieur (pl. 31). Unicum. 

Bext, 4, 19. 

192. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

bord saillant ä l'interieur. Päte brun rougeätre plus 

ou moins clair, ou brun clair (7.5YR 6/3), com

pacte ou plutot compacte, avec inclusions sableu

ses plus ou moins nombreuses; surface exterieure 

lissee, interieure lissee ou arasee puis lissee; brunis

sage horizontal serre ä l'interieur d'un exemplaire; 

bord fini au tour ou ä la tournette (pl. 31). 

Variete A: bord en arete ä l'interieur. 

Bcxt, 4, 12;Acxt, 311, 35;Dcxt, 1,5. 

Variete B: bord aplati. 

Dext 1, 8. 

193. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord epaissi ä l'ex

terieur. Päte brun clair, compacte, avec de nom

breuses inclusions minerales noires, quelques blan

ches ; surfaces lissees; brunissage horizontal clair

seme ä l'interieur (pl. 31). Unicum. 

D, 2, 29. 

194. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

forme ovoide. Päte brun rougeätre clair, souvent 

avec surface interieure rouge claire (10R 6/6), dans 

un cas avec engobe, compacte avec peu d'inclu

sions sableuses, ou plutot compacte avec inclu

sions vegetales et sableuses et avec aussi quelques 

inclusions rouges arrondies (chamotte), ou fine 

avec quelques inclusions micacees, ou sans inclu

sions visibles; surface exterieure lissee ou frottee, 

interieure arasee puis lissee, ou lissee; brunissage 

horizontal clairseme ä l'interieur de quelques 

exemplaires; bord fini au tour ou ä la tournette 

(pl-31). 

Aext, 311, 42. 44; B D , 4, 33. 46. 61. 86; Dext, 1, 7. 

9. 

195. 

Jarres ä paroi superieure rentree, bord epaissi, 

paroi mince. Päte brun rougeätre, plutot compacte 

avec de nombreuses inclusions sableuses et mica; 

surface exterieure lissee, interieure lissee ou raclee; 

brunissage horizontal clairseme ä l'interieur d'un 

exemplaire; dans un cas bord fini au tour ou ä la 

tournette (pl. 32). 

A£xt, 3, 23 ;D, 2, 5. 

196. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

cordon horizontal ou oblique decore d'emprein

tes, dans un cas aussi anse horizontale. Päte brune 

ou brun rougeätre, compacte avec peu d'inclusions 

sableuses et mica, ou plutot compacte avec beau-

coup d'inclusions sableuses, ou plutot compacte 

avec inclusions vegetales et sableuses et chamotte; 
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surface exterieure lissee, interieure lissee ou arasee 

et mal lissee; brunissage vertical ä l'exterieur d'un 

exemplaire (pl. 32). 

D, 2,17; S, 58. 157. 

197. 

Jarres ä paroi superieure rentree, forme ovoide, 

cordon horizontal decore d'empreintes et/ou anses 

horizontales. Päte brun rougeätre clair, dans un 

cas avec la surface interieure rouge (10R 5/6), 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses; sur

face exterieure lissee, interieure arasee puis lissee 

(pl- 32). 
Aext, 3, 8. 29; B D , 4, 19; B M , 1, vessel 3. 

198. 

Jarrette ä paroi superieure rentree, bord legere

ment epaissi, anses horizontales, decoree d'une 

ligne horizontale de points imprimes. Päte brun 

rougeätre clair, tres compacte avec peu d'inclusions 

micacees; surface exterieure lissee, interieure ara

see; brunissage horizontal clairseme ä l'exterieur 

(pl. 32). Unicum. 

BD, 4, 16. 

199. 

Jarres ä paroi superieure rentree, bord epaissi de 

facon marquee, distinct de la paroi. Päte brun 

rougeätre clair, compacte, avec peu d'inclusions 

sableuses; surface exterieure lissee, avec emprein

tes de palette, interieure lissee ou arasee puis lis

see; brunissage horizontal clairseme ä l'interieur; 

bord fini au tour ou ä la tournette (pl. 33). 

Aext, 311, 5;Aext, 3, 22. 30. 

200. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord tres epaissi 

et superieurement aplati. Päte brun rougeätre clair, 

noyau noirätre, compacte avec inclusions sableu

ses et mica; surfaces lissees; brunissage horizontal 

tres serre ä l'interieur et ä l'exterieur; bord frotte 

(pl. 33). Unicum. 

Bext, 48, 3. 

201. 

Jarres ä paroi superieure rentree, bord epaissi ä 

l'exterieur, marque par une arete. Päte jaune rou

geätre (5YR 7/8) ou brun rougeätre clair, compacte 

avec peu d'inclusions micacees ou sableuses; sur

face exterieure lissee, interieure lissee ou arasee; 

brunissage horizontal serre ä l'interieur, serre ou 

clairseme ä l'exterieur, dans un cas vertical ä l'ex

terieur (pl. 33). 

Variete A : petites dimensions. 

Bcxt, 42, 11. 

Variete B: dimensions plus grandes. 

B™, 42bottom, 13, Bext, 32, 11. 

202. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil tendu, bord 

en arete ä l'interieur. Päte brun rougeätre, com

pacte, avec inclusions sableuses; surface exterieure 

lissee, interieure lissee ou arasee; brunissage hori

zontal serre ou plutot clairseme ä l'interieur et ä 

l'exterieur (pl. 33). 

Bext, 48, 19. 20; Al-N. 3, 3, 117. 

203. 

Jarres ä paroi superieure rentree, profil convexe, 

bord marque ä l'exterieur par un petit renfonce-

ment. Päte rouge clair ou brun rougeätre plus ou 

moins clair, compacte, avec inclusions sableuses, 

ou fine avec peu d'inclusions sableuses et de mica; 

surface exterieure lissee, interieure lissee ou arasee, 

puis lissee; brunissage horizontal serre ou clair

seme ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 33). 

Bext, 57, 4. 6; Bext, 49, 16; Bext, 48, 10; Al-N. Z, 15, 

31. 

204. 

Jarres ä paroi superieure plus rentree que dans le 

type precedent, bord epaissi ä l'exterieur et ä l'inte

rieur, avec renfoncement au-dessous du bord. Päte 

brun rougeätre plus ou moins clair, compacte ou 

plutot compacte, avec inclusions sableuses, ou avec 

inclusions noires de grandes dimensions et peti

tes blanches, quelques inclusions de quartz et de 

mica; surface exterieure lissee ou polie, interieure 

lissee ou arasee; brunissage horizontal serre ä l'in

terieur et ä l'exterieur (pl. 33). 

Bext, 53, 10; Bext, 42, 9. Appartenance incertaine: 

B, 1, 1. Päte de couleur indeterminable parce que 

secondary burned, plutot grossiere, avec de nom

breuses inclusions noires grandes et petites; sur

face exterieure lissee, interieure arasee. Al-N. Z, 

8, 12. 36. 

205. 

Jarres ä paroi superieure plus rentree que dans tous 

les types precedents. Päte brun rougeätre plus ou 

moins clair, noyau noirätre en deux cas, compacte, 

avec inclusions sableuses et beaucoup de mica, ou 

peu compacte avec beaucoup d'inclusions sableu-
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ses de toutes les tailles, avec aussi inclusions vege

tales dans un cas, ou fine avec peu d'inclusions 

sableuses et mica; surface exterieure lissee, inte

rieure lissee ou arasee, puis lissee; brunissage hori

zontal serre ou clairseme ä l'interieur et ä l'exte

rieur sur presque tous les exemplaires; en deux cas 

bord frotte (pl. 34). 

Bext, 53, 2; Bcxt, 49, 7; Bext, 42, 17; Bext, 34, 16. 19. 

24. 28. 38; S, 110; Al-N. Z, 22, 28. 

IV. Paroi superieure tres rentree 

Cette sous-classe est representee presque exclusi-

vement par des unica. Le bord varie de non epaissi 

ä epaissi. 

206. 

Jarre ä paroi superieure tres rentree, bord ä peine 

epaissi. Päte brun rougeätre, fine, avec peu d'in

clusions sableuses; surface exterieure lissee, inte

rieure arasee puis lissee (pl. 34). Unicum. 

Bext, 48, 11. 

207. 

Jarre ä paroi superieure tres rentree, bord non 

epaissi, arrondi; decoree par un cordon modele, 

horizontal, lisse. Päte rouge, compacte, avec 

inclusions sableuses; surfaces lissees (pl. 34). 

Unicum. 

Bext, 57, 1. 

208. 

Jarre ä paroi superieure tres rentree, bord non 

epaissi, forme globulaire, decoree d'un motif de 

dents de loup superposes, et de hachures dans les 

champs. Päte rouge clair, fine, avec peu d'inclu

sions micacees; surface exterieure lissee, interieure 

arasee; brunissage vertical ä l'exterieur (pl. 34). 

Unicum. 

S, 222. 

209. 

Jarre ä paroi superieure tres rentree, bord epaissi, 

marque ä l'exterieur par une arete, de petites dimen

sions. Päte rouge clair, plutot compacte, avec inclu

sions vegetales et sableuses et quelques inclusions 

rouges arrondies (chamotte ?); surface exterieure 

lissee, interieure arasee (pl. 34). Unicum. 

Acxt, 3, 27. 

210. 

Jarre ä paroi superieure tres rentree, forme globu

laire, bord epaissi avec double arete ä l'interieur, 

anse horizontale. Päte brun rougeätre clair, com

pacte avec inclusions sableuses et mica; surfaces 

lissees; brunissage horizontal serre ä l'interieur, 

clairseme ä l'exterieur (pl. 34). Unicum. 

Bext, 24, 16. 

211. 

Jarres ä paroi superieure tres rentree, profil 

convexe, bord epaissi, arrondi. Päte beige ou brun 

rougeätre, plutot compacte, avec des inclusions 

sableuses et du mica; surface exterieure lissee, inte

rieure bien arasee; bord fini au tour ou ä la tour

nette (?) (pl. 34). 

D, 2, 7, 9. 

212. 

Jarre ä paroi superieure tres rentree, forme pro

bablement globulaire, bord epaissi de fa^on mar-

quee, en arete ä l'interieur. Päte rouge clair, com

pacte, avec de nombreuses inclusions sableuses 

et de mica; surfaces lissees; brunissage horizon

tal clairseme ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 342). 

Unicum. 

Bext, 42bottom, 6. 

213. 

Jarre ä paroi superieure tres rentree, bord ä peine 

epaissi en arete ä l'interieur. Päte rouge, fine, avec 

peu d'inclusions sableuses et de mica; surfaces lis

sees; brunissage horizontal tres serre ä l'interieur 

et ä l'exterieur (pl. 35). Unicum. 

Bexc, 49, 15. 

214. 

Jarrette, bord non conserve, probablement tres 

rentre, forme globulaire, rangee de cordons hori-

zontaux avec empreintes ovoides, anse horizon

tale. Päte rouge, compacte, avec inclusions sableu

ses et mica; surface exterieure lissee, interieure ara

see (pl. 35). Unicum. 

Dext, 14, 11. 

V. Paroi superieure tres rentree avec appui-

couvercle 

215. 

Jarres avec paroi superieure tres rentree, appui-cou-

vercle au-dessous du bord, decorees de rangees ver-
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ticales de points imprimes. Päte brun rougeätre ou 

brun clair (10YR 7/3), plutot compacte, avec inclu

sions vegetales et sableuses et quelques grains de 

chamotte, ou fine avec peu d'inclusions sableuses 

et de mica; surface exterieure lissee ou frottee, inte

rieure arasee; bord frotte (pl. 35). 

S, 36, 217. 

Jarres ä bord evase 

U n groupe peu nombreux de fragments de jarres 

presente un bord de forme ä peine evasee jusqu'ä 

carrement evasee. Il s'agit presque toujours d'unica. 

Dans certains cas on pourrait penser qu'il s'agit d'am-

phores dont les anses verticales manqueraient. 

216. 

Jarres ä bord ä peine evase, forme cylindrique. Päte 

rouge, compacte, avec inclusions sableuses et mica; 

surfaces lissees; brunissage vertical ä l'exterieur, 

horizontal ä l'interieur d'un exemplaire (pl. 35). 

Bext, 8, 29;Dext,20, 3. 

217. 

Jarrette ä bord ä peine evase, forme tronconique. 

Päte brun clair, compacte, avec inclusions sableuses 

et mica; surface exterieure lissee, interieure arasee; 

brunissage horizontal clairseme ä l'interieur, vertical 

ä l'exterieur; secondary burned (pl. 35). Unicum. 

Fext, 19, 3. 

218. 

Jarre ä bord ä peine evase, forme peut-etre ovoide, 

cordon horizontal modele, decore de cupules au-

dessous du bord. Päte brun rougeätre, plutot com

pacte avec microporosites et inclusions minerales 

noires de petites et grandes dimensions, quelques 

inclusions grandes blanches, noyau noir; surfaces 

polies; brunissage horizontal serre ä l'interieur et ä 

l'exterieur (pl. 35). Unicum. 

Bext, 48, 14. 

219. 

Jarres ä bord peu evase, forme peut-etre ovoide. 

Päte brun rougeätre plus ou moins clair, compacte 

avec peu d'inclusions sableuses; surface exterieure 

lissee, interieure arasee ou lissee; brunissage verti

cal ä l'exterieur sur un exemplaire et horizontal ä 

l'interieur de l'autre; bord frotte (pl. 35). 

Bext, 5, 39. 41. 

220. 

Jarre ä court bord evase, forme peut-etre ovoide. 

Päte rouge (2.5YR 5/6), compacte, avec de nom

breuses inclusions sableuses et de mica; surfaces lis

sees (pl. 35). Unicum. 

Bcxt, 53, 16. 

221. 

Jarre ä court bord evase, forme probablement glo

bulaire, long tenon horizontal. Päte brun clair, peu 

compacte, avec inclusions de steatite; surfaces lis

sees (pl. 36). Unicum. 

S, 55. 

222. 

Jarre ä bord evase, distinct, forme tronco-ovo'fde. 

Päte brun rougeätre clair, compacte, avec inclu

sions sableuses; surfaces lissees; brunissage hori

zontal et ä claie ä l'interieur, vertical ä l'exterieur 

(pl. 36). Unicum. 

Bext, 8, 8. 

223. 

Jarrette ä bord evase, distinct, forme tronco-ovoide. 

Päte brun rougeätre, tres compacte avec peu d'inclu

sions sableuses; surface exterieure lissee, interieure 

arasee; brunissage vertical ä l'exterieur (pl. 36). Uni

cum. 

Bext, 32, 3. 

224. 

Jarrette ä bord evase ä profil continu, forme glo

bulaire (?). Päte rouge clair, fine, avec peu d'inclu

sions micacees; surfaces frottees; bord fini au tour 

ou ä la tournette (pl. 36). Unicum. 

S, 205. 

225. 

Jarres ä bord evase, en entonnoir, forme globulaire 

ou ovoide. Päte brun rougeätre clair, fine avec peu 

d'inclusions sableuses, ou plutot compacte avec 

inclusions sableuses; surface exterieure lissee, inte

rieure lissee ou arasee puis lissee; brunissage ver

tical ä l'exterieur, horizontal serre ä l'interieur en 

un cas (pl. 36). 

Bext, 32, 6;Bext, 5, 62;Bext, 4, 32. 
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Jarres ä col court 

I. Forme en tonneau 

226. 

Jarre ä col court, forme en tonneau, cordons verti-

caux lisses. Päte brun rougeätre clair, plutot com

pacte, avec de nombreuses inclusions vegetales et 

sableuses et de mica; surface exterieure lissee, inte

rieure arasee (pl. 36). Unicum. 

S, 223. 

II. Forme tronconique 

227. 

Jarre ä col court legerement evase, forme tronco

nique, decoree par brunissage vertical. Päte rouge, 

plutot compacte, avec inclusions sableuses; sur

faces lissees; brunissage horizontal plutot serre ä 

l'interieur, vertical ä l'exterieur (pl. 36). Unicum. 

Aext, 311, 36; Al-N. 3, 2, 200. 

228. 

Jarrettes ä col court non distinct, forme tronco

nique. Päte brun rougeätre, compacte avec inclu

sions sableuses; surface exterieure lissee, interieure 

arasee ou lissee; brunissage horizontal ou vertical 

serre ä l'interieur (pl. 36). 

Bext, 32, 6-8. 

229. 

Jarrette ä col court, forme tronconique, decoree 

par brunissage. Päte brun rougeätre clair, com

pacte, avec inclusions sableuses; surface exterieure 

lissee, interieure arasee; brunissage vertical ä l'ex

terieur (pl. 36). Unicum. 

Fext, 19,2. 

///. Forme ovoide 

230. 

Jarre ä col court, arrondie, forme ovoide, decoree 

d'une rangee verticale d'empreintes. Päte brun rou

geätre, compacte, avec inclusions sableuses; surface 

exterieure lissee, interieure arasee (pl. 37). Unicum. 

S, 99. 

231. 

Jarre ä col court, forme ovoide, decoree de ran-

gees verticales d'empreintes. Päte rouge clair, plu

tot compacte, avec inclusions vegetales et mica

cees ; surface exterieure frottee, interieure arasee 

puis lissee; desert varnished (pl. 37). Unicum. 

S, 221. 

232. 

Jarrettes ä col court, forme ovoide, decorees par 

brunissage vertical. Päte brun rougeätre clair, com

pacte, avec inclusions sableuses et mica, ou peu com

pacte, avec porosites, avec peu d'inclusions blanches 

et noires; surface exterieure lissee, interieure lissee 

ou bien arasee; brunissage vertical ä l'exterieur et 

horizontal ä l'interieur du bord (pl. 37). 

Variete A : col court legerement evase, bord peu 

epaissi. 

Bext, 8, 6. 19. 

Variete B: col court legerement evase, bord 

aminci. 

Bext, 24, 2;Bext, 6, 15. 

Variete C: col court plus developpe que dans les 

varietes precedentes, bord arrondi. 

Dext, 10, 6. 

233. 

Jarres ä col court, cylindrique, forme ovoide. 

Päte rouge plus ou moins clair, compacte, avec 

peu d'inclusions sableuses et de mica; surfaces lis

sees (pl. 37). 

Fext, 19, 10; S, 211. 

234. 

Jarre ä col court, cylindrique, non distinct, deco

ree par brunissage horizontal. Päte brun rougeä

tre clair, compacte, avec inclusions rouges arron

dies (chamotte) et quelques inclusions de quartz; 

surfaces frottees; brunissage horizontal serre sur 

le bord et sur l'epaule (pl. 37). Unicum. 

D™, 20, 6. 

235. 

Jarrette ä col court, legerement evase, cordons 

verticaux lisses. Päte brun rougeätre clair, com

pacte, avec inclusions vegetales et peu d'inclusions 

sableuses; surfaces abrasees (pl. 38). Unicum. 

S, 225. 

IV Forme globulaire 

236. 

Jarres et jarrettes ä col court, cylindrique, forme 

globulaire, decorees par brunissage vertical. Päte 

rouge clair ou brun rougeätre clair, compacte ou 
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plutot compacte avec inclusions sableuses plus 

ou moins nombreuses, dans un cas avec aussi 

inclusions vegetales; surface exterieure lissee, 

interieure arasee ou lissee, dans un cas mal lis

see avec empreintes digitales; brunissage verti

cal ä l'exterieur, horizontal serre ä l'interieur sur 

le bord (pl. 38). 

Bcxt, 8, 2. 15; Bcxt, 7, 4; Dsxt, 20, 5; Dcxt, 18, 12; 

S, 83. 

237. 

Jarres et jarrettes ä col court, cylindrique, bord 

aminci, forme globulaire, decorees par brunissage 

vertical. Päte brun rougeätre clair, plutot com

pacte, avec inclusions sableuses et mica; surface 

exterieure lissee, interieure arasee; brunissage 

vertical ä l'exterieur, horizontal ä l'interieur sur 

le bord (pl. 38). 

Variete A : petites dimensions. 

Bext, 32, 4;S, 84. 

Variete B: dimensions plus grandes. 

Dcxt, 36, 2, 5. 

238. 

Jarrettes ä col court, cylindrique, bord aminci, 

epaissi ä la jonction du col, forme globulaire, 

decorees par brunissage. Päte rouge clair, com

pacte, avec peu d'inclusions sableuses et de mica; 

surface exterieure lissee, interieure arasee; bru

nissage horizontal serre ä l'exterieur et ä l'inte

rieur sur le col dans un cas, vertical ä l'exterieur 

dans l'autre (pl. 38). 

Bext, 6, 14;Bext, 5, 11. 

239. 

Jarrettes ä col court, plus developpe que dans les 

types precedents, bord aminci, forme globulaire, 

decorees par brunissage vertical. Päte brun rou

geätre clair, compacte avec quelques microporo

sites, avec inclusions sableuses; surface exterieure 

lissee, interieure arasee; brunissage vertical sur 

l'epaule ä l'exterieur, horizontal serre sur le bord, 

horizontal serre ä l'interieur du bord (pl. 38). 

BexI, 6, 17.21. 

240. 

Jarre ä col court, developpe, cylindrique, forme 

globulaire, decoration par brunissage vertical. 

Päte brun rougeätre, tres compacte, avec inclu

sions vegetales, quelques inclusions sableuses et 

chamotte; surface exterieure lissee, interieure ara

see puis lissee; brunissage vertical ä l'exterieur, 

horizontal serre ä l'interieur du bord (pl. 38). 

Unicum. 

S, 112. 

241. 

Jarre ä col court, cylindrique, forme globulaire, 

decoree de rangees verticales d'empreintes. Päte 

brun rougeätre clair, compacte, avec peu d'in

clusions sableuses; surface exterieure lissee, inte

rieure arasee; bord frotte (pl. 38). Unicum. 

S, 77. 

242. 

Jarres ä col court cylindrique, forme globulaire, 

decoration de rangees de lignes verticales inci-

sees au peigne. Päte brun rougeätre, compacte, 

avec inclusions blanches et rouges arrondies (cha

motte ?), ou fine, avec peu d'inclusions mica

cees; surface exterieure lissee, interieure arasee 

(pl. 38). 

BD, 4, 11. 12. 

243. 
Jarre ä col court cylindrique, forme globulaire, 

decoration de rangees verticales d'empreintes sur 

l'epaule. Päte brune, plutot compacte, avec inclu

sions vegetales et sableuses; surface exterieure lis

see, interieure bien arasee (pl. 38). Unicum. 

S, 111. 

244. 

Jarrette ä col court cylindrique, forme globulaire, 

decoree sur l'epaule d'un cordon horizontal mar

que d'empreintes, et d'un cordon vertical mar

que d'empreintes. Päte brun rougeätre, compacte, 

avec inclusions sableuses et mica; surfaces lissees; 

brunissage horizontal serre sur le bord, vertical 

sur l'epaule (pl. 39). Unicum. 

Dext, 36, 3. 

245. 

Jarre ä col court cylindrique, bord aminci, forme 

globulaire, decoree de trois cordons lisses verti-

caux sur l'epaule. Päte brun rougeätre clair, com

pacte avec inclusions sableuses; surfaces lissees 

(pl. 39). Unicum. 

S, 59. 

246. 

Jarre ä col court vertical, forme globulaire, deco

ree de trois cordons horizontaux decores d'em

preintes sur l'epaule (ridged wäre). Päte brune 
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rougeätre clair, plutot compacte, avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees (pl. 39). Unicum. 

S, 15. 

247. 

Jarrette ä col court cylindrique, forme globu

laire, decoree de trois cordons horizontaux lisses 

sur l'epaule et de trois cordons verticaux (ridged 

•wäre). Päte brun rougeätre clair, plutot compacte, 

avec inclusions sableuses; surface exterieure lis

see, interieure arasee (pl. 39). Unicum. 

S, 8. 

248. 

Jarrette ä col court cylindrique, forme globulaire, 

decoree d'une rangee de lignes peintes vertica

les et de deux lignes verticales incisees. Päte brun 

rougeätre, compacte, avec de nombreuses inclu

sions sableuses; surface exterieure lissee, engobe 

brun fonce avec peinture blanche, interieure ara

see (pl. 39). Unicum. 

BD, 4, 9. 

249. 

Jarrette ä court col cylindrique, forme globulaire, 

decoree d'une rangee de rayures verticales de pein

ture et d'empreintes. Päte brun rougeätre, plutot 

compacte, avec inclusions sableuses; surface exte

rieure lissee, engobe creme, peinture rouge, inte

rieure arasee (pl. 39). Unicum. 

S, 1. 

Vases ä col 

Une sene de fragments semblent appartenir ä des 

vases ä col; il faut toutefois noter que cette forme 

n'est pas connue dans le repertoire de Ma'layba 

par des exemplaires plus complets. En outre dans 

quelques cas - qui seront signales - la decoration 

exterieure par brunissage vertical et la surface inte

rieure arasee pourraient faire supposer qu'il s'agit 

en realite de supports pour vases dont les perfo-

rations ne sont pas conservees. Le brunissage ver

tical et la surface interieure arasee sont caracteris

tiques de cette classe de vases. Dans les autres cas 

l'incertitude sur la forme generale du vase a ete 

signalee par un point d'interrogation. 

I. Col tronconique 

250. 

Vases ä col tronconique. Il pourrait s'agir, en rea

lite, de supports pour vases. Päte rouge ou brun 

rougeätre clair, compacte, avec inclusions sableu

ses plus ou moins nombreuses et mica, ou plu

tot compacte avec inclusions vegetales et quelques 

inclusions sableuses; surface exterieure lissee, par

fois avec empreintes de palette, interieure lissee ou 

arasee, dans un cas avec impressions digitales; bru

nissage vertical ä l'exterieur (pl. 39). 

Bext, 32, 16; Dcxt, 29, 7; Bext, 6, 31; Dext, 14, 17; Bext, 

5, 61;Aext, 311, 38; B D , 4, 90; S, 101. 166. 

251. 

Vase ä col tronconique, bord legerement evase. 

Pourrait etre un support pour vase. Päte brun rou

geätre clair, compacte avec inclusions sableuses 

et mica; surface exterieure lissee, interieure ara

see; brunissage vertical serre ä l'exterieur (pl. 40). 

Unicum. 

Fext, 38, 4. 

252. 

Vase ä col tronconique (?), bord tres epaissi ä l'ex

terieur. Päte brun rougeätre, compacte avec peu 

d'inclusions sableuses; surface exterieure lissee, 

interieure arasee; brunissage vertical serre ä l'ex

terieur sur l'epaule, horizontal serre sur le bord, 

horizontal serre ä l'interieur (pl. 40). Unicum. 

Bext, 32, 2; Al-N. 3, 3, 26. 44. 53; Al-N. Z, 30. 

253. 

Vase ä col tronconique, bord epaissi ä l'interieur 

et ä l'exterieur, en eventail, decore sur le sommet 

de rangees de points imprimes. Päte brun rougeä

tre clair avec noyau noirätre, compacte, avec inclu

sions sableuses et mica; surface exterieure lissee, 

interieure grossiere; brunissage horizontal serre ä 

l'exterieur (pl. 40). Unicum. 

Dtxt, 20, 3. 

254. 

Vase ä col tronconique (?), bord epaissi ä l'exte

rieur et ä l'interieur. Päte rouge clair, compacte, 

avec de nombreuses inclusions sableuses; surfaces 

lissees; brunissage horizontal ä l'interieur, vertical 

ä l'exterieur (pl. 40). Unicum. 

Bext, 33, 4. 11. 
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255. 

Vase ä col tronconique, peint de motif ä claie, 

probablement obtenu avec la technique ä pein

ture reservee. Päte brun rougeätre clair, plutot 

compacte, avec inclusions vegetales et quelques 

inclusions sableuses et de chamotte; surface exte

rieure lissee, peinture orange clair, interieure ara

see (pl. 40). Unicum. 

S, 11. 

256. 

Vases ä col tronconique manquant du bord, dans 

un cas avec une anse horizontale ensellee traver-

see par deux trous. Päte brun rougeätre clair, com

pacte, avec peu d'inclusions blanches et micacees; 

surface exterieure lissee, interieure arasee; brunis

sage horizontal et ä claie ä l'exterieur d'un exem

plaire, vertical et horizontal ä l'exterieur de l'autre 

(pl-40). 

ML1B, 8, 1;S, 89; Al-N. Z, 41. 

II. Col cylindrique 

257. 

Vases ä col cylindrique (?), bord aplati ou arrondi. 

Päte brun rougeätre clair, compacte, avec peu d'in

clusions sableuses, ou fine, sans inclusions visibles; 

surface exterieure lissee, interieure arasee; bord 

fini au tour ou ä la tournette ? (pl. 40). 

Bext, 5, 58; B D , 4, 38. 49. 

258. 

Vases ä court col cylindrique (?), bord aplati. Päte 

rouge, fine, avec peu d'inclusions sableuses, ou 

compacte, avec inclusions sableuses et mica; sur

faces lissees; brunissage horizontal clairseme ä l'in

terieur et ä l'exterieur ou seulement ä l'exterieur 

(pl.41). 

Bext, 53, 3;Bext, 48, 7. 23. 

259. 

Vase ä col cylindrique (?), bord epaissi. Päte brun 

rougeätre clair, compacte, avec de nombreuses 

inclusions sableuses et de mica; surfaces lissees; 

brunissage horizontal tres serre ä l'interieur et ä 

l'exterieur (pl. 41). Unicum. 

Bext, 49, 9. 

260. 

Vases ä col cylindrique (?), ä bord tres epaissi, 

evase ä l'exterieur. Päte rouge päle (10R 6/4), fine, 

avec peu d'inclusions sableuses, ou compacte avec 

inclusions sableuses; surfaces lissees ou polies; 

brunissage horizontal serre ä l'interieur et ä l'ex

terieur, dans un cas brunissage vertical sur l'epaule 

(pl.41). 

Variete A : bord arrondi. 

Bext, 34, 3; Bext, 28, 2; Al-N. 3, 3, 23. 27. 

Variete B: bord tres epaissi ä l'interieur et ä l'ex

terieur, en eventail. 

Bcxt, 53, 12; Bext, 34, 2; Al-N. 3, 3, 47. 

261. 

Vases ä col cylindrique (?), bord tres epaissi ä 

l'interieur et ä l'exterieur, superieurement aplati, 

en eventail. Päte brun rougeätre plus ou moins 

clair, fine, avec peu d'inclusions sableuses; sur

face exterieure polie, interieure polie ou lissee; 

brunissage horizontal tres serre ä l'interieur et ä 

l'exterieur (pl. 41). 

Bext, 53, 19;Bext, 42, 2. 

Vases ä verseur et ä faux verseur 

262. 

Bol tronconique, bord ä peine epaissi, verseur 

au-dessous du bord. Päte brun rougeätre clair, 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses; sur

face exterieure lissee, interieure arasee puis lis

see; brunissage horizontal plutot clairseme ä l'in

terieur (pl. 41). Unicum. 

S, 81. 

263. 

Bol profond tronconique ä verseur au-dessous du 

bord. Päte brun rougeätre clair, compacte, avec 

inclusions sableuses et mica; surfaces lissees; bru

nissage horizontal serre ä l'interieur; bord frotte 

(pl.41). Unicum. 

Bext, 6, 4. 

264. 

Jarres ä bord legerement rentre, bord non epaissi, 

forme en tonneau, verseur au-dessous du bord. 

Päte brun rougeätre, compacte, avec peu d'inclu

sions sableuses et de mica; surface exterieure lis

see, interieure arasee; brunissage horizontal plu

tot serre ä l'interieur (fig. 25,1 pl. 41). 

B, 4, 40; S, 183. 
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265. 

Jarre ä bord rentre, bord non epaissi, verseur (?). 

Päte brun rougeätre, compacte, avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage horizontal 

plutot serre ä l'interieur, bord fini au tour ou ä la 

tournette ? ; suie ä l'exterieur (pl. 42). Unicum. 

B™, 5, 42. 

266. 

Jarres ä bord plus rentre que dans le type prece

dent, bord epaissi, forme ovoide, verseur au-des

sous du bord. Päte brun rougeätre clair, compacte, 

avec inclusions sableuses, ou fine avec peu d'inclu

sions micacees; surface exterieure lissee, dans un 

cas empreintes de palette, interieure arasee; bru

nissage horizontal plutot serre ä l'interieur; bord 

fini au tour ou ä la tournette (pl. 42). 

B, 4, 41; Bext, 311, 14. Appartenance incertaine ä 

cause de l'absence du bord: Bext, 5, 66. 

267. 

Jarre ä bord vertical, non epaissi, faux verseur. 

Päte brun rougeätre clair, compacte, sans inclu

sions visibles; surface exterieure lissee, interieure 

arasee (fig. 25,2 pl. 42). Unicum. 

BD, 4, 89. 

268. 

Jarres ä bord rentre, bord epaissi, faux verseur. 

Päte brun rougeätre clair ou beige fonce, com

pacte, avec inclusions sableuses et mica, ou fine 

avec peu d'inclusions sableuses ou micacees, ou 

plutot compacte, avec inclusions vegetales, sableu

ses et chamotte; surface exterieure lissee ou frot

tee, avec empreintes de palette, interieure lissee 

ou arasee; bord parfois fini au tour ou ä la tour

nette (?) (pl. 42) 

B D , 4, 81. 84. 88; D, 2,24; S, 35. 82. Appartenance 

incertaine pour l'absence du bord: B™, 4, 39. 

Amphores 

269. 

Petite amphore ä paroi superieure rentree, anses 

verticales, cordon vertical decore d'empreintes. Päte 

beige, compacte, avec de nombreuses inclusions 

micacees et quelques inclusions blanches; surface 

exterieure lissee, interieure arasee puis lissee; bru

nissage vertical serre ä l'exterieur (pl. 42). Unicum. 

B™, 5, 68. 

270. 

Amphores ä deux anses verticales sur l'epaule, 

forme ovoide. Päte brun rougeätre ou jaune rou

geätre clair, fine, avec inclusions micacees; surface 

exterieure lissee, interieure arasee puis lissee; bru

nissage vertical serre ä l'exterieur (pl. 42). 

Bext, 8, 12. U n fragment d'inclination incertaine 

pourrait appartenir ä ce type: Bext, 8, 57. 

271. 

Amphores ä anses verticales sur le point d'expan-

sion maximale, forme ovoide, bord evase, decorees 

de rangees verticales d'empreintes sur l'epaule et 

sur l'anse. Päte rouge ou brun rougeätre clair, com

pacte ou plutot compacte, avec inclusions sableu

ses et mica, ou fine avec inclusions sableuses et 

vegetales; surface exterieure lissee ou frottee, inte

rieure arasee ou raclee ou lissee; bord parfois fini 

au tour ou ä la tournette (pl. 43). 

Bext, 4, 31; Aext, 3, 14; S, 220. U n fragment qui ne 

conserve pas l'anse pourrait appartenir ä ce type: 

S, 158. 

272. 

Amphore ä anses verticales sur l'epaule, col cylin

drique, decoree par brunissage vertical. Päte brun 

rougeätre clair, compacte, avec inclusions sableu

ses; surfaces lissees; brunissage vertical ä l'exte

rieur sur l'epaule, horizontal clairseme sur le bord 

exterieur, horizontal tres serre sur l'interieur du 

bord (pl. 43). Unicum. 

Bext, 8, 1. 

273. 

Amphores ä anses verticales sur l'epaule, forme 

ovoide, bord ä col cylindrique, decorees de points 

imprimes ou empreintes sur l'epaule et sur l'anse. 

Päte brun rougeätre clair, compacte, avec peu d'in

clusions sableuses; surfaces lissees; brunissage 

horizontal ä l'interieur ou ä l'exterieur du bord, 

vertical sur 1' epaule d'un exemplaire; dans un cas 

bord fini au tour ou ä la tournette (pl. 43). 

Bext, 4,36; S, 219. 

Certains fragments dont l'anse n'est pas conser-

vee appartiennent probablement ä ce type: Bext, 6, 

13; B D , 4, 10; S, 155. 

274. 

Amphore de petites dimensions, anses verticales, 

forme ovoide, bord ä col tronconique. Päte jaune 

rougeätre, compacte, avec inclusions sableuses; 
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surface exterieure lissee, interieure arasee, avec 

empreintes digitales (pl. 43). Unicum. 
Bext, 6, 3. 

Quelques fragments qui ne presentent pas l'anse 

pourraient appartenir ä ce type: ABext, 3, 4; ABext, 

3 11, 15; S, 98. 

275. 

Amphore ä anse verticale sur l'epaule, forme 

ovoide, bord ä col tronconique, parois decorees 

par brunissage. Päte brun rougeätre clair, com

pacte, avec peu d'inclusions sableuses; surface 

exterieure lissee, interieure arasee; brunissage ver

tical sur l'exterieur de l'epaule, horizontal sur l'ex

terieur du bord (pl. 43). Unicum. 

A, 3, 13. 

276. 

Amphore ä anses verticales sur l'epaule, forme 

ovoide, bord ä col court legerement evase. Päte 

brun rougeätre clair, compacte, avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees (pl. 43). Unicum. 

D™, 18, 13. 

277. 

Amphore ä anses verticales sur l'epaule, forme 

ovoide, bord ä court col cylindrique, decoree 

d'une rangee verticale d'empreintes sur l'epaule. 

Päte brun clair, compacte, avec inclusions sableu

ses et quartz; surface exterieure lissee, interieure 

arasee avec impressions digitales; bord fini au tour 

ou ä la tournette (pl. 44). Unicum. 

D, 2, 36. 

278. 
Amphore ä anses verticales sur l'epaule, forme 

globulaire, bord ä court col, cylindrique, decoree 

de rangees verticales de points imprimes. Päte de 

couleur indeterminee parce que desert varnished, 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses; sur

face exterieure lissee, interieure arasee (pl. 44). 

Unicum. 

S, 76. 

279. 

Amphore ä anses verticales sur l'epaule, forme glo

bulaire, bord ä court col cylindrique; un fragment 

d'anse est decore d'empreintes. Päte brun rougeä

tre clair avec surface interieure rouge, compacte, 

avec peu d'inclusions sableuses; surface exterieure 

lissee, interieure raclee, avec empreintes digitales 

(pl.44). 

Acxt, 3,31 U n fragment dont l'anse n'est pas conser-

vee pourrait appartenir ä ce type: Bext, 4, 31. 

280. 

Amphores ä anses verticales sur l'epaule, forme glo

bulaire, bord ä court col tronconique, decorees de 

rangee d'empreintes sur l'anse. Päte brun rougeä

tre clair, fine, avec peu d'inclusions sableuses, ou 

plutot compacte, avec inclusions vegetales, sableu

ses et chamotte; surface exterieure lissee, interieure 

arasee, avec empreintes digitales (pl. 44). 

S, 37, 90. U n fragment qui ne conserve pas l'anse 

pourrait appartenir ä ce type: B'xt, 4, 38, ä päte 

rouge, plutot compacte, avec inclusions sableu

ses; surface exterieure raclee, interieure arasee, 

avec empreintes digitales. 

281. 

Amphore ä anses verticales au niveau de l'expan-

sion maximale, forme globulaire. Päte rouge, com

pacte avec peu d'inclusions sableuses; surface exte

rieure lissee, interieure arasee (pl. 44). Unicum. 

Dext, 1, 1. 

Pithoi 
Le caractere fragmentaire des trouvailles ne per

met pas toujours de reconstruire les formes com-

pletes de cette categorie de vases. O n n'a donc pas 

distingue les classes selon les formes. Sont inclus 

dans cette categorie des fragments qui presentent 

des parois moins epaisses que Celles de la majo-

rite des pithoi, sur la base de l'affinite des dimen

sions et, parfois, de leur decoration: ils pourraient 

aussi etre definis des jarres pithoides. 

282. 

Pithoi de forme cylindrique. Päte brun rougeätre 

plus ou moins clair, compacte, avec peu d'inclu

sions sableuses; surfaces lissees (pl. 45). 

BD, 4, 4. 13. 

283. 
Pithos de forme tronco-ovoi'de, court col cylin

drique, decore de cordons horizontaux marques 

d'empreintes (ridged wäre). Päte brun rougeätre, 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses; surfa

ces lissees ou frottees (pl. 45). Unicum. 

S, 161. 
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284. 

Pithos de forme tronco-ovoide, bord aminci, deco

ration ä cordons horizontaux marques d'emprein

tes (ridged wäre). Päte brun rougeätre, rouge päle ä 

l'interieur, compacte, avec peu d'inclusions sableu

ses; surfaces lissees (pl. 45). Unicum. 

BCXI, 6, 2. 

285. 

Pithoi de forme tronco-ovoide, court col cylin

drique, decoration ä cordons horizontaux avec 

cupules. Päte brun rougeätre clair, compacte, 

avec peu d'inclusions sableuses; surfaces lissees 

(pl.46). 

S, 182.218. 

286. 

Pithos de forme tronco-ovoide, ä bord rentre et 

souvent avec appui-couvercle, cordon horizon

tal decore d'empreintes. Päte brun rougeätre clair, 

compacte, avec inclusions vegetales et minerales 

blanches et mica; surface exterieure lissee, inte

rieure arasee (pl. 45). Unicum. 

S, 216. 

287. 

Pithos de forme ovoide (?), avec court col equarri. 

Päte brun olivätre clair (2.5Y 5/4), compacte, avec 

inclusions micacees, quelques inclusions blanches 

et de quartz; surfaces lissees (pl. 45). Unicum. 

S, 212. 

288. 

Pithos de forme ovoide, avec col court et bord 

epaissi, decoration au peigne de rangees de lignes 

verticales. Päte gris fonce, interieur beige, tres 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses; surface 

exterieure lissee, interieure arasee avec empreintes 

digitales (pl. 46). Unicum. 

S, 75. 

289. 

Pithos de petites dimensions, avec court col cylin

drique, decoration par brunissage vertical, et au 

peigne de rangees de lignes verticales. Il pourrait 

aussi s'agir d'une jarre (voir type 237). Päte brun 

clair, tres compacte, avec peu d'inclusions sableu

ses; surface exterieure lissee, interieure arasee; bru

nissage vertical alterne ä une serie de lignes mci-

sees (pl. 46). Unicum. 

S, 16. 

290. 

Pithos de forme ovoide, avec court col cylindri

que, serie de cordons horizontaux lisses (ridged 

wäre), et rangees de lignes verticales incisees au 

peigne. Päte rose, tres compacte, avec peu d'in

clusions sableuses; surface exterieure lissee, raclee 

ä l'interieur; bord fini au tour ou ä la tournette ? 

(pl. 46). Unicum. 

S, 74. 

291. 

Pithos de forme ovoide, avec col court plus deve

loppe que dans les types precedents, ä bord 

arrondi, decoration ä cordons horizontaux lisses 

(ridged wäre). Päte brun rougeätre clair, compacte, 

avec inclusions sableuses et mica; surfaces lissees 

(pl. 46). Unicum. 

S, 215. 

292. 

Pithos de forme ovoide, avec court col developpe, 

ä bord epaissi en arete ä l'interieur, decoration inci-

see de lignes horizontales et verticales. Päte brun 

clair, tres compacte, avec peu d'inclusions sableu

ses; surface exterieure lissee, interieure lissee avec 

empreintes digitales (pl. 46). Unicum. 

ML1C, 1,6. 

293. 

Pithoi de forme ovoide (?) avec appui-couvercle. 

Päte brun clair, tres compacte, avec peu d'inclu

sions sableuses; surface exterieure frottee, arasee 

ä l'interieur (pl. 46). 

S, 32. 139. 

294. 

Pithos de forme globulaire, avec court col cylin

drique. Päte brun clair, plutot compacte, avec 

inclusions sableuses; surface exterieure lissee, inte

rieure non preservee (pl. 47). Unicum. 

S, 127. 

295. 

Pithos de forme globulaire, ä col tres court avec 

bord avec appui-couvercle, decoration au peigne 

en rangees de lignes verticales. Päte de couleur 

indeterminable parce que desert varnished, tres 

compacte, avec peu d'inclusions sableuses; surfa

ces lissees (pl. 47). Unicum. 

S, 137. 
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296. 

Pithos de forme globulaire, ä court col et bord 

arrondi, decore de deux lignes horizontales mode-

lees avec decoration peinte d'une bände horizon

tale sur le bord, et de bandes verticales sur l'epaule. 

Päte brune, tres compacte, avec peu d'inclusions 

sableuses; surfaces frottees; bord fini au tour 

(pl. 47). Unicum. 

S, 109. 

297. 

Pithos de forme globulaire, court col cylindrique, 

decoration de cordons horizontaux lisses (ridged 

wäre). Päte de couleur indeterminable, parce que 

desert varnished, plutot compacte, avec inclusions 

sableuses et mica, traitement des surfaces indeter

minable (pl. 47). Unicum. 

S, 32bis. 

Couvercles 

Seul deux types de couvercle ont ete identifies de 

facon süre. Mais certains fragments de bol pour

raient etre des couvercles ou plutot avoir eu la 

double fonction de bol et de couvercle. 

298. 

Couvercle de forme tronconique, bord non epaissi, 

anse verticale. Päte brun clair, tres compacte, avec 

peu d'inclusions sableuses; surface exterieure ara

see puis lissee, interieure lissee (pl. 47). Unicum. 

S, 89. 

299. 

Couvercles de forme tronconique, bord formant 

un angle avec la paroi. Päte brune ou brun rou

geätre, fine, avec peu d'inclusions micacees, avec 

aussi quelques inclusions blanches et inclusions 

vegetales dans un cas; surface exterieure frottee 

avec empreintes de palette, interieure arasee; ou 

exterieure arasee puis lissee, interieure frottee avec 

empreintes digitales (pl. 47). 

B D , 4,78; S, 207. 

Vases ä fenetres 

Dans cette classe de vases sont comprises des 

formes traditionnellement interpretees c o m m e 

brüle-encens, mais aussi d'autres formes dont la 

fonction est incertaine. 

300. 

Brüle-encens ä bassin de forme tronconique, pied 

de forme cylindrique ou conique perce d'ouver-

tures rectangulaires; decoration d'empreintes, en 

serie ou continue, sur le bord dans quelques cas. 

Päte brun rougeätre clair, fine, avec peu d'inclu

sions micacees, ou compacte, avec peu d'inclu

sions sableuses; surfaces lissees; brunissage verti

cal sur le pied et horizontal sur l'interieur du bas

sin (pl. 47). 

Bext, 5, 9; Bext, 311, 34; B, 4, 41; S, 72. 119. 164. 

190;ML1C, 1,2. 

301. 

Vase ä paroi superieure de forme tronconique 

avec court col cylindrique, ouvertures sur l'epaule 

au-dessus d'une large saillie. Päte brun rougeä

tre clair, avec engobe (?) ä l'exterieur, compacte, 

avec peu d'inclusions sableuses; surfaces lissees 

(pl. 48). Unicum. 

Aext, 1, 1. 

302. 

Vase dont seul le pied circulaire est conserve, 

pourvu d'ouvertures verticales, jusqu'ä la jonc-

tion avec le bassin, decoration au peigne de lignes 

verticales incisees. Päte rose orange, tres compacte, 

avec peu d'inclusions sableuses; surface exterieure 

frottee, interieure marquee d'empreintes digitales 

(pl. 48). Unicum. 

S, 21. 

303. 

Bord et paroi d'un conteneur pourvu d'une Ouver

türe circulaire (?). Päte gris rougeätre, tres com

pacte, avec peu d'inclusions sableuses; surfaces 

frottees, interieur marque d'empreintes digitales 

(pl. 48). Unicum. 

S, 141. 

Supports de vases 

O n definit ainsi des objets sans fond, fournis au 

sommet de perforations (pour assurer les vases 

avec anses ?). Dans la majorite des cas ils presen

tent une surface exterieure decoree par brunissage 

vertical et une surface interieure arasee. Dans le 

repertoire de Ma'layba on ne trouve pas de sup

ports integres, c o m m e on en trouve au contraire 

dans le repertoire de Sabir. 
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304. 

Supports avec paroi superieure (?) evasee, avec une 

Perforation au-dessous du bord. Päte brun rougeä

tre clair, ou rouge clair, compacte, avec inclusions 

sableuses plus ou moins nombreuses, ou plutot 

compacte, avec inclusions vegetales, sableuses et 

chamotte; surface exterieure lissee, interieure ara

see; brunissage vertical ä l'exterieur (pl. 48). 

BD"1, 24, 14; Bext, 8, 14. 43. 66; S, 66. 86. Appar

tenance incertaine: Bexc, 53, 11; Aexc, 3, 24. 

305. 

Support ä paroi de profil concave, Perforation au-

dessous du bord. Päte rouge clair, compacte, avec 

inclusions micacees et quelques inclusions blan

ches, petites et inclusions vegetales; surface exte

rieure lissee, interieure arasee, avec empreintes 

digitales; brunissage vertical ä l'exterieur (pl. 48). 

Unicum. 

S, 214. 

Tenons 

306. 

Tenons horizontaux de forme triangulaire au-des

sous du bord, caracteristiques des vases dont la 

päte comporte des inclusions de steatite (pl. 49). 

S, 49. 55. 

307. 

Tenon ä contour triangulaire, decore d'emprein

tes (pl. 49). Unicum. 

S, 73. 

308. 

Tenon ä contour circulaire avec trou (pl. 49). Uni

cum. 

S, 52. 

309. 

Tenons ä contour trapezoidal; ils sont caracteris

tiques des gobelets et ils se trouvent au-dessous 

du bord ou sur le corps (pl. 49). 

M I C , 1, 1.4:S, 180.227. 

Anses horizontales 

310. 

Anses horizontales ä section circulaire ou trian

gulaire (fig. 25, 3 pl. 49). 

Bext, 49, 3; Bext, 34, 5; Dext, 30, 7; B D ™ , 24, 16. 26; 

F, 38, 6; B"', 4, 16. 33; Bext, 1, 2. 3. 6. 9. 10. 17. 33. 

40. 44; Bext, 1, vessel 3. vessel 4; S, 69. 78. 88. 107. 

204; Al-N. Z, 39. 

311. 

Anses horizontales traversees par deux trous 

(pl.49). 

Bext, 34, 8; BexI, 32, 7. 9; Bext, 8, 56; Dcxt, 10, 7. 8. 

312. 

Anses horizontales ensellees par deux trous 

(fig. 25,4 pl. 49). 

Bext, 48, 6; Bext, 35, 3; Bext, 32, 10; Bcxt, 8, 1; Al-N. 

3, 3, 22; 3, 2, 201; Al-N. Z, 42. 

Anses verticales 

313. 

Anses verticales ä section variant de circulaire ä 

quadrangulaire (fig. 25,5. 6 pl. 50). 

Dext, 36, 1; B « 25, 6; Bexc, 8, 1. 3. 12. 57. 62; Bext, 

4, 31; Aext, 3, 14; Dext, 20, 1; Dext, 18, 13; Bext, 6, 3; 

Dext, 14, 9; Bext, 5, 63. 65. 68; Bext, 4, 34; Bext, 3, 4. 

13. 15; B D , 4, 3;Dcxt, 1, 1; S, 79. 89.90.98.200. 

203; Al-N. Z, 38. 

314. 

Anses verticales a section variant de circulaire ä 

quadrangulaire, decorees (pl. 50). 

Variete A : decoration incisee (fig. 26,7). 

B D , 24, 3;Dcxt, 10, 9;S, 300. 

Variete B: decoration imprimee (fig. 25, 8-11). 

Dext, 16, 2; Bext, 6, 9; Bext, 4, 13. 31. 36; B D , 4, 1; 

ABext, 3, 14. 24. 31; D, 2, 36; S, 37. 48. 71. 76. 90. 

103. 113. 114. 191.219. 

Variete C: decoration plastique modelee. 

ML1B, 14, 1;S, 67. 

Manche 

315. 

Manche ä section circulaire (pl. 50). Unicum. 

S, 233. 
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Motifs decoratifs incises 

316. 

U n e ligne horizontale et une ligne angulaire 

(pl. 50). Unicum. 

Bext, 5, 55. 

317. 

Rangees de lignes verticales au peigne (fig. 26,1 

pl.50). 

BD, 4, 9. 11. 12. 32; S, 16. 34. 74. 75. 137. 

318. 

Lignes verticales, continues, au peigne (pl. 50). 

Unicum. 

S, 21. 

319. 

Lignes horizontales d'oü pend une serie de lignes 

verticales (pl. 51). Unicum. 

ML1C, 1, 1. 

320. 

Serie de lignes verticales tangentes ä une serie de 

lignes recourbees, au peigne (pl. 51). Unicum. 

S, 136. 

321. 

Trois lignes espacees, recourbees (fig. 26,2 pl. 51). 

Unicum. 

Bext, 8, 7. 

322. 

Motif oblique, forme par deux couples de lignes, 

le champ entre les deux lignes est decore de lignes 

incisees (pl. 51). Unicum. 

Bext, 53, 5. 

323. 

Trois lignes verticales et un motif angulaire (pl. 51). 

Unicum. 

S, 19. 

324. 

Motif ä claie (pl. 51). Unicum. 

S, 230. 

325. 

Motif ä panneau, et trois lignes verticales (pl. 51). 

Unicum. 

S, 30. 

326. 

Motif ä panneau complexe, forme par plusieurs 

lignes horizontales, l'espace entre ces lignes est 

decore de lignes verticales (pl. 51). Unicum. 

S, 156, deux fragments. 

327. 

Motif ä dents de loup superposes, hachures dans 

les champs. O n a peut-etre utilise, pour ce motif 

tres fin, un poincon mobile - roulette (dans ce 

cas il s'agirait donc d'un motif imprime) (pl. 51). 

Unicum. 

S, 222. 

Motifs decoratifs imprimes 

328. 
Rangees horizontales de points imprimes, sur la 

partie superieure du bord ou sur l'epaule de vases 

(pl.51). 

Bext, 49, 4; Dext, 20, 3; B D , 4, 16; Al-N. 3, 4, 100; 

Al-N. 3, 3, 24. 

329. 

Rangees verticales de points imprimes (pl. 51). 

B D , 4, 10; S, 36. 76. 120. 217. 219. 

330. 

Rangee ou rangees verticales d'empreintes 

(pl.52). 

Bext, 57,10; Bext, 49, 4. 14; Bext, 6,13; Bext, 4, 31. 36. 

37; ABext, 3,14. 30. 31; D, 2, 1. 36; S, 1. 70. 72. 77. 

99. 111. 155.220.221. 

Variante avec rangee horizontale: S, 180. 

331. 

Empreintes, en serie ou continue, sur le bord de 

brüle-encens ou sur le bord d'un bol (pl. 52). 

Dcxt, 27, 1; Bext, 5, 9; Bcxt, 311, 34; S, 190; M L 1 C 

1,5,2. 

Motifs decoratifs plastiques, modeles 

332. 
Serie de petites cupules sur des anses verticales 

(pl.52). 

ML1B, 14, 1;S, 67. 
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333. 

Rainures plus ou moins profondes et larges, hori

zontales (pl. 52). 

B"', 6, 25; Bcxt, 5, 16. 40; Bext, 4, 10; Aext, 3, 17; D, 

2, 19; S, 109. 129. 

334. 

Cordon horizontal lisse, tres bas (pl. 52). 

Bat, 57, 1; B™, 53, 8. 

335. 

Cordon horizontal decore de cupules (pl. 52). 

Bext, 48, 14. 18. 

336. 

Cordon horizontal decore d'empreintes espacees 

(pl. 52). Unicum. 

Bcxt, 57, 3. 

Motifs decoratifs plastiques, appliques 

337. 

Pastilles circulaires au-dessous du bord (fig. 26, 3 

pl.52). 

Bext, 6, 28; Fext, 19, 4. 11; Bext, 4, 17. 23. 30. 

Variante de forme ovoide: BD, 4, 30. 

338. 

Cordon horizontal, decore d'empreintes cunei-

formes ou de points imprimes (pl. 53). 

ABext, 3, 8. 9. 17. 29. 33; BD, 4, 14. 21-24. 54; Fcxt, 

38, 3; Aext, 1, vessel 3. vessel 4; S, 58. 69. 78. 93. 

104-106. 157. 216. 

Variante: cordon horizontal et cordon vertical, 

tous deux decores d'empreintes rapprochees. Dext, 

36,3. 

Variante avec cordon oblique. D, 2, 17. 

339. 

Cordons horizontaux multiples, lisses (pl. 53). 

BD, 4, 2;S, 32. 74. 79. 215. 

Variante avec cordons horizontaux et cordons ver-

ticaux: S, 8. 

340. 

Cordons horizontaux multiples, decores d'em

preintes cuneiformes. 

Bext, 6, 2; S, 13. 15. 28. 29. 160. 161. 179. 228. 

341. 

Cordons horizontaux multiples, decores de 

cupules ou de points imprimes (pl. 53). 

Variete A: sur vases de grandes dimensions. 

S, 46. 125. 182.218. 

Variete B: sur jarrettes (fig. 26,4). 

Dcxt, 14, 11; S, 124. 

342. 

Cordon vertical, ä contour convexe, decore d'em

preintes (pl. 53). Unicum. 

S, 115. 

343. 

Cordons verticaux multiples, lisses (fig. 26, 5 

pl.53). 

Bext, 8, 32; Aext, 311, 43; Dext, 14, 5; S, 10. 59. 189. 

223-225. 

344. 

Cordons verticaux multiples, decores d'emprein

tes (fig. 26,6 pl. 53). 

Bext, 5, 68; Bext, 4, 35; Dext, 10,1; D, 2, 3; S, 27.226. 

Appartenance incertaine: S, 22. 

345. 

Cordons ä cercles concentriques (fig. 26, 7 pl. 53) 

H, 16, ml3. 

Motifs figuratifs plastiques, appliques 

346. 

Deux cordons recourbes, representant peut-etre 

des cornes de capride (pl. 54). Unicum. 

S, 232. 

347. 

Cordon lisse, ondule, sur la paroi d'un pithos; repre

sentant peut-etre un serpent (pl. 54). Unicum. 

S, 231. 

Motifs decoratifs peints 

L'etat de conservation des peintures dans le reper

toire ceramique de Ma'layba est mediocre, si bien 

qu'il s'avere souvent difficile de comprendre le 

motif represente. La Classification des tessons 

peints, toutefois peu nombreux, est donc assez 

generique. 

348. 

Motif ä lignes verticales. Peinture blanche sur päte 

brun rougeätre clair ou peinture brun fonce sur 

päte brun rougeätre clair (pl. 54). 

Bext, 8, 16; Dcxt, 10, 10; S, 38. 191. S, 5 egalement 

avec rangees verticales d'empreintes. 
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349. 

Motif ä rayures verticales. Peinture rouge clair sur 

päte brune, ou peinture rouge fonce sur päte brun 

(pl.54). 

S, 1.45. 109. 

350. 

Motif ä claie, probablement obtenu avec la tech

nique ä peinture reservee. Peinture orange clair sur 

päte brun rougeätre clair (pl. 54). Unicum. 

S, 11. 

Decoration ä brunissage 

351. 

Le brunissage consiste en une reelle decoration. 

Il insiste sur des parties reduites du vase, le bord 

par exemple, ou sur des champs plus amples de 

la surface, dans la majorite du repertoire cera

mique de Ma'layba. Il a donc ete inclus dans la 

description des caracteristiques de chaque type 

(fig. 26, 8-11). 
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Fig. 25. Jarre ä verseur type 264 (1), jarre ä faux verseur type 267 (2), cordon horizontal decore type 338 et anse 

horizontale type 310 (3), anse horizontale type 312 (4), anses verticales type 313 (5. 6), anse 

verticale decoree type 314A (7), anses verticales decorees type 314B (8-11) 
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Fig. 26. Motif decoratif a incision type 317 (1), motif decoratif ä incision type 321 (2), motifs decoratifs plastiques 

appliques type 337 (3), type 341B (4), type 343 (5), type 344 (6), type 345 (7), brunissage 

vertical (8, 9), brunissage horizontal (10), brunissage oblique (11) 
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Planche 18. Ma'layba. Types de bois ä profil convexe (111-113), de poele ä pieds (114) et de cuvette (115) 
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Planche 20. Ma'layba. Types de gobelets (122-129) et de chope (130) 
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Planche 25. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 



1.3. LA CERAMIQUE 101 

160 
I 

161 

162 

163 

164 

165 

0 5 cm 

Planche 26. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 



102 CHAPITRE I. MALAYBA 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

0 5 cm 
I I I I I I 

172 

Planche 27. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 
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Planche 29. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 
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Planche 31. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 
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Planche 32. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 
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Planche 33. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 
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Planche 34. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 
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Planche 35. Ma'layba. Types de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree (213-215) et de jarres ä bord 
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Planche 36. Ma'layba. Types de jarres ä bord evase (221-225) et de jarres ä col court (226-229) 
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Planche 38. Ma'layba. Types de jarres ä col court 
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Planche 39. Ma'layba. Types de jarres ä col court (244-249) et de vase ä col (250) 
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Planche 40. Ma'layba. Types de vases ä col (251-257) 
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Planche 41. Ma'layba. Types de vases ä col (258-261) et de vases ä verseur (262-264) 
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Planche 42. Ma'layba. Types de vases ä verseur (265-268) et d'amphores (269-270) 
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Planche 43. Ma'layba. Types d'amphores 



1.3. LA CERAMIQUE 119 

277 

278 

279 

280 

0 5 cm 

I I I I I I 281 
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Planche 46. Ma'layba. Types de pithoi 
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Planche 47. Ma'layba. Types de pithoi (294-297), de couvercles (298-299) et de vase ä fenetres (300) 
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Planche 48. Ma'layba. Types de vases ä fenetres (301-303) et de supports de vases (304-305) 
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Planche 49. Ma'layba. Types de tenons (306-309) et d'anses horizontales (310-312) 
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Planche 50. Ma'layba. Types d'anses verticales (313-314), de manche (315) et de motifs decoratifs ä incision 
(316-318) 
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Planche 51. Ma'layba. Types de motifs decoratifs ä incision (319-327) et de motifs decoratifs imprimes (328-329) 
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Planche 52. Ma'layba. Types de motifs decoratifs imprimes (330-331), de motifs decoratifs plastiques, modeles 
(332-336) et de motif decoratif plastique, applique (337) 
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Planche 53. Ma'layba. Types de motifs decoratifs plastiques, appliques 
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Planche 54. Ma'layba. Types de motifs figuratifs appliques (346-347) et de motifs decoratifs peints (348-350) 
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1.4. LA SERIATION CHRONOLOGIQUE 

On entend par seriation chronologique une 

sequence qui met en correlation des contextes 

archeologiques et des types qui y sont presents en 

association entre eux. U n type a une diffusion fon-

damentalement circonscrite dans le temps (et dans 

l'espace), au m a x i m u m pendant quelques gene-

rations, en vertu de sa dependance d'un modele 

mental valable et vital seulement en tant qu'il est 

socialement accepte. Surtout aupres de societes 

pre-urbaines et pre-etatisees c o m m e Celles de la 

protohistoire, manquant donc, ä la difference par 

exemple de Celles du Proche-Orient ancien, d'ins-

titutions chargees de codifier et de conserver la 

tradition, la vie d'un type ne pouvait qu'etre fon-

damentalement ephemere, destinee ä une obso-

lescence rapide74. 

L'association de types et de contextes archeo

logiques a ete visualisee dans un tableau d'as-

sociations dans lequel on a pose en abscisse, les 

contextes, et sur les ordonnees, les types. Dans 

une Situation ideale on aura une serie de types 

presents seulement dans un groupe de contextes 

et, supposons, une autre serie presente dans un 

autre groupe. Dans la mesure oü il sera possible 

de degager, ä l'interieur de la seriation, la repetition 

de deux, ou plusieurs, combinaisons de types et 

de contextes qui s'excluent mutuellement, et donc 

s'opposent entre elles, il sera possible de definir et 

de distinguer entre elles deux, ou plusieurs, pha-

ses archeologiques. 

O n entend pour phase archeologique une serie 

de contextes dans lesquels un certain nombre de 

types, qui leur sont propres et exclusifs, s'y repetent 

en une association suffisamment constante et regu

liere; ces types s'excluent mutuellement et s'oppo

sent ä d'autres groupes de types, ä leur tour pro

pres et exclusifs d'autres series de contextes. En rea-

lite il n'arrivera jamais que des types attestes dans 

une seriation chronologique s'averent tous pro

pres et exclusifs de cette combinaison ou de celle-

lä, et que les contextes qui la constituent soient 

tous marques de facon exclusive par eile. 11 arri-

vera plutot qu'un certain nombre de types se pre

sente associe avec des types de combinaisons dif

ferentes, et que dans quelque contexte on retrouve 

ensemble des types appartenant autrement ä des 

combinaisons differentes. Dans la mesure oü des 

cas pareils representent par rapport ä la norme une 

part minoritaire, il sera legitime de penser ä des 

types de duree plus longue, qui peut comprendre 

deux phases ou plus. Dans un tel cas, la distinc-

tion ou cesure, entre les deux phases sera mise en 

evidence sur le tableau par un etranglement dans 

le developpement du diagramme. 

Tels sont les criteres d'analyse intrinseques ä 

la logique statistico-combinatoire qui sont ä la 

base de la construction de la seriation chronolo

gique, c o m m e eile a ete concue ici. Mais il existe 

aussi des criteres extrinseques, c'est-ä-dire fon-

des sur des evidences etrangeres ä la logique sta

tistico-combinatoire. L'un d'eux estparticuliere-

ment important pour l'analyse de la ceramique 

de Ma'layba. Il s'agit du critere represente par les 

evidences stratigraphiques. La difficulte d'eva-

luer la fiabilite d'une evidence stratigraphique 

reside dans les inconnues inherentes ä la nature 

et aux processus de formation des depöts strati-

fies. Ä ce propos, la possibilite de distinguer entre 

depöts primaires et secondaires est fundamen

tale. Des phenomenes de pollution par des pie

ces en depot secondaire se verifient tres souvent 

dans des contextes archeologiques provenant de 

depöts stratifies apparemment primaires. 

Des limitations intrinseques au materiel etudie 

derivent du fait que le repertoire ceramique de 

Ma'layba represente un unicum dans la gamme 

de l'Äge du Bronze au Yemen. Il n'existe pas, 

en effet, un autre contexte qui ait ete fouille et 

etudie ä fond, et qui appartienne au meme facies 

archeologique ä part le sondage de al-Nabwa. 

Cette evidence a donc empeche la comparaison 

avec d'autres seriations chronologiques. Une autre 

limite derive du fait que la fouille a ete un son

dage stratigraphique, bien que tres etendu. Les 

unites stratigraphiques (ou loci) plus profondes 

ont ete fouillees sur des extensions limitees, si 

bien que l'on n'a pu reperer les eventuels pheno

menes de pollution par des pieces en depot secon-

R. Peroni, Introduzione allaprotostoria italiana (1994); 
Idem, L'Italia alle soglie della storia (1996). 
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daire dont on parlait plus haut. Mais justement 

ä cause du caractere de nouveaute absolue des 

contextes etudies on a estime qu'il etait, en tout 

cas, opportun d'appliquer la methode, quoiqu'en 

y apportant quelques modifications. Les resultats 

se sont reveles importants, m e m e en presence de 

ces limitations. 

La principale modification qui a ete apportee 

a ete celle d'introduire dans le tableau les types 

representes par un unique exemplaire, les soi-

disant unica, et les types presents seulement dans 

une unite stratigraphique. Ceci rend faible la seria

tion, surtout pour les phases les plus anciennes de 

l'habitat, etant donne le nombre exigu de frag-

Tableau 1A: Association des types et des contextes stratigraphique 
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ments recuperes dans les niveaux les plus profonds. 

D'autre part la valeur probablement chronologique 

des types formes par un seul exemplaire, presents 

seulement dans les niveaux les plus profonds, 

peut etre confirmee egalement par leur apprecia-

ble diversite formelle par rapport aux types pre

sents dans les couches les plus recentes. 

Les formes presentes seulement en surface de la 

zone fouillee et le ramassage de surface sur tout 

le site (S) ont ete exclues du tableau. O n a indi-

que le nombre de recurrences de chaque type; le 

signe ? indique l'appartenance incertaine ä un type 

et le caractere V une Variante du type. 

Tableau 1A (continuation): Association des types et des contextes stratigraphique 
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Tableau 1B: Association des types et des contextes stratigraphique 
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Tableau IC: Association des types et des contextes stratigraphique 
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Tableau 1D: Association des types et des contextes stratigraphique 
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Tableau IE: Association des types et des contextes stratigraphique 
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Dans le tableau des associations (tableau d'asso-

ciation 1A, 1B, IC, 1D, IE) on trouve, disposes le 

long des abscisses, les contextes stratigraphiques 

d'oü provient le materiel classifie. Il s'agit, pour la 

grande majorite, de loci relatifs aux carres fouilles 

dans l'extension de la fouille (MLlABDext)75. Par

fois, ä cause d'exigences de la fouille, on a donne 

des numeros differents ä la m e m e unite stratigra

phique, quand eile se trouvait en deux zones conti-

gues, mais non communicantes, ou quand les deux 

parties ont ete fouillees en deux moments diffe

rents. Dans le tableau la m e m e colonne comprend 

donc tous les loci qui correspondent ä la m e m e 

unite stratigraphique. 

A la fin de la sequence des loci provenant de la 

zone de l'extension ext. l'on a situe deux couches 

fouillees dans la premiere tranchee B D 4 et B1+D2. 

Les materiaux de B D 4 et Bl-fD2 peuvent aider ä 

mieux suivre le developpement de la ceramique de 

Ma'layba dans les phases finales de l'habitat. 

Le locus ABD c x tl a ete separe des autres parce 

qu'il est constitue par plus d'une unite stratigra

phique: il correspond en effet aux couches B D 4 

etBl. 

Suivent donc les materiaux des ramassages de 

surface: S. 

D e nombreux fragments du sondage de al-

N a b w a entrent dans cette Classification typolo

gique76. Ils ont donc ete inclus dans la derniere 

colonne du tableau, de maniere ä rendre evidente 

leur collocation par rapport ä la sequence strati

graphique de Ma'layba. 

Le long des ordonnees se trouvent les types, 

parfois classes par variete. 

D'apres l'examen du tableau, selon la methode 

expliquee dans l'introduction, il semble que l'on 

puisse decerner une division en trois groupes de 

couches, chacune caracterisee par des formes de 

ceramique exclusives. 

Le premier groupe correspond aux couches 

les plus profondes et initiales de l'occupation 

anthropique ä Ma'layba, qui comprennent des 

niveaux d'oecupation, des palissades, des cabanes 

avec de veritables sols en terre battue et des poteaux 

de soutien de toiture, un grand foyer, le premier 

canal d'irrigation: Bext loc. 57, Bcxt loc. 53, Bext loc. 

48, B ™ loc. 49, Bcxt loc. 42, Bext loc. 34 /D»1 loc. 36. 

Ces couches correspondent aux niveaux d'oecupa

tion I, II, III et IV et constituent, dans leur ensem-

ble, la phase 1A de la sequence de Ma'layba. 

Le deuxieme groupe comprend les couches 

intermediaires de la sequence stratigraphique qui 

comprennent un niveau d'abandon de la zone, 

peut-etre cause par des inondations, des palissa

des exterieures, des canaux d'irrigation: Bext loc. 

35/ Brat loc. 28/D™ loc. 30, Bcxt loc. 33/ Bext loc. 25, 

Dext loc. 29, Dext loc. 27, Dcxt loc. 26, BD e x t loc. 24/ 

Bext loc. 32, Fext loc. 38. Ces couches correspondent 

au depot qui s'est aecumule sur la cabane detruite 

dans la phase precedente, et au niveau V d'oecupa

tion. Dans leur ensemble, ils constituent la phase 

1B de la sequence. 

Le troisieme groupe de couches est plutot hete

rogene. Il comprend en effet soit des niveaux 

anthropiques, avec plusieurs cabanes (et les depöts 

relatifs ä sa periode d'emploi, B D loc. 20), les 

niveaux d'aecumulation sur les cabanes detrui-

tes (Bext/oc. 8/Dext loc. 18/Dext loc. 16), soit une 

succession de niveaux plus superficiels; ces der-

niers presentaient peu de traces de frequentation 

ou etaient formes par aecumulation naturelle de 

sable, mais ils contenaient, toutefois, une quantite 

de fragments ceramiques provenant, ä l'evidence, 

d'habitations limitrophes: Bext loc. 71 Bcxt loc. 6/Bcxt 

loc. 5/Dext/oc. 14/Dcxt loc. ll/Fext loc. 19; Bext loc. 4/ 

Dext loc. 10, ABD e x t loc. 3, B D loc. 4. Ces couches 

correspondent au niveau VI d'oecupation et aux 

couches superficielles qui constituent la phase IC 

de la sequence stratigraphique de Ma'layba. 

La couche en prevalence sableuse qui se trou

vait, dans la premiere tranchee de la fouille, ä 10 c m 

en dessous de la surface est separee du troisieme 

groupe: B loc. 1/D loc. 2. Cette couche plus super

ficiale de la sequence correspond ä la phase 2 de 

la sequence culturelle Ma'layba - Sabir, represen-

tee surtout dans le site de Sabir. 

75 Voir ch. 1.2. Voirch.2.2.b. 
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Types dates ä la phase 1A 
(tableau lA;pl. 55-57) 

Le repertoire des types exclusifs du premier groupe 

de niveaux est constitue par des formes, soit ouver-

tes soit fermees, peu articulees; elles presentent, 

toutefois, certaines caracteristiques particulieres 

qui disparaissent dans les phases successives. 

Six types de bois tronconiques ä bassin tres bas 

ou bas ont le bord epaissi: types 6, 11, 12, 14, 17 

et 29; les dimensions sont grandes, le diametre au 

bord va de 28 ä 40 cm, sauf le bol 11 qui a un dia

metre de 19 cm. Les types de bois tronconiques ä 

bassin profond, ä paroi avec profil soit rectiligne 

(types 33A, 37, 38, 53, 58) soit convexe (types 66, 

69A, 70, 72A et B, 75, 77) sont plus nombreux; 

parmi ces types, les types ä bord epaissi, qui, dans 

quatre cas, presentent la caracteristique particu-

liere d'une arete sur la partie exterieure du bord, 

prevalent aussi. Les bois ä bord rentre ä profil 

convexe 104B, les bois ä profil convexe 106 et 

111 presentent aussi un bord epaissi. Ces types 

de bois sont, pour le majorite, de grandes dimen

sions, le diametre au bord va de 45 ä 25 cm; seu

lement cinq types ont des dimensions inferieu-

res, entre les 18 et les 21 c m de diametre. Les 

bois presentent un brunissage tres fin et regu

lier, sauf deux fragments qui sont decores d'une 

autre facon: une rainure horizontale en dessous 

du bord (type 29) et le cordon horizontal lisse, 

bas et modele (type 111). 

Les types de jarres dont la paroi superieure varie 

de verticale ä rentree sont nombreux; seuls deux 

types sur quinze n'ont pas le bord epaissi. 

Des deux types de jarre ä paroi verticale, le type 

132 pourrait avoir eu la fonction qui, dans les pha

ses successives, a ete attribuee aux pocula; le type 

143 a le bord en eventail et le cordon modele, carac

teristiques, celles-ci, typiques et exclusives de la 

phase 1A. 

Les jarres ä bord rentre ou tres rentre ont tou-

tes des formes peu articulees (types 160, 173A et 

B, 200, 201A, 202-207, 212, 213). La forme d'en-

semble, pour ce qu'il est permis de decerner mal-

gre l'etat fragmentaire du materiel, va de la forme 

en tonneau, ä la forme tronco-ovoide, ä celle glo

bulaire. Les dimensions sont grandes, le diametre 

au bord va de 48 ä 30 cm, avec quelques exemplai

res de dimensions plus reduites (types 173 et 207). 

La variete A du type 201 se distingue des autres 

types tant par le brunissage vertical de la surface 

exterieure, que par ses petites dimensions: diame

tre de 16,5 cm. Les types 173 et 207 sont les seuls 

ä bord non epaissi. La jarre 207 presente un cor

don modele. 

Deux seuls unica appartiennent ä la classe des 

jarres ä bord evase, dans ce cas avec bord evase 

ä peine prononce: types 218 et 220. Le type 218 

presente les surfaces exterieure et interieure polies 

et un cordon modele bas, deux caracteristiques de 

la phase 1A. 

Seuls deux types de jarres ä col court sont carac

teristiques de la phase 1A. U n tel type de poterie 

sera plus «populaire » dans les phases plus recen-

tes. Le type 237B presente une surface exterieure 

soigneusement brunie avec des lignes verticales; 

le type 244 presente le m e m e brunissage verti

cal soigne et un cordon horizontal decore d'em

preintes sur l'epaule duquel part un cordon ver

tical. C o m m e pour toutes les jarres ä col court les 

dimensions sont moyennes/petites, le diametre au 

bord va de 14 ä 18 c m pour le type 237B, de 7 cm 

pour le type 244. 

Quatre types appartiennent ä la classe des vases 

ä col: types 258, 259, 260B et 261. Les types 260 

et 261 presentent le bord en eventail, caracteris

tique de la phase 1A. Les surfaces sont decorees 

par brunissage tres soigne ou polies. Le diametre 

du bord va de 26 ä 17 cm. 

U n fragment est decore de deux paires de lignes 

incisees, le champ decore de breves lignes inci-

sees: motif 322. Trois motifs decoratifs plasti

ques, modeles, dejä cites, sont aussi exclusifs de 

la phase 1A: les cordons bas, lisses ou decores: 

334-336. 

U n seul fragment appartenant aux types exami-

nes provient du ramassage de surface S. 

Types dates ä la phase 1A et 
ä la phase 1B (tableau 1A; pl. 58) 

Certaines formes dejäproduites dans la phase 1A, 

continuent ä l'etre aussi dans la phase IB. Il s'agit 

donc de types de plus longue duree que ceux qui 

ont ete examines jusqu'ä maintenant. 

Deux types de bois tronconiques au bassin 

plutot bas, ä bord epaissi, s'approchent des types 

exclusifs de la phase 1A (types 12 et 14), ne s'en 
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distinguant que par l'epaisseur majeure des parois: 

types 10 et 16. 

Pour les bois ä bassin profond, un seul type a 

le bord non epaissi, et se rapproche du type 33: 

type 30, ce dernier a, toutefois, les parois minces. 

Le type 39 ä paroi superieure ä profil rectiligne et 

bord epaissi s'approche du type 58, et ne s'en dis-

tingue que par le type d'epaississement du bord. Le 

type 74 ressemble au type 77. Le type 76 se rappro

che du type 72, mais est depourvu de l'arete exte

rieure sur le bord. E n general les bords ont la sur

face interieure tres soigneusement brunie, la sur

face exterieure ne l'est que dans certains cas. 

Le bol ä bord rentre 104A se distingue de la 

variete B (exclusive de la phase 1A) seulement par 

l'arete interieure. 

Tous les bois mentionnes ont les memes dimen

sions des types de la phase 1A auxquels ils ont ete 

rapproches. 

Le poculum 117A est le seul qui ait ete produit 

des la phase 1A; il presente l'exterieur decore par 

brunissage vertical serre et soigne; le diametre va 

entre 18 et 22 cm. 

Seuls quatre types de jarres ä paroi superieure 

allant de verticale ä rentree doivent etre conside-

res de longue duree. Il s'agit de types peu carac-

terises, dont deux presentent toutefois la carac-

teristique arete exterieure sur le bord (types 167, 

201B): 137,150 A, 162,167,201B. Tous les exem

plaires appartenant ä ces types sont decores, sauf 

peu d'exceptions, par un brunissage serre et soi

gne, ou polis. 

La variete A du type 260 de vase ä col avec bord 

en eventail semble avoir une vie plus longue que 

la variete B. 

U n seul des fragments appartenant aux types 

examines provient du ramassage de surface S. 

Types dates ä la phase 1B 
(tableau lB;pl. 59. 60) 

Un nombreux groupe de formes est caracteristi-

que exclusivement de la phase IB. 

Parmi les bois tronconiques ä bassin bas figurent 

quatre types qui pourraient etre definis de verita-

bles assiettes, tous avec le bord epaissi: types 1, 4, 

7A et 8. Les trois premiers ont de grandes dimen

sions avec un diametre au bord de 53 ä 32 cm; le 

type 8 a des dimensions plus petites avec un dia

metre de 27 ä 25 cm. Ils sont tous decores par bru

nissage ä l'interieur et certains d'entre eux egale-

ment ä l'exterieur. 

Trois autres types de bois ä bassin bas sont de 

grandes dimensions (de 50 ä 36 cm): types 9,13 et 

15. Tous les exemplaires ont un brunissage serre 

et soigne ä l'interieur, et sur quelques exemplai

res egalement ä l'exterieur. 

Les bois ä bassin profond se distinguent consi-

derablement de ceux de la phase 1A. Le type 27 

est un bol de petites dimensions (diametre 16 cm), 

ä bord peu epaissi, de forme tronconique, decore 

par brunissage serre ä l'exterieur. Deux types pre

sentent une forme tronconique et des dimensions 

moyennes-petites (en un cas diametre de 19 cm, 

24 cm dans l'autre): 33B et 35. U n dernier bol a 

un bord epaissi, une paroi superieure ä profil rec

tiligne : type 40, decore par un brunissage serre et 

soigne ä l'interieur, moins serre ä l'exterieur. 

Tous les autres types de bois tronconiques ä bas

sin profond ont les parois ä profil convexe et le 

bord epaissi (sauf dans le cas du type 60, dans 

lequel le bord est aminci): types 64, 65, 68, 69B, 

71. Les dimensions sont generalement grandes avec 

un diametre variant de 41 ä 30 cm. La Variante du 

type 65 a un diametre de 17 cm et est decoree sur 

la partie superieure du bord avec des lignes impri-

mees (motif 331). Ils sont generalement decores 

par un brunissage assez serre ä l'exterieur et/ou 

ä l'interieur. 

A part le bol ä bord rentre 104, qui commence 

ä etre produit dejä dans la phase 1A, deux autres 

types paraissent dans la phase 1B: types 99 et 100. 

Les dimensions vont des 32 cm du type 99 au 20 

c m du type 100. Dans les deux types les surfa

ces exterieures et interieures sont brunies avec des 

lignes moyennement serrees et soignees. 

Les bois ä profil convexe 107B et 109 ont des 

diametres qui vont de 22 au 24 cm et sont deco

res, le premier par brunissage vertical ä l'exterieur, 

le deuxieme par brunissage serre et soigne ä l'in

terieur. 

Ä part la variete A du type de poculum 117, pro-

duite eile aussi dejä dans la phase 1A, la variete 

C du m e m e type est exclusive de la phase IB. 

Les exemplaires ont un diametre de 13 ä 19 cm 

et sont decores par brunissage vertical soigne ä 

l'exterieur. 

O n produit maintenant des gobelets, qui ont 

toutefois des caracteristiques les distinguant des 
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gobelets classiques qui seront typiques de la phase 

IC: types 122, 126 et 128. Le premier a un cor

don horizontal decore sous le bord et un brunis

sage horizontal soigne ä l'interieur et ä l'exterieur, 

le deuxieme est bruni par des lignes verticales ser-

rees et soignees ä l'exterieur, le troisieme est decore 

par brunissage horizontal ä l'interieur et ä l'exte

rieur. Le diametre va de 6 a 10 cm. 

Parmi les types de jarres ä paroi superieure ver

ticale, peu rentree ou rentree, aucun type n'appar-

tient exclusivement ä la phase IB. Il faut cepen-

dant rappeler les types qui ont ete mentionnes 

precedemment qui commencent ä etre produits 

dans la phase 1A, et continuent ä etre produits 

dans la phase 1B; il s'agit en general de formes 

peu caracterisees. U n type de jarre ä paroi supe

rieure tres rentree, type 210, est cependant exclu-

sif de la phase IB. Il a un diametre de 23 c m et 

est decore par brunissage peu serre ä l'exterieur, 

serre ä l'interieur. Il y a encore un type de jarre ä 

bord evase de forme tres differente par rapport ä 

la jarre exclusive de la phase 1A: type 223. II a un 

diametre de 11 c m et une decoration par brunis

sage vertical ä l'exterieur. 

Les jarres ä col court sont presentes avec deux 

types: types 228, 237A. Elles ont en general un 

brunissage vertical (en un cas horizontal) serre et 

soigne ä l'exterieur et sont de petites dimensions : 

le diametre va de 8 ä 11 cm. 

Trois types de vases ä col tronconique ont un 

brunissage vertical serre et soigne ä l'exterieur; 

les dimensions du diametre du bord vont de 

12 ä 18 cm: types 251, 252 et 254. U n seul frag

ment appartenant aux types examines provient du 

ramassage de surface S. 

Types dates ä la phase 1B et 
ä la phase IC (tableau 1B; pl. 61. 62) 

Le repertoire des formes de la phase 1B s'elar-

git si nous prenons egalement en consideration 

les types qui continuent ä etre produits dans la 

phase IC. 

Parmi les bois tronconiques ä bassin bas, un autre 

type peut etre considere une verkable assiette: type 

3; le diametre va de 47 ä 50 cm, la surface inte

rieure est decoree par brunissage ä claie, soigne. 

D'autres types, tous peu articules, ont le bord 

moins epaissi des types exclusifs de la phase 1B: 

types 19, 22 et 23; les dimensions vont de 44 ä 54 

cm, avec deux exemplaires qui ont au bord un dia

metre de 30 cm. 

Parmi les bois tronconiques ä bassin profond 

figurent deux types qui presentent des caracteris

tiques qui seront tres developpees dans la phase 

IC: types 45 et 50 avec bord epaissi en arete ä l'in

terieur; brunissage horizontal serre ä l'interieur; le 

diametre va de 28 ä 40 cm. Le m e m e type de bru

nissage est observe sur un autre type de bol tron

conique profond avec paroi ä profil convexe: type 

63, avec un diametre de 26 ä 31 cm. 

U n type de bol tronconique profond, ou vase 

cylindrique, a un brunissage vertical soigne ä l'ex

terieur et un diametre de 29 ä 34 cm: type 88. 

Le seul type de bol carene est date aux phases 

1B et IC; cette classe de bois sera successivement 

presente de maniere plus fournie dans le repertoire 

plus tardif de Sabir: type 94. Les exemplaires de 

Ma'layba ont des anses horizontales et, dans un 

cas, un cordon horizontal decore et un brunissage 

non serre ä l'interieur. Les mesures vont de 24 ä 

37 c m sur le bord. 

Bien qu'aucun type de jarre ä paroi superieure 

verticale ne soit exclusif de la phase 1B, deux types 

ä bord epaissi, assez similaires, sont datables aux 

phases 1B et IC: types 138 et 139. Les dimensions 

vont de 25 ä 44 cm. 

U n type de jarre ä paroi superieure peu rentree, 

150B, avec diametre de 27 ä 36 cm, et une surface 

interieure ä brunissage serre est aussi presente. 

Le repertoire des jarres ä bord rentre s'enrichit 

d'un autre type, peu articule, ä bord peu epaissi 

avec brunissage vertical et horizontal ä l'exterieur: 

187A. 

U n type de jarre ä bord evase est decore ä bru

nissage vertical soigne sur l'epaule: type 225. Le 

diametre va de 26 ä 32 c m sur le bord. 

U n type de jarrette ä col court a une forme ovoide 

avec brunissage vertical soigne sur l'epaule: type 

232B. Le diametre va de 10 ä 14 cm au bord. 

U n type de vase ä col tronconique (type 250) 

pourrait etre un type de support pour vases77. 

Parmi les anses, Celles verticales ä decoration inci-

Voirch. 1.3.b. 
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see sont datees aux phases 1B et IC: type 314A. 

Parmi les decorations, figurent le motif decora

tif imprime 331 et le cordon horizontal decore 
338. 

Sept fragments appartenant aux types ici consi-

deres proviennent du collectage en surface. 

Types dates ä la phase IC 
(tableau IC, 1D, IE; pl. 63-74) 

Dans la phase IC le nombre des types caracte

ristiques de la phase augmente de facon conside-

rable. 

Bien que ceci puisse etre en partie du au fait 

que les niveaux superieurs ont ete fouilles sur de 

plus grandes surfaces, il n'y a pas de doute que 

le repertoire ceramique dans la phase IC montre 

une variete de formes qui etait absente dans les 

phases precedentes et qui est liee peut-etre aux 

developpements socio-economiques de la com-

munaute. 

Dans certains cas il s'agit de simples differen-

ces formelles liees au changement du goüt, dans 

d'autres il s'agit, probablement, de differences plus 

profondes. 

U n bol tronconique ä bassin bas a un diame

tre au bord de 65 cm, dimension jusqu'ä present 

inconnue: type 2, avec brunissage ä claie tres soi

gne ä l'interieur. D'autres bois ä bassin bas se dis-

tinguent par les caracteristiques du bord et, par

fois, par les parois minces: types 5, 18, 24-26 et 

28. Les dimensions de ces derniers restent dans 

la moyenne des bois des autres phases: de 32 ä 

56 cm, et ils sont en general decores par brunis

sage ä l'interieur. 

Les types de bol ä bassin profond sont beaucoup 

plus nombreux que dans les phases precedentes: 

types 31, 32, 34, 36, 41, 43, 44, 47, 48, 49A et B, 

51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 78, 80 et 81. U n e carac-

teristique tres typique est le bord epaissi ä l'inte

rieur en arete des types de 41 ä 52 qui a ete une 

espece de « fossile guide » dans la definition de la 

phase 1 de la facies archeologique de Sabir lors de 

l'etude du materiel du sondage 8A dans le site de 

Sabir. E n effet, dans les niveaux les plus profonds 

du sondage Sabir 8A, apparaissaient des bois avec 

ce type de bord. Lors de reconnaissances effectuees 

dans la m e m e zone, la presence en surface de bois 

avec ce type de bord a permis d'attribuer certains 

sites ä une phase plus ancienne que celle que l'on 

etait en train de fouiller ä Sabir. Deux types de bol 

ä bassin profond avec ce type de bord etaient dejä 

fabriques dans la phase 1B78. Les bois ä bassin pro

fond presentent la surface interieure decoree par 

brunissage serre et soigne; les types 31 et 34 fönt 

exception car, etant donne leurs dimensions redui-

tes, ils pourraient etre des pocula. Il va de soi que 

les bois ä bassin profond sont de dimensions plus 

petites que les bois ä bassin bas: ici le diametre varie 

de 26 ä 37 cm, avec peu d'exemplaires plus grands, 

qui atteignent jusqu'ä 44 c m de diametre. La deco

ration peinte apparait pour la premiere fois sur le 

bol 59, bien qu'elle soit mal conservee et qu'on ne 

puisse pas lire le motif represente. 

D e nombreux types appartiennent ä la classe 

mal definie de bois tronconiques profonds et/ou 

de vases cylindriques ou pocula, classe qui ne peut 

etre mieux definie ä cause de l'impossibilite d'eta-

blir s'il s'agit de formes ouvertes ou fermees, ä 

cause du caractere fragmentaire des trouvailles: 

types 82-84,86,87 et 89-92. O n peut suggerer que 

ces tessons n'appartiennent pas tous ä une m e m e 

classe de poterie de par les differences dans le traite-

ment des surfaces: on trouve, en effet, des surfa

ces interieures arasees c o m m e pour lespocula et les 

gobelets, ou des surfaces interieures avec brunis

sage c o m m e pour les bois. Les dimensions memes 

vont de Celles typiques des bois profonds ä Celles 

plus reduites des pocula. 

Le seul type de bol ä bord evase 93 appartient 

ä cette phase. Il s'agit de bois ä bord legerement 

evase, ä bassin tronconique, decores avec un bru

nissage soigne, vertical ä l'exterieur et horizontal, 

tres serre et regulier ä l'interieur, dont les dimen

sions varient de 24 ä 28 cm. 

Le bol carene 94 continue ä etre produit dans 

la phase IC. 

Deux types sont caracteristiques de la classe de 

bois ä bord rentre ä profil convexe: le type 101 

avec un bord dont la conformation fait penser ä un 

appui-couvercle (avec diametre de 20 ä 24 cm), et le 

type 105 decore de trois rainures horizontales, de 

dimensions superieures ä 38 cm. Les autres types 

Voir types 45 et 50. 
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sont plutot peu caracterises: 96,98,103, et ont des 

diametres allant de 20 ä 29 cm. Tous les types ont 

un brunissage horizontal ä l'interieur. 

Deux sont les types de bol ä profil convexe: 

107B et 108. Le type 108 differe des types des pha

ses precedentes et presente un brunissage vertical 

ä l'exterieur et l'interieur arase; avec un diametre 

de 23 cm, il pourrait etre considere aussi c o m m e 

un poculum. 

Deux types de pocula sont presents dans cette 

phase: 117B, 119. Le type 119 presente des cor

dons verticaux lisses ou decores, caracteristiques 

de cette phase; le diametre va de 14 ä 20 cm. 

Les gobelets sont une classe caracteristique de 

cette phase, on en connait cinq types: 123-125, 

127 et 129. Le type 123 presente une decoration ä 

incision, et une surface ä brunissage vertical serre, 

caracteristique presente seulement sur un autre 

exemplaire du type 125. Le type 127 a des cor

dons verticaux decores. Les dimensions sont plus 

ou moins Standard, avec un diametre qui va de 

10 ä 12 cm; un seul exemplaire a un diametre de 

15 cm. 

Les jarres ä paroi superieure allant de verticale 

ä rentree ne comptent pas moins de 44 types, ce 

qui contraste avec les phases precedentes, dans les-

quelles cette classe etait peu representee. 

Parmi les jarres ä paroi superieure verticale le 

type 133 est decore de pastilles, motif exclusif de 

cette phase (motif 337); eile a des parois minces, 

le bord non epaissi, un brunissage soigne sur les 

surfaces, un diametre au bord de 22 cm. Parmi les 

autres types (134-136, 140, 142, 144, 146), tous ä 

bord epaissi, on remarque le type 136 avec anses 

et/ou cordons horizontaux, et ä surface interieure 

brunie; le type 144 ä bord epaissi ä l'interieur en 

arete, element present aussi sur certains types de 

bois tronconiques et typique de cette phase, avec 

surface interieure brunie; le type 146, avec cor

dons verticaux lisses, elements egalement typiques 

de la phase IC. Le type 135 presente un brunis

sage vertical sur la surface exterieure et la surface 

interieure arasee; il pourrait en realite s'agir de 

soutiens pour vases dont les perforations ne sont 

pas conservees. La mesure du diametre va de 27 ä 

40 cm, avec quatre exemplaires seulement de dia

metre inferieur, de 20 ä 25 cm. 

Dans le deuxieme groupe de formes avec paroi 

superieure peu rentree on retrouve ä peu pres les 

memes distinctions que l'on voit dans les jarres ä 

parois verticales. Trois types ont le bord non epaissi 

(types 147-149); parmi ceux-ci, un a les parois min

ces (147) et un est decore de pastilles circulaires 

(149). Tous presentent la surface interieure brunie. 

Le diametre le plus grand est de 31 cm, le plus petit 

de 21 cm. Onze types ont le bord epaissi (types 

151-153, 155, 159, 163, 165, 166, 168-170). Parmi 

les plus caracteristiques, le type 165 a des pastilles 

ovales sous le bord; le type 163 a un bord epaissi 

ä l'interieur et ä l'exterieur; le type 166 a un bord 

saillant ä l'interieur et des cordons horizontaux 

decores; dans le type 169 on retrouve le bord epaissi 

ä l'interieur en arete et dans le type 170 le bord 

caracteristique des bois ä bord rentre 101. Le dia

metre au bord reste plutot constant, entre 35 et 

32 cm; un exemplaire du type 170 a un diametre 

de 20 cm. Le brunissage ä l'interieur est present 

seulement sur certains exemplaires. 

Des types ä bord non epaissi et d'autres ä bord 

epaissi sont presents egalement parmi les jarres ä 

bord rentre. 

Les jarres ä bord rentre avec bord non epaissi 

(types 172,174-179) ont en general des parois min

ces. Le type 174 est decore de pastilles sous le bord. 

Les types 177 et 178 ont la surface exterieure brunie 

ä lignes verticales; les types 172, 174 et 176 ont la 

surface interieure brunie ä traits horizontaux. Les 

dimensions sont plutot constantes avec un diametre 

entre 21 et 30 cm, seul le type 179 a un diametre de 

13 cm et un exemplaire du type 176 de 14 cm. 

Treize types appartiennent au groupe des jarres ä 

bord rentre avec bord epaissi (types 183-186,188— 

191, 192A, 194, 197-199); ils presentent souvent 

des anses horizontales et des cordons horizontaux 

decores (types 183-186,197,198). Le traitement des 

surfaces n'est pas uniforme; la surface interieure 

est souvent brunie, la surface exterieure l'est plus 

rarement; le type 185 et un exemplaire du type 184 

ont un brunissage vertical. Le type 190 est decore 

de deux rainures horizontales, le type 198 d'une 

rangee de points imprimes ä la hauteur de l'anse. 

Le type 194 rappelle de tres pres les «Sabir jars» 

classiques, dont on a retrouve tant de types ä Sabir 

dans des niveaux dates des phases plus recentes. 

Les dimensions du bord vont en general de 30 ä 

40 cm; le type 194 semble comporter deux series, 

l'une de dimensions plus grandes (de 30 ä 40 cm), 

l'autre plus petite (de 25 ä 26 cm); le type 198 est 

de petites dimensions: 16 cm. Le type 189 a un 

bord de 50 cm. 
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Deux jarrettes seulement ont un bord tres ren

tre (types 209 et 214). Le type 214 est decore sur 

l'epaule de rangees de cordons decores d'impres-
sions. 

La jarre ä bord evase 222, avec decoration par 

brunissage vertical ä l'exterieur et ä claie ä l'inte

rieur, n'est guere different de la forme de la jarre 

ä bord evase 225, produite dejä dans la phase IB. 

Les trois autres types ont le bord evase ä peine 

marque: 216,217 et 219. Les types 216 et 217 sont 

de petites dimensions (diametre de 16 ä 18 cm) et 

sont decores par brunissage vertical ä l'exterieur et 

horizontal ä l'interieur; le type 219 a des dimen

sions plus grandes (de 25 ä 30 cm); dans un exem

plaire la surface exterieure est decoree par brunis

sage vertical. 

Dix types appartiennent ä la classe des jarres 

ä col court (types 227, 229, 232A et C, 233, 234, 

236, 238, 239, 242 et 248. Parmi eux les jarrettes 

ont toutes la surface decoree par brunissage verti

cal tres soigne et le bord interieur poli; les dimen

sions vont de 7 ä 20 cm. Une autre jarrette (type 

248) est decoree de lignes verticales peintes et de 

lignes incisees. 

Les autres jarres ä col court (diametre de 14 ä 

30 cm) ont la surface lissee, avec un seul cas de 

brunissage sur le col; le type 242 est decore par 

des lignes verticales au peigne. 

Deux types ont ete attribues de facon hypothe-

tique aux vases ä col: types 253 et 257. Le type 

253, ä bord epaissi tant ä l'interieur qu'ä l'exte

rieur, presente la partie superieure du bord deco

ree de points imprimes. 

Les vases ä verseur paraissent pour la premiere 

fois dans la phase IC. Les types de vases ä ver

seur ouvert ont tous la surface interieure decoree 

par brunissage horizontal serre: types 263-266. 

Les dimensions vont de 22 ä 34 cm. U n type a un 

verseur ferme ou faux verseur (267). La presence 

ä Sabir de plusieurs exemplaires ä verseur ferme 

autorise ä penser qu'il ne s'agit pas d'un vase non 

fini; l'interieur est mal bruni et le diametre est de 

30 cm. 

Les amphores apparaissent de m e m e pour la pre

miere fois dans la phase IC. Il s'agit d'une classe 

non homogene, unifiee par la presence d'anses ver

ticales : types 269-276,279 et 280. Pour la premiere 

fois nous trouvons un type de petite amphore, 

qui a d'ailleurs une forme assez particuliere, qui 

ferait penser qu'il s'agit plutot d'un bocal, c'est-

ä-dire d'un vase ä embouchure plus large que les 

amphores, et avec une seule anse: type 269. Il a un 

diametre au bord de 4 cm, et est decore par bru

nissage vertical serre et soigne ä l'exterieur, et de 

deux cordons verticaux decores (motif 342). 

Trois types d'amphores (271, 273, 279) sont 

decores d'empreintes sur l'anse; le diametre au 

bord va de 10 ä 22 cm. Le type 280 (avec decora

tion imprimee sur l'anse) appartient certainement 

ä la phase IC; un des fragments, sürement attri-

bue ä une amphore, provient de la surface, tandis 

que l'attribution des autres ä ce type reste incer

taine car l'anse manque. 

U n autre groupe d'amphores a la surface exte

rieure decoree par brunissage vertical (types 270, 

272, 275); le diametre du bord est de 20 cm. 

U n seul type de pithos provient d'une couche 

datee ä la phase IC: type 284; de forme tronco-

ovoide, il est decore de rangees de cordons deco

res d'empreintes, le diametre au bord est de 28 cm. 

Tous les fragments appartenant aux autres types 

de pithoi proviennent de la surface. Deux frag

ments de bords ont ete inseres de facon hypothe-

tique dans cette classe: type 282. 

Des deux seuls types de couvercles reperes, un 

est date ä la phase IC, l'autre a ete recueilli en 

surface: type 299; le diametre au bord va de 38 

ä 44 cm. 

U n type de vase ä fenetres, le soi-disant brü-

leur d'encens, apparait aussi pour la premiere fois 

dans la phase IC: type 300. Il est souvent decore 

d'empreintes sur le bord; les dimensions sont assez 

constantes, avec un diametre de 14 ä 18 cm. Ce 

type de recipient est tres bien represente ä Sabir 

dans la periode successive. 

Les anses verticales ä decoration imprimee 

(314B) sont typiques de cette phase. 

D e nombreuses motifs decoratifs sont datables 

exclusivement ä la phase IC: le motif decoratif ä 

incision, forme par une ligne horizontale et une 

ligne angulaire 316; celui avec rangees de lignes 

verticales au peigne 317, en general sur l'epaule de 

jarres ou de pithoi; le motif ä trois lignes espacees 

et recourbees 321; le motif decoratif imprime avec 

rangees verticales de points 329; les motifs decora

tifs plastiques, appliques, avec pastilles 337; les cor

dons horizontaux multiples, lisses (ridged wäre) 

339, surtout sur des pithoi; les cordons horizon

taux multiples, decores d'empreintes cuneiformes 

(ridged wäre) 340, eux aussi sur des pithoi; les cor-



144 CHAPITRE I. M A L A Y B A 

dons horizontaux multiples, decores de cupules 

ou points imprimes 341B; les cordons verticaux 

multiples, lisses 343; le cordon ä cercles concen-

triques 345. 

Le motif peint 348 est datable ä la phase IC. 

U n e centaine de fragments appartenant aux types 

dates ä la phase I C provient de la surface S. 

Types dates aux phases 1A, 1B, IC 
(tableau lE;pl. 75) 

Dans le tableau des associations, un groupe de 

types presents dans les phases 1A, 1B et I C vient 

apres les types exclusifs de la phase IC. Dans cer

tains cas, le caractere fragmentaire des objets trou-

ves n'a peut-etre pas permis une typologie plus 

precise, en d'autres cas la donnee doit etre consi-

deree objective. 

Dans un type de bol tronconique le bord ä peine 

epaissi forme un ressaut interieur: type 62; le frag

ment le plus ancien presente des surfaces ä bru

nissage serre et regulier; le fragment le plus recent 

est bruni seulement ä l'interieur par des lignes peu 

serrees. 

E n outre on doit attribuer aux trois phases un 

type de bol ä bassin profond (type 85), un des 

pocula (type 116), un des bois ä paroi superieure 

rentrante (type 187B), et un type de support (type 

304). Si, pour les types cites, on peut supposer 

que la typologie n'a pas pu relever de differences 

formelles dans les formes d'ensemble, pour qua

tre types d'anse (310-313) on peut effectivement 

penser que la donnee corresponde ä la realite. Le 

motif decoratif imprime, 328, se trouve aussi dans 

les trois phases 1A, 1B, IC. 

Types datables ä la phase IC et 

ä la phase 2 (tableau IE; pl. 76) 

Il s'agit de types presents, non seulement dans les 

couches datables ä la phase I C pour des raisons 

stratigraphiques, mais aussi dans la couche Bl + D 2 

et parfois dans le materiel de surface. Les compa-

raisons avec le materiel de Sabir (encore inedit) 

suggerent que ces types sont datables, non seule

ment ä la phase IC, mais aussi ä la phase 279. 

Il s'agit d'un type de bol ä bassin profond et bord 

epaissi, avec la surface interieure decoree par bru

nissage non serre, diametre au bord de 36 ä 42 cm, 

type 79; d'un type de bol ä bord rentre, peut-etre 

carene, ä parois minces, diametre de 18 ä 28 cm, 

type 102; de deux types de jarres ä paroi superieure 

peu rentree avec bord epaissi, types 156 et 164, 

avec diametre de 27 ä 37 c m ; d'un type de jarre ä 

parois superieures rentrantes, type 195; d'un type 

de vases ä faux verseur, type 268, avec un diametre 

au bord de 25 ä 36 c m ; du motif decoratif plasti-

que modele, type 333, et du motif decoratif plas-

tique applique, type 344. 

Le type de gobelet 120 commence ä etre produit 

des la phase 1B et continue jusqu'ä la phase 2. 

Types datables ä la phase 2 
(tableau IE; pl. 77) 

Il s'agit de types presents enBl +D2 et parfois parmi 

le materiel de surface. Ce sont: le type de bol ä bassin 

profond 56, decore avec un cordon decore, avec un 

diametre de 34 cm; le type de bol ä bord rentre 97, 

avec diametre de 29 ä 37 cm; deux des types de jarre 

ä parois superieures peu rentrantes ä bord epaissi, 

157 et 158, le premier decore de rainures horizon

tales; trois types de jarres ä paroi superieure ren

tree avec bord epaissi, 193, 196, 211, avec diametre 

de 26 ä 42 cm; le type 196 est decore par un cordon 

horizontal decore, dans un cas l'anse est conserve; 

l'amphore 277, decoree d'empreintes sur l'epaule, 

diametre au bord 36 cm. 

U n dernier groupe de types, non inclus dans le 

tableau d'association, n'est pas datable apriori sur 

la base de la position stratigraphique, puisqu'il est 

present en A B D e x t locus 1, qui reunit les deux cou

ches superficielles, dont une datee ä la phase I C 

(BD4) et l'autre ä la phase 2 (B1/D2), en S et dans 

MLlBetMLIC. 
Il s'agit du gobelet 121, du type de jarre ä parois 

superieures rentrantes 192B, du vase ä col 256, de 

l'amphore 281, du pithos 292, du vase ä fenetres 

301, de tenons ä contour trapezo'idal 309, du motif 

Voir ch. 3. 
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decoratif ä incision 319 et du motif decoratif plas-

tique, modele, 332. 

O n peut dire que ces types appartiennent bien ä 

la phase finale de l'occupation de Ma'layba, mais 

une attribution plus precise sera possible seule

ment lorsque l'etude du materiel ceramique de 

Sabir, et en particulier du materiel du sondage 8A, 

sera terminee. Cette etude pourra aussi confirmer 

l'attribution ä la phase 2 de certains types. 

Ceci vaut aussi pour deux types qui sont pre

sents tant dans la phase 1 que dans la phase 2: la 

jarre ä paroi superieure verticale 131 et le motif 

decoratif imprime de rangees verticales d'emprein

tes 330. Ce dernier est sürement present aussi dans 

la phase 2 ä Sabir et fournit une indication de la 

continuite du developpement du repertoire cera

mique de Ma'layba et de Sabir. 

Par soucis de brievete ne sont pas inseres dans le 

tableau des associations les types presents seulement 

parmi le materiel de surface. Ce sont les types de bol 

7B, 20, 21, 42, 46, 67, 73, le seul type de bol ä bord 

rentre ä profil angulaire 95, les trois types de bol ä 

profil convexe 110 (celui-ci avec des inclusions de 

steatite) 112,113, la poele ä pieds 114, la cuvette 115, 

le poculum 118, la chope 130, les jarres ä paroi supe

rieure allant de verticale ä rentree 141,145,154,161, 

171, 180-182, 208, 215, les jarres ä bord evase 221 

(avec inclusions de steatite) et 224, les jarres ä col 

court 226,230,231,235,240,241,243,245-247,249, 

le vase ä col 255, le bol ä verseur 262, l'amphore 278, 

presque tous les types de pythoi 283, 285-291,293-

297, les couvercles 298,299B, les vases ä fenetres 302, 

303, le support 305, les tenons 306-308, le manche 

315, les motifs decoratifs ä incision 318,320,323-327, 

les motifs decoratifs plastiques appliques 341A, 342, 

346, 347, les motifs decoratifs peints 349, 350. 

Il faut noter que le materiel de surface a ete recolte 

en des moments differents et n'est pas le resultat d'un 

ramassage systematique; lors de notre premiere visite 

au site, par exemple, notre attention s'est concen

tree surtout sur le materiel qui nous etait dejä connu 

par le sondage Sabir 8A en tant que plus ancien par 

rapport au repertoire qui etait fouille ä Sabir; en 

d'autres occasions on a recolte des fragments deco

res qui nous etaient alors inconnus. La recolte a ete 

selective. M e m e si l'absence de certains types pre

sents dans le materiel stratifie, est certainement signi-

ficative (par exemple, la presque totale absence de 

pithoi), plutot que de forcer les donnees et de cher-

cher ä attribuer ä l'une ou l'autre phase l'un ou l'autre 

type, il conviendra de confronter le materiel au reper

toire de Sabir, une fois son etude terminee. 

Le finissage au tour ou ä la tournette de la partie 

superieure de la poterie a laisse de legeres depressions 

horizontales et paralleles sous le bord (dans quelques 

cas elles pourraient etre confondues avec de legeres 

rainures). Ce type de finissage est typique de la phase 

IC. Dans le cas d'un type date aux phases 1A, 1B 

et IC, l'unique fragment fini au tour ou ä la tour

nette provient de la phase 1C. M e m e les« empreintes 

de palette » se trouvent seulement sur les fragments 

appartenant aux types dates ä la phase IC. 

Sur certains vases l'on trouve soit les traces d'un 

finissage au tour soit les empreintes de palette. Tout 

le probleme des nouvelles techniques employees ä 

Ma'layba ä partir de la phase IC devra etre mieux 

etudie, en les confrontant avec les resultats de 

l'etude du materiel de Sabir. 

Les resultats de l'analyse du tableau des associa

tions ne doivent pas etre pris ä la lettre, cas par cas, 

parce que, c o m m e on l'a dit, ils peuvent avoir ete 

influences par divers conditionnements, soit objec-

tifs soit subjectifs, mais ils sont toutefois valables 

dans leurs lignes generales pour la reconstruction 

du developpement formel du repertoire cerami

que de Ma'layba. 

La päte des vases de Ma'layba est plutot uniforme 

pendant tout la duree de vie de l'habitat. Les inclu

sions sont, dans la grande majorite des cas, sableu

ses. O n peut noter toutefois quelques differences 

dans les differentes periodes d'oecupation. Dans la 

phase 1A la päte est compacte ou plutot compacte 

avec inclusions sableuses; les inclusions vegetales 

(avec sable) sont tres rares, surtout dans les niveaux 

les plus profonds. Dans la phase 1B on peut noter 

le m e m e haut pourcentage de vases avec inclusions 

sableuses, mais la proportion de vases ä päte avec 

inclusions vegetales est legerement plus haute; on 

note aussi un vase avec chamotte, unie au sable, et 

un autre avec aussi des fragments de coquillages; 

la päte est encore plus ou moins compacte. Dans la 

phase IC on trouve toujours des pätes compactes 

avec inclusions sableuses, mais la quantite d'inclu

sions est souvent reduite. O n trouve pour la pre

miere fois des vases fabriques dans une päte tres fine 

avec tres peu d'inclusions; ces derniers sont particu-

lierement frequents parmi les materiels de surface. 

La päte avec inclusions vegetales et chamotte est 

aussi presente. Pour la premiere fois dans la phase 

IC on note de vases avec inclusions en steatite. 
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Planche 55. Ma'layba. Types dates ä la phase 1A 
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Planche 56. Ma'layba. Types dates ä la phase 1A 
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Planche 57. Ma'layba. Types dates ä la phase 1A 
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Planche 58. Ma'layba. Types dates aux phases 1A et 1B 
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Planche 59. Ma'layba. Types dates ä la phase 1B 
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Planche 60. Ma'layba. Types dates ä la phase 1 B 
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Planche 61. Ma'layba. Types dates aux phases 1B et IC 
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Planche 62. Ma'layba. Types dates aux phases 1 B et I C 
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Planche 63. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 64. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 65. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 66. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 67. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 68. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 69. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 70. Ma'layba. Types dates a la phase IC 
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Planche 71. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 72. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 73. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 74. Ma'layba. Types dates ä la phase IC 
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Planche 75. Ma'layba. Types dates aux phases 1A, 1B et IC 
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Planche 76. Ma'layba. Types datables aux phases IC et 2 
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Planche 77. Ma'layba. Types datables ä la phase 2 
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La surface des vases est presque toujours lis

see, de facon plus ou moins raffinee. Les formes 

ouvertes sont lissees aussi ä l'interieur. Le bru

nissage est present dans toute la sequence, mais 

dans la phase 1A on note un brunissage tres serre, 

presque un polissage; il disparait dans les pha

ses successives. 

1.5. CHRONOLOGIE ABSOLUE 

Neuf datations au l4C calibrees ä partir de char-

bons de bois, appartenant en general ä des structu

res d'habitation, permettent de dater la sequence 

stratigraphique que l'on vient de decrire (annexe 

1, tableau 1). 

Phase 1A 

L'echantillon le plus profond, qui provient d'un 

foyer associe au sol de la cabane du niveau III 

(Bln-5156, loc. 49), a fourni une datation au debut 

du IP millenaire av. J.-C: 2010-2000 cal B C , 

1980-1740 cal B C . Les niveaux I et II ne sont 

pas dates; ils presentent une epaisseur de 50/60 

cm. M e m e s'il est impossible d'estimer le temps 

d'accumulation de ces niveaux, l'on peut toute

fois supposer le debut d'une occupation anthro

pique du site dans la periode finale du IIP" mille

naire. Le deuxieme echantillon provient d'un des 

poteaux brüles trouves in situ et qui formaient le 

perimetre de la structure du niveau IV (Bln-5155, 

loc. 31). Sa datation, 1880-1680 cal B C , marque 

la fin de la phase 1A. L'echantillon Bln-5155 date 

aussi le premier canal d'irrigation loc. 64, pen

dant que des traces probables de l'existence de 

canaux d'irrigation plus anciens proviennent des 

niveaux II et III. 

Phase 1B 

L'echantillon Bln-5154, provenant d'un des 

poteaux de la palissade (loc. 24), trouve brüle in 

situ, date cette phase intermediaire de la sequence, 

c'est-ä-dire le niveau V: 1870-1840 cal BC, 1780-

1610 cal BC. 

Phase IC 

Trois echantillons de charbon de bois datent les 

cabanes du niveau VI. Bln-5153 provient d'un 

poteau de la cabane en H (loc. 56): 1610-1430 

cal B C . Bln-5151 et Bln-5152 proviennent de 

charbons de bois trouves dans les couches que 

l'on peut mettre en relation avec l'occupation des 

cabanes. Bln-5151 deJ-H,/oc. 20: 1690-1490 cal 

B C , 1480-1460 cal B C ; Bln-5152 de Fest, loc. 22: 

1690-1520 cal BC. 

L'echantillon Bln-5149 provient de charbons 

de bois trouves dans un foyer sur le fond de la 

couche qui couvre la couche de destruction des 

cabanes du niveau VI (Dcst loc. 14): 1690-1510 

cal BC. 

L'echantillon Bln-5150 provient de charbons de 

bois preleves du foyer dans la couche qui cou

vre la precedente (H, loc. 9): 1380-1330 cal B C , 

1320-1120 cal BC. Cette datation parait mettre 

en evidence une periode d'abandon de la zone. 

Cette hypothese a ete faite aussi en analysant la 

nature des couches superficielles, posterieures au 

niveau VI; ici on n'a pas retrouve des structures, 

mais une accumulation croissante de sables d'ori

gine eolienne. 

Phase 2 

L'echantillon Bln-5148 provient d'un poteau 

brüle trouve, non in situ, dans la couche la plus 

superficielle (loc. 1): 1380-1120 cal BC. Onpeut 

supposer que le passage de la phase 1 ä la phase 

2 se soit verifie au cours du XIIP siecle av. J.-C. 

Peu apres l'habitat de Ma'layba a du etre aban-

donne. Abandon qui peut s'etre verifie peu de 

temps avant l'apparition ä Sabir des structures en 

briques crues, au cours du XIP siecle av. J.-C. 
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1.6. MACLAYBA, L'ENVIRONNEMENT 

ET L'IRRIGATION 

Les horizons humides qui sont ä la base de la 

sequence stratigraphique de Ma'layba representent 

des phases climatiques qui ont ete datees ailleurs 

au Yemen aux V P et IV millenaires. Dans l'Arabie 

du Sud-Ouest le pluvial de l'Holocene moyen est 

aujourd'hui atteste de nombreux emplacements, 

c o m m e wädi Yalä et wädi '1-Jawf80. Probablement 

ä cause d'une circulation accrue des moussons dans 

la periode entre le VP" et le I V millenaire, un cli-

mat plus humide avait permis la croissance d'une 

epaisse Vegetation de broussailles et donc la for-

mation d'un paleosol humide, connu c o m m e le 

Jahr an soilsl. Des rivieres permanentes sillonnaient 

les hauts plateaux, et leur cours peut avoir pene-

tre dans les zones arides le long des piedmonts 

des collines orientales du Haut Yemen82. Sur la 

plaine cotiere meridionale, le wädl Tuban rejoi-

gnait probablement ä cette epoque la mer sur une 

ligne de cöte probablement plus ä l'interieur qu'ä 

present. Pendant cette periode humide de l'Ho

locene moyen, les hautes terres, c o m m e le bassin 

de San'ä', semblent avoir ete dejä occupees par 

de petites communautes pastorales83, tandis que 

le long de la cöte du Yemen, cette ancienne occu-

pation a ete documentee jusqu'ä aujourd'hui seu

lement par les anciens sites d'amas de coquilla

ges le long de la Tihäma de la Mer Rouge et du 

Golfe d'Aden84. 

O n n'a pas de preuve de presence humaine ä 

Ma'layba dans cette periode. 

Les donnees actuellement ä disposition attes-

tent que l'occupation anthropique commence ä 

B. Marcolongo - A. M. Palmieri, Environmental Modi-

fication and Settlement Conditions in the Yalä Area, 

dans: A. de Maigret (ed.), The Sabaean Archeological 

Complex in the Wädl Yalä (Eastern Hawlän at-Tiyäl, 

Yemen Arab Republic). A Preliminary Report, IsMEO 

Reports and Memoirs 21 (1988) 45-51. - Cleuziou -
Inizan - Marcolongo (1992). 

Wilkinson - Edens - Gibson (1997) 103. - C. Edens -

T. J. Wilkinson, Southwest Arabia During the Holo-

cene. Recent Archaeological Developments, Journal 

of World Prehistory 12/1, 1998, 56-61. 

M.-L. Inizan - A.-M. Lezine - B. Marcolongo -J.-F. 

Saliege - C. Robert - F. Werth, Paleolacs et peuple-

Ma'layba probablement dans la periode finale du 

IIP' millenaire. A u debut l'occupation du site a pu 

etre transitoire (niveau I) et avoir eu le caractere 

d'un campement, mais assez tot eile semble avoir 

evolue vers une occupation plus stable, caracterisee 

par des habitations construites en materiaux peris-

sables. Ä partir du niveau II les traces d'oecupa

tion se fönt en effet progressivement plus consis-

tantes. Cinq niveaux superposes avec des restes 

de structures constituent la preuve d'une occupa

tion continue du site qui, ä certaines epoques, a 

ete habite de maniere plutot intensive. 

Nous avons identifie deux types de structures en 

materiaux perissables. La plus ancienne, la cabane 

du niveau IV, qui pouvait avoir une surface de 

50 nr environ, avait un perimetre forme par une 

seule file de poteaux formant une ligne courbe. 

D'autres poteaux, ä l'interieur du perimetre, pou-

vaient soutenir le toit. La technique de construc

tion des cabanes du niveau VI est differente; elles 

presentaient en effet une double file de poteaux -

en general de dimensions plus petites que Celles 

de la cabane la plus ancienne - qui devaient sou

tenir les parois formees de branches, puis recou-

vertes d'argile85. Il faut remarquer que m e m e dans 

le niveau II les trous de poteau etaient regroupes 

par paires; il s'agit de la preuve que les deux tech-

niques n'ont pas une signification chronologique, 

mais sont plutot ä mettre en relation avec l'impor-

tance differente des structures et probablement 

avec une destination d'usage differente. 

Les niveaux d'oecupation anthropique etaient 

marques par des sols en terre battue, soit ä l'inte

rieur soit ä l'exterieur des cabanes. Ils etaient for

mes par la normale aecumulation des debris d'oe

cupation mais aussi, parfois, par des veritables cou-

ments holocenes du Yemen: Le Ramlat As-Sab'atayn, 

Paleorient 23/2, 1998, 137-149. 

H. Kaliweit, Neolithische und Bronzezeitliche Besied

lung in Wadi Dhahr, Republik Yemen. Eine Untersu

chung auf der Basis von Geländebegehungen und Son-

dagen(1996). 

B. Vogt - V Buffa - U. Brunner, Ma'layba and the 

Bronze Age Irrigation in Coastal Yemen, A B A D Y 9 

(2002) 15-26. 

Dans deux cas on a retrouve, dans les niveaux de des

truction des cabanes, des restes du revetement des 

parois, en forme de blocs d'argile conservant des 

empreintes de branches cuits par le feu. 
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ches de terre battue ajoutees intentionnellement 

pour niveler la surface. Ä l'interieur et ä l'exterieur 

des cabanes on a trouve des fosses, plus ou moins 

larges et profondes, employees probablement pour 

la conservation des denrees86. Les foyers etaient 

constitues par des fosses, plus ou moins larges, 

creusees dans le terrain, ou par de simples zones 

de feu, toutes deux sans structures en pierre. 

U n canal - loc. 64 - en forme ä V et d'une lar-

geur de 1,50 m, avait ete creuse ä cöte de la cabane 

du niveau IV. Ce niveau a ete date ä la phase 1A et, 

dans le cadre de la Chronologie absolue, ä 1880-

1680 av. J.-C. environ. Le remplissage du canal 

etait forme par des couches de Sediment qui s'al-

ternaient ä de minces couches de sable, couvertes 

d'une couche de gravier et ensuite par un epais 

niveau de Sediment melange ä du sable, qui avait 

completement rempli le canal. Dans ce remplis

sage l'on avait creuse un deuxieme canal - loc. 65 

- qui ä son tour s'etait rempli. La m e m e moda-

lite s'etait repetee avec la construction de deux 

autres canaux superposes (loci 43 et 60). Le der

nier canal - loc. 41 - avait ete legerement deplace 

vers le sud. Ce dernier canal s'etait ensuite defini-

tivement rempli de limon. Ceci avait determine son 

abandon et la pose successive, au m e m e endroit, 

du sol associe aux cabanes du niveau VI, date ä la 

phase IC. Dans cette periode un autre canal etait 

actif au nord-ouest du precedent. Il s'agit du der

nier canal atteste ä Ma'layba. 

Probablement en m e m e temps que le canal le 

plus ancien, loc. 64, un autre canal (loc. 69) a ete 

creuse sur le m e m e niveau dans N et Next. Il git 

parallelement ä ce dernier, ä peu pres ä quatre 

metres au nord. Il est plus large que les autres 

canaux, puisqu'il mesure 2 m en largeur, mais pre

sente une profondeur de 0,60 m seulement. Il pour

rait s'agir d'un canal primaire, venant de la source 

principale d'eau. Ce canal aussi etait rempli de gra

vier, de sediment et de sable. 

L'utilisation des canaux est donc attestee ä 

Ma'layba du XIX e - debut XVIIP siecle av. J.-C. 

au X V I P - debut X V siecle av. J.-C.; la presence 

rekurrente de sable gris alluvial et de limon dans 

86 Ä Ma'layba on a retrouve, seulement en surface et dans 

les couches superficielles, des vases de grandes dimen

sions - presents et tres nombreux ä Sabir - qui pou-

vaient avoir cette fonction. 

les couches associees aux niveaux II et III - plus 

anciens - peut etre interpretee toutefois de facon 

hypothetique comme l'indication du debut de la pra-

tique de l'irrigation dans une periode plus ancienne, 

ä la fin du IIP - debut du IP millenaire. 

Les remplissages des canaux temoignent des crues 

successives, parfois non contrölees. 

O n a mentionne plus haut la phase humide attes

tee dans le IV millenaire egalement ä Ma'layba. Les 

changements climatiques et les interventions humai-

nes ont produit un changement significatif sur le ter-

ritoire au debut du IIP millenaire, qui a ete revele 

dans les Hautes Terres du Yemen par les etudes dans 

la region de Dhamär. D'un cöte la pluie devint plus 

rare et le climat en general moins humide. De l'autre 

les etablissements humains commencerent ä avoir un 

impact important sur l'environnement. Les villages 

de l'Äge du Bronze, le pastoralisme et la pratique 

de l'agriculture se repandirent successivement sur 

tous les hauts plateaux87. La deforestation pour per-

mettre la culture fut accompagnee par la construc

tion de terrasses. La combinaison de changements 

climatiques et d'interferences humaines a cause une 

reduction de la couverture vegetale et a influence le 

cours des eaux de teile facon que, successivement, 

l'ecoulement des eaux devient plus court, mais plus 

rapide et plus fort. Il s'agit d'un processus ä long 

terme, qui a transforme des rivieres perennes en des 

wädl inondes ä certaines Saisons. 

De meme, ä cause de l'erosion d'origine humaine 

sur les hauts plateaux, des Sediments ont ete dever-

ses sur les terres basses, produisant ainsi des ter-

rains fertiles pour l'agriculture aussi longtemps que 

les inondations ont pu etre contrölees. 

Ä Ma'layba, d'un cöte les limons - qui restent la 

composante principale du remplissage des canaux -

et le petit canal de diversion sont une indication de 

l'usage des canaux pour l'irrigation, de l'autre cöte 

un element different - les graviers grossiers et les 

sables - indiquent des inondations repetees et par

fois non contrölees88. Ces evenements detruisirent 

une partie du Systeme de canaux existant et rendi-

rent necessaires des activites, respectivement, de res-

tauration et de reconstruction. 

Wilkinson - Edens - Gibson (1997) 129. 

Les canaux de Ma'layba ont ete le sujet d'un recent 

article oü l'on a discute des modalites de leur utilisa-

tion: Vogt - Buffa - Brunner op. cit. 15-26. 
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Les repercussions destructives de sayls non 

contröles sur la plaine de Tuban peuvent etre indi-

rectement verifiees par la Situation de l'ancienne 

ville Sulayhide de al-Ra'ara (un teil proche de la 

ville de al-Hawta): al-Hamdäm decrit, au X e siecle, 

al-Ra'ara comme situee sur le wädi principaP9, mais 

aujourd'hui on ne peut discerner aucune trace de 

ce cours d'eau. Apparemment le wädl a change son 

lit de facon radicale, m e m e en epoques recentes. 

La m e m e chose peut etre arrive ä la Ma'layba pro-

tohistorique, qui est maintenant situee au milieu 

d'une plaine sans aucun wädi de dimensions appre-

ciables dans les environs. 

A u cours d'une breve campagne, en 1998, le son

dage profond de Ma'layba fut etudie par H. Amir

khanov du point de vue de l'analyse du pollen. Des 

echantillons furent preleves de facon systematique 

dans tous les principaux depöts en commencant 

par les paleosols inferieurs jusqu'ä la surface m e m e 

de la butte - ce qui pouvait fournir un echantillon 

de comparaison avec un environnement d'irriga

tion moderne. Plus de 80 especes vegetales (arbres, 

herbes, ete) furent identifiees90. Les resultats peu

vent etre resumes ainsi: pendant les deux phases 

humides, representees par les deux paleosols, la 

variete des especes apparait limitee. Apres la for-

mation du paleosol le plus tardif la composition 

des especes identifiees diminua pour une certaine 

periode non determinee. Avec le debut de la pre

sence humaine - et donc de l'agriculture - on peut 

toutefois enregistrer dans les depöts culturels une 

augmentation tres sensible de la biodiversite91. 

Les changements du cours du wädi Tuban ont 

cree dans le temps une aecumulation des Sediments 

provenant du sayl. La hauteur de cette aecumu

lation est visible dans le sondage en profondeur. 

Les paleosols ä la base de la sequence de Ma'layba 

se trouvent en effet ä plus de 4 m au-dessous de la 

plaine moderne. Le canal le plus ancien se trouve 

encore au-dessous de la plaine, tandis que le canal 

le plus recent est ä un niveau legerement superieur 

ä celui de la plaine. Cette derniere donnee indi-

que aussi qu'un phenomene de deflation eolienne 

A. A. Muhayrez, Al-'Aqaba (1989) 88. 

Les etudes palynologiques ont ete conduites par M m e 

G. Shilova, anciennement de PAcademie Russe des 
Sciences. 

Vogt - Buffa - Brunner op. cit. 22-23. 

s'est verifie successivement, qui a baisse l'ancienne 

plaine jusqu'ä l'actuel plan de campagne. L'on peut 

supposer que les couches superieures de l'habitat 

ancien aient forme un verkable teil. La deflation 

eolienne qui a erode la plaine a empörte aussi les 

materiaux les plus volatiles du teil, en compac-

tant les niveaux anthropiques superficiels; eile a 

ete favorisee egalement par la probable absence de 

structures. Ce processus est parvenu ä un equilibre 

- en interrompant la deflation du teil - quand les 

fragments ceramiques, non empörtes, ont entiere-

ment recouvert sa surface. 

Si l'on prend en compte les depöts anthropiques 

objets de deflation en surface, il nous est permis 

d'imaginer que l'etablissement a ete habite pen

dant une periode apres le XIIP siecle av. J.-C. Des 

oecupations plus tardives, appartenant par exem

ple ä la periode sudarabique ou medievale, n'ont 

pas ete enregistrees. 

L'elevation du niveau des champs cultives, due 

ä la pratique de l'irrigation, doit avoir rendu, ä un 

moment donne, les champs trop hauts pour l'uti-

lisation des canaux. Le phenomene de l'abandon 

de l'agriculture, et en general de Ma'layba c o m m e 

habitat stable, est probablement du ä ce pheno

mene. E n effet les deux derniers metres de depot 

attestent une aecumulation croissante de sables 

eoliens, qui peuvent etre le resultat d'un delais-

sement de l'agriculture et peut-etre de l'abandon 

du site c o m m e etablissement permanent. Les com-

munautes c o m m e celle de Ma'layba ont reagi au 

changement des conditions environnementales en 

deplacant les habitats et les cultures vers l'inte

rieur, c'est-ä-dire dans des terres plus elevees oü 

le ghayl et le sayl etaient encore suffisants pour 

l'irrigation et oü il etait plus facile de tirer l'eau 

des wädl. Actuellement les sites archeologiques 

pres de la cöte semblent plus anciens que ceux 

qui sont plus au nord92. Des deplacements simi-

laires d'habitats sont attestes aussi dans d'autres 

zones du Yemen93. 

A cause d'une transformation presque permanente 

du paysage, il ne reste que peu de traces des systemes 

92 Vogt - Buffa - Brunner op. cit. 26. 
93 U. Brunner, Jemen-Vom Weihrauch zum Erdöl (1999) 

38-39; U. Brunner, History of Irrigation in the Lahj 

Oasis, Raydän 8, ä paraitre. 
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d'irrigation pre-islamiques dans la plaine du wädl 

Tuban. Brian Doe identifie le « barrage d'Urash », qui 

est mentionne par al-Hamdäni, le savant du X e siecle, 

dans la zone de Lahj, avec le monument hydraulique 

ä al-'Anad dans le wädi Tuban superieur, au nord de 

la ville moderne de al-Hawta (fig. 3)94. Ce qu'il en 

reste est un bastion sur la rive droite du wädi por-

tant une inscription en langue qatabänite, qui repre

sente peut-etre les restes de l'ecluse d'un barrage en 

terre, puis empörte par les inondations. Les depöts 

massifs de Sediments sont plus evidents le long du 

haut cours du wädi Tuban; selon toute evidence ils 

sont en rapport avec l'ancien barrage et ses prede-

cesseurs. Leurs anciennes origines anthropogem-

ques sont parfois clairement distinguables ä la base 

de sections escarpees du wädi au nord de al-Hawta, 

qui montrent par endroits des sections transversa

les de canaux faits par l'homme95. 

B. Doe, Monuments of South Arabia (1983) 184—1S 

Vogt - Buffa - Brunner op. cit. 17 fig. 2. 

D. Loher, Die antike und islamische Bewässerung in 

der Oase Lahag, Republik Jemen (1999) 75 (these non 

publiee). 



CHAPITRE 2. SABIR ET LES AUTRES SITES 

OBJETS DES RECHERCHES 

DANS LE GOLFE D'ADEN 

2.1. SABIR 

Sabir est situee dans le delta du wädi Tuban pres de 

4 k m au sud de l'actuelle oasis de al-Hawta - Lahj et 

pres de 25 k m au nord de la ville d'Aden (fig. 3). Sa 

Situation lui permet un acces facile aux hautes terres 

du Yemen (zone de Ta'izz/Ibb), au nord-est, par le 

wädi Tuban et le proche wädi Banä. Les alentours de 

Sabir sont caracterises aujourd'hui par de nombreu

ses oasis entourees par le delta de gravier du wädi 

Tuban, recouvert par de vastes etendues de dunes 

de sable et par plusieurs zones de cultures qui bene-

ficient de l'accumulation de Sediments fertiles deri-

vant des sayls. 

Le site, une zone plutot plate avec une douzaine 

de basses elevations qui depassent ä peine les 3 m 

de hauteur, a une etendue de pres de 2 x 1 km. Les 

contours du site sont dissimules par les Sediments 

accumules, des dunes de sable et des constructions 

et plantations modernes. Differents sondages et des 

fouilles sur grande echelle dans la zone ont com-

mence ä montrer que le site est en fait un teil de 

grandes dimensions avec des depöts culturels d'au 

moins 4 ä 5 m d'epaisseur. La zone peripherique du 

site est marquee par des series de trous de poteaux 

de cabanes rondes et rectangulaires, construites en 

une technique combinee de feuilles de palme tres-

sees et de bois d'acacia et de tamaris. 

La phase principale d'oecupation de Sabir cor

respond ä peu pres aux trois metres superieurs 

des depöts. Les dates au radiocarbone de vingt-six 

echantillons attribuent l'occupation ä la periode qui 

va du XIIP au IXe siecle av. J.-C, mais on ne peut pas 

exclure une reoecupation par la m e m e culture avant 

le V P siecle av. J.-C. (annexe 1, tableaux 2-4). 

Deux sondages profonds (Sabir 8 A et Sabir 2B) 

ont revele, dans leurs niveaux inferieurs, l'alternance 

de couches de gravier depose par l'eau, de couches 

de sable apporte par l'eau ou par le vent, et de Sedi

ments fertiles; au-dessus une sequence stratifiee de 

poterie. U. Brunner a suppose que Sabir a ete expo-

see de facon repetee ä des inondations considerables 

et que, apres ces evenements, une partie du site a ete 

temporairement abandonnee96. 

A u debut de la phase 297, dans le cours du 

XIIP siecle av. J.-C, les structures d'habitat sont 

encore des cabanes; c'est seulement au X I P siecle 

av. J.-C. que l'architecture en briques crues appa-

rait ä Sabir98. Sabir devient une vraie ville avec un 

grand centre ä fonction publique, des zones resi-

dentielles, des zones industrielles. 

A cette epoque, le grand complexe monumental 

de Sabir 5 (fig. 27) est bäti avec une planification evi

dente ; plusieurs bätiments sont construits ä l'inte

rieur d'un enclos polygonal d'une surface de plus 

de 5000 m2. Le complexe pourrait avoir ete un cen

tre politique, economique ou rituel ä l'interieur de 

la ville, qui refleterait une societe dotee d'une Orga

nisation centralisee". Trois bätiments avec des murs 

epais en briques crues (Sabir 5, buildings 1,2,3) ont 

des salles hypostyles ä deux ou trois nefs, des gale-

ries laterales et une cour; le bätiment 3 est considere 

un temple. Sabir 5 a aussi un exemple d'architecture 

sacree: la piece 5D, de petites dimensions, ä l'est des 

Vogt-Sedov (1998) 262. 
Voir ch. 3. 

Vogt - Sedov (1997). - Vogt - Sedov (1998). -

B. Vogt - A. V Sedov - V. Buffa, Zur Datierung der 

Sabir-Kultur, Jemen, A B A D Y 9 (2002) 27-39. 

Buffa-Vogt (2001) fig. 2. 
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Fig. 27. Plan schematique du complexe Sabir 5 

Fig. 28. Sondage ä al-Nabwa 
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bätiments 1, 2, 3, presente ä l'interieur une rangee 

de six galets dresses devant lesquels etait alignee une 

serie de bois couverts par une couche blanchätre, 

probablement des residus d'offrandes100. 

Dans la zone Sabir 25, ä l'ouest de Sabir 5, on 

a documente une zone d'habitations privees; de 

nombreuses petites pieces etaient regroupees autour 

d'une cour centrale. Des cabanes ä plan ovale ou 

rectangulaire etaient presentes dans les zones peri-

pheriques du site pendant cette phase. 

U n e specialisation productive est indiquee par 

la presence de zones separees: l'une pour la fusion 

du bronze et l'autre pour la production des cera

miques. 

Sabir 2 C etait dote d'une serie de fours ouverts 

pour la production de ceramique. Les fours sont des 

simples fosses, peu profondes et circulaires creu-

sees dans des depöts plus anciens. Ils sont entou-

res par de grandes quantites de vases casses, elimi-

nes apres la cuisson, dont un pourcentage tres haut 

consiste en tessons trop cuits et vitrifies; les cen-

dres provenant du nettoyage des fours gisaient tout 

autour. U n examen initial de ces restes suggere que 

la plupart des types du repertoire de la ceramique 

de Sabir etaient produits, au moins aux X P - X e sie

cles av. J.-C, directement sur place. Des bätiments 

en briques crues etaient probablement associes aux 

fours dans la zone contigue Sabir 2A. 

Toutes les tranchees de fouilles ont donne une 

grande quantite de restes botaniques et de faune. 

Les restes botaniques fournissent des preuves evi

dentes que l'horticulture et l'agriculture etaient des 

ressources principales. 

D e tres nombreux recipients en ceramique soit 

vides et empiles, soit pleins de graines, ont ete trou

ves dans un magasin contigu au temple. L'edifice et 

le magasin ont ete detruits par le feu au IXC siecle 

av. J.-C. Les restes botaniques illustrem les divers 

types de cultures et de Vegetation presents ä Sabir. 

Les vases contenaient soit une seule espece de res

tes, soit un melange de plusieurs especes: fruits de 

palmier doum, graines de lin et graines de mou -

nc B. Vogt - A. V. Sedov, Die Sabir-Kultur und die jeme

nitische Küstenebene in der 2. Hälfte des 2. Jahrtau

sends v. Chr., dans: Cat. exposition Vienne (1998) fig. 

älap. 149. 
1 :i D. de Moulins - C. Phillips - N. Durrani, The Archaeo-

botanical Record of Yemen and the Question of Afro-

Asian Contacts, dans: K. Neuman - A. Butler -

tarde, noyaux de Zyzifus, graines de sesame, peut-

etre des pedoncules de vigne, graines de legumi-

neuses, Acaaa et graines de millet; diverses grai

nes de Sorghum et Rottboellia cochinchinensis ont 

ete aussi identifiees. Cette derniere espece est une 

herbe annuelle sub-tropicale, diffuse en Afrique 

occidentale, et aujourd'hui dans la Tihäma, oü 

eile pousse jusqu'ä 1800 m, de preference pres des 

champs irrigues ou dans les zones ä haute pluviosite 

annuelle. E n Afrique tropicale, eile est employee 

c o m m e fourrage pour les animaux et pour la manu-

facture de tapis. Bon nombre de ces especes a ete 

enregistre aussi dans des contextes archeologiques 

contemporains, ou plus anciens, en Egypte ou en 

d'autres zones de l'Afrique nord-orientale101. 

Si les ossements de chameau sont apparemment-

et de facon inattendue - absents du record archeo

logique, les ossements de brebis, de chevre et de 

betail abondent et confirment l'importance de l'ele-

vage. Il faut noter aussi une large dispersion d'aretes 

de poisson trouvees partout dans le site. Leur pre

sence, associee aux poids pour filets, suggere que, 

bien qu'eloignes de 20 k m de la mer, les habitants 

de Sabir, c o m m e ceux de Ma'layba, etaient direc

tement impliques dans la peche et que l'exploita-

tion des ressources marines contribuait de facon 

significative ä leur diete. 

Des oeufs d'autruche, certains peints de motifs 

geometriques, etaient transformes en recipients. Les 

ateliers locaux travaillaient les coquilles d'ceufs, les 

coquillages et l'ivoire pour en faire des ornements 

personnels. D e meme , les produits de luxe, c o m m e 

les perles d'obsidienne polie, etaient probablement 

produits localement ä partir de materiaux dispo

nibles provenant soit du commerce down the Une 

du Haut-Yemen, soit de la cöte africaine102. Des 

ustensiles etaient de preference produits ä partir 

d'obsidienne et de silex de basse qualite; des os de 

mammiferes ou des aretes fournissaient le materiel 

prmcipal pour des ustensiles tels des aiguilles, des 

percoirs, des grattoirs, etc. Les ustensiles en cui-

vre et les armes sont assez rares103. 

S. Kahlheber (ed.), Food, Fuel and Fields. Progress in 

African Archaeobotany (2003) 213-228. 

J. Zarins, Obsidian and the Red Sea Trade. Prehistoric 

Aspects, dans: M. Taddei (ed.), South Asian Archaeo

logy 1987, IsMEO. Serie Orientale Roma LXVI 1 

(1990)507-541. 

Vogt-Sedov op. cit. Kat.-Nr. 128-130 p. 153. -Buffa -

Vogt (2001) fig. 3,1-2. 
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2.2. AL-NABWA 

Lamas de coquillages de al-Nabwa se situe dans 

le district de Burayka ä Little Aden. Des sondages 

ont ete pratiques sur le site, decouvert et publie par 

Cambridge en 1966104, par une mission conjointe 

russe et allemande en 1999105. 

Le site se trouve dans le secteur nord du cratere 

effondre du volcan de Little Aden et presente l'as-

pect d'une terrasse marine qui s'etend du nord au 

sud pour une longueur de 1 k m et une largeur de 

100-200 metres. A u nord-ouest, la terrasse marine 

confine avec de vastes marais sales (sabkha) et avec 

une lagune avoisinante, le Khawr Bi'r Ahmad, qui 

fut peut-etre autrefois une branche du delta du 

wädi Tuban, le wädi Kabir, et ä l'est avec les reliefs 

du volcan. La terrasse a ete formee par des sables 

d'origine et d'äge differents. La zone la plus ele-

vee et centrale de l'amas presente en surface de la 

ceramique islamique tardive (XIX e-XX e siecles), 

periode pendant laquelle Burayka etait un port 

important. Les fragments de ceramique protohis-

torique, qui trouvent des paralleles dans la cera

mique de Ma'layba, prevalent dans les zones nord 

et sud, bien qu'ils soient associes ä une quantite 

limitee de ceramique islamique. 

2.2.a. Les sondages 

Des cinq sondages qui ont ete executes, le plus 

etendu - al-Nabwa 2 -, de 5 m x 20 m avec une 

profondeur de 5 m , a mis en evidence une stra

tigraphie composee de treize couches, dont sept 

contenaient des artefacts (fig. 28); parmi ceux-ci, 

cinq niveaux ä composante principalement sablon-

neuse - en dessous du niveau superficiel, considere 

d'accumulation naturelle - contenaient un haut 

pourcentage de coquillages et des tessons cerami

ques, associes ä des instruments lithiques et des 

os d'animaux. La faune marine et la tortue de mer 

predominent, mais on peut aussi noter la presence 

d'os de petits animaux: ovi-caprides et gazelles, 

104 P. Cambridge, The Shell Eaters: A Preliminary Study 

of a Midden Site at Little Aden, Aden Magazine 12, 

1966,22-24. 
105 H. Amirkhanov - B. Vogt, Al-Nabwa 2 - The Site of 

the Ancient Fishermen and Mollusk-gatherers on the 

Aden Gulf Coast (Republic of Yemen), Rossijskaya 

Archeologia 2, 2002, 30^13 (en russe). 

tous avec traces d'exposition au feu. 652 kg de 

coquillages ont ete recueillis dont la grande majo-

rite consiste en Anadara uropigimelana. 

Deux autres niveaux plus profonds ont ete consi-

deres d'origine anthropique ä cause de la presence 

de coquillages avec traces de feu, malgre l'absence 

d'artefacts. 

Les niveaux d'origine anthropique s'alternaient 

parfois ä des niveaux ä structure sableuse contenant 

seulement des coquillages isoles. Il est impossible 

d'etablir s'il s'agit de periodes d'abandon du site 

ou si l'occupation s'est deplacee dans une autre 

zone. U n approfondissement du sondage en 2002 

a revele que le niveau le plus profond rejoint en 

1999 reposait sur l'ancienne dune. 

Plusieurs foyers indiquaient clairement les 

niveaux d'oecupation; en association avec eux on 

a parfois trouve des poids de filets, des meules et 

des fragments ceramiques106. Les deux niveaux les 

plus profonds d'origine anthropique temoignent 

probablement d'une oecupation qui precede l'Äge 

du Bronze. 

U n sondage a aussi ete effectue ä al-Nabwa-Est, 

la terrasse qui surplombe l'amas de coquillages. 

U n eimetiere dont restent cinq tombes ä structure 

ovale en pierre a ete localise ici. La seule tombe 

fouillee a restitue les restes d'un seul individu et 

un seul fragment ceramique (comparable au reper

toire ceramique de Ma'layba). Il s'agit jusqu'ä ce 

jour du seul eimetiere que l'on puisse mettre en 

rapport avec le facies de Sabir107. 

2.2.b. La ceramique 

On presente ici la ceramique provenant du son

dage 1999 et son elargissement en 2002108. Cer

tains tessons de ceramique s'inserent parfaite-

ment dans la typologie elaboree pour la cerami

que de Ma'layba; ils ont donc ete inclus dans la 

m e m e typologie et dans le tableau d'association 

correspondante109. D'autres fragments ne peuvent 

etre parfaitement encadres dans la typologie de 

106 Voir infra ch. 2.2.b. 
107 Buffa-Vogt (2001) 406. 
108 Amirkhanov - Vogt op. cit. 30^-3. 
109 Voir infra, tableau 1, p. 131-136. 
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Ma'layba, pour laquelle on a choisi une Classifica

tion ä mailles etroites, pour les raisons mention-

nees ä la p. 35. Les types nouveaux qui sont appa-

rus sont ici listes avec leur numeration specifique. 

Ils sont, toutefois, dans certains cas, proches des 

types presents ä Ma'layba. Cette parente formelle 

est donc mentionnee pour chaque type. Ces types 

ont ete aussi inclus dans le tableau d'association 

de Ma'layba, dans la colonne de al-Nabwa, avec 

la mention: Variante = V 

Dans la liste des fragments attribues ä chaque 

type le premier chiffre indique le locus de prove-

nance, le deuxieme le numero assigne au fragment 

ä l'interieur du m e m e locus. Locus Z se refere aux 

fragments trouves au cours de l'extension de la 

tranchee al-Nabwa 2, effectuee en 2002. 

O n a maintenu le m e m e Schema de Classifica

tion utilise pour Ma'layba110. 

Bois tronconiques 

/. Bassin bas ou de profondeur moyenne 

Al-N. 1. 

Bol tronconique ä paroi superieure ä profil recti

ligne, bord epaissi ä l'exterieur et ä l'interieur, en 

arete ä l'interieur. Le type est une Variante du type 

6 de Ma'layba. Päte brune, compacte avec inclu

sions petites et moyennes, blanches et noires; sur

faces lissees; brunissage horizontal serre ä l'inte

rieur et ä l'exterieur (pl. 78). 

Al-N. Z, 11. 

Al-N. 2. 

Bol tronconique ä bassin bas, paroi superieure ä 

profil rectiligne, bord epaissi, profil continu. Päte 

brune, compacte, avec inclusions sableuses; sur

face exterieure abimee, interieure lissee avec bru

nissage horizontal serre (pl. 78). 

Al-N. Z, 10. 

Al-N. 3. 

Bol tronconique de profondeur moyenne, ä paroi 

superieure ä profil convexe, bord aminci, en arete ä 

l'interieur. Päte rouge clair (2.5YR 6/6), compacte, 

avec inclusions noires et mica; surface interieure 

corrodee avec traces de brunissage, exterieure ä 

brunissage horizontal serre (pl. 78). 

Al-N. 3, 39. 

Al-N. 4. 

Bois tronconiques de profondeur moyenne, ä 

paroi superieure ä profil convexe, bord epaissi. Le 

type est une Variante plus profonde du type 14 de 

Ma'layba. Päte brune, compacte avec inclusions 

sableuses; surfaces lissees; brunissage horizontal 

serre ä l'exterieur et ä l'interieur (pl. 78). 

Al-N. Z, 16.21. 

Al-N. 5. 

Bois tronconiques de profondeur moyenne, bord 

epaissi ä l'interieur, en arete ä l'exterieur. Päte rouge 

clair, fine, tres compacte, avec inclusions sableu

ses, dans un seul cas avec mica; deux exemplai

res ont la surface incrustee, le troisieme a la sur

face exterieure lissee; brunissage horizontal serre. 

Deux exemplaires montrent des traces de secon

dary burning (pl. 78). 

Al-N. 3, 7; Al-N. 2, 110. 111. 

Al-N. 6. 

Bol tronconique de profondeur moyenne, bord 

tres epaissi ä l'exterieur. Päte brun rougeätre fonce, 

avec de nombreuses inclusions petites et moyen

nes, rouges, noires et blanches; surfaces lissees; 

brunissage horizontal serre ä l'interieur et ä l'ex

terieur (pl. 78). 

Al-N. Z, 24. 

//. Bassin profond 

Al-N. 7. 

Bois tronconiques ä bassin profond, paroi supe

rieure ä profil convexe, bord epaissi ä l'interieur. 

Le type est une Variante du type 65 de Ma'layba. 

Päte brune, compacte avec petites inclusions blan

ches, noires, rouges et mica; surface exterieure 

incrustee, interieure ä brunissage horizontal serre 

(pl. 78). 

Al-N. 2, 112; Al-N. Z, 9. 

Voir p. 35-37. 
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Al-N. 8. 

Bois tronconiques profonds, ä paroi superieure ä 

profil convexe, bord epaissi en arete. Le type s'ap-

proche du type 76 de Ma'layba. Päte rouge clair 

ou brun rougeätre, fine ou compacte, avec inclu

sions sableuses et mica, ou avec de rares inclu

sions noires; surfaces erodees; brunissage hori

zontal serre (pl. 78). 

Al-N. 1,24. 113; Al-N. 3, 25. 40. 

Al-N. 9. 

Bol tronconique profond, ä paroi superieure ä pro

fil convexe, bord tres epaissi ä l'interieur. Le type 

se rapproche des types 67 et 70 de Ma'layba. Päte 

brun clair, avec de nombreuses inclusions noi

res et quelques-unes blanches; surface exterieure 

incrustee, interieure ä brunissage horizontal serre 

(pl. 79). 

Al-N. Z, 2. 

Al-N. 10. 

Bois tronconiques profonds, ä paroi superieure 

ä profil convexe, bord tres epaissi ä l'interieur; 

parois minces. Le type se rapproche du type 70 de 

Ma'layba. Päte rouge clair, avec inclusions sableu

ses, mica; surface exterieure en un cas erodee, dans 

l'autre lissee avec brunissage horizontal serre; sur

face interieure lissee, dans un cas brunissage hori

zontal serre (pl. 79). 

Al-N. 3, 4L 115; Al-N. Z, 27. 

Al-N. 11. 

Bois tronconiques profonds ä paroi superieure ä 

profil convexe, bord epaissi, aplati sur la partie 

superieure. Päte rouge clair ou brune, compacte 

ou fine, avec inclusions sableuses ou seulement 

avec mica; surfaces lissees; brunissage horizontal 

serre ä l'exterieur, ä l'interieur brunissage horizon

tal ou non visible ä cause de l'etat de conservation 

du fragment (pl. 79). 

Al-N. 4, 6; Al-N. 3, 6. 39; Al-N. Z, 3. 

Al-N. 12. 

Bois tronconiques profonds ä paroi superieure ä 

profil convexe, bord epaissi, profil continu. Le type 

est une Variante du type 77 de Ma'layba. Päte brune 

ou brun rougeätre, fine ou compacte, avec inclu

sions noires ou seulement avec mica (pl. 79). 

Al-N. 1, 23; Al-N. 3,2. 4. 82. 

Bois tronconiques profonds et/ou vases 
cylindriques 

Al-N. 13. 
Bord interieur saillant, epaissi. Päte brun rougeä

tre, compacte avec de nombreuses inclusions, peti

tes et grandes, noires et rarement blanches; surfa

ces lissees; brunissage horizontal, clairseme ä l'in

terieur (pl. 79). 

Al-N. Z, 20. 

Al-N. 14. 

Bord epaissi ä l'interieur, arrondi. Päte brun fonce, 

avec de nombreuses inclusions, petites et moyen-

nes, noires et rouges (pl. 79). 

Al-N. Z, 28. 

Al-N. 15. 

Bord epaissi ä l'exterieur et ä l'interieur, arrondi; 

parois minces. Päte brune, avec de nombreuses 

inclusions noires, petites et grandes, et quelques-

unes blanches; surface exterieure incrustee, inte

rieure avec brunissage horizontal, serre (pl. 80). 

Al-N. Z, 1.23. 

Bois ä bord rentre 

Al-N. 16. 
Bol ä bord ä peine rentre, arrondi. Päte brun rou

geätre, compacte, avec mica; surface interieure 

incrustee, exterieure lissee; brunissage horizon

tal et vertical clairseme (pl. 80). 

Al-N. 3, 36. 

Al-N. 17. 

Bois ä bord rentre, arrondi ou en arete; parois 

minces. Päte brune, compacte, avec de nombreu

ses inclusions petites et moyennes, noires dans 

un cas, peu de mica et quelques inclusions noi

res dans l'autre; surfaces lissees; brunissage hori

zontal serre ä l'interieur et, dans un cas, ä l'ex

terieur (pl. 80). 

Al-N. 1,200;Z, 18. 

Al-N. 18. 

Bol ä bord rentre, tres epaissi en arete; parois 

minces. Le type est une Variante du type 99 de 

Ma'layba. Päte brune, compacte, avec de nom

breuses inclusions noires, petites et moyennes, 

noyau noir; surface exterieure lissee; brunissage 
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horizontal serre; surface interieure non conser-

vee (pl. 80). 

Al-N. Z, 32. 

Al-N. 19. 

Bol ä bord rentre, non epaissi, decore d'une rangee 

horizontale de points imprimes. Le type se rap

proche du type 104, var. A de Ma'layba; pour le 

motif decoratif voir le motif 325 de Ma'layba. Päte 

brun fonce, compacte avec de nombreuses inclu

sions noires, rouges et blanches, petites et moyen

nes, noyau noir; surfaces lissees; brunissage hori

zontal serre ä l'interieur et ä l'exterieur (pl. 80). 

Al-N. Z, 31. 

Bols ä profil convexe 

Al-N. 20. 
Bol ä profil convexe, bord arrondi en arete ä l'in

terieur. Päte rouge clair, compacte avec peu d'in

clusions blanches, un peu de mica; surface lissee 

(pl. 80). 

Al-N. 3, 37. 

Al-N. 21. 

Bol ä profil convexe, bord epaissi, aplati ä l'exte

rieur et ä l'interieur; petite anse horizontale. Päte 

brun rougeätre, compacte avec peu d'inclusions 

blanches et sableuses et un petit coquillage; sur

faces lissees (pl. 80). 

Al-N. 3, 47. 

Poele sur pied 

Al-N. 22. 
Poele ä profil convexe sur trois ou quatre pieds, 

bord epaissi, aplati, decore de rangees de points 

imprimes. La decoration se rapproche de celle du 

type 328 de Ma'layba. Päte rouge clair, fine, avec 

inclusions sableuses; surfaces lissees (pl. 80). 

Al-N. 3, 36. 

Pocula 

Al-N. 23. 
Poculum de forme cylindrique, bord epaissi ä l'in

terieur. Päte brune, compacte avec de nombreuses 

inclusions noires minerales, quelques-unes blan

ches ; surfaces lissees; brunissage horizontal serre ä 

l'interieur; surface incrustee ä l'exterieur (pl. 81). 

Al-N. Z, 13. 

Al-N. 24. 

Poculum de forme cylindrique, bord epaissi ä l'in

terieur et ä l'exterieur. Päte brune, compacte avec 

de nombreuses inclusions noires, petites et moyen

nes ; surface exterieure non conservee, interieure 

avec brunissage horizontal serre (pl. 81). 

Al-N. Z, 33. 

Jarres ä paroi superieure allant de 

verticale ä rentree 

AI-N. 25. 
Jarre ä paroi superieure peu rentree, bord peu 

epaissi, avec arete ä l'exterieur. Päte brune, com

pacte avec inclusions sableuses; surfaces lissees, 

brunissage horizontal clairseme ä l'exterieur, sur

face interieure incrustee (pl. 81). 

Al-N. 3, 34. 

Al-N. 26. 

Jarres cylindriques ä bord fortement epaissi ä l'in

terieur, en arete. Le type est une Variante du type 

160 de Ma'layba. Päte brune, compacte avec mica; 

surfaces lissees; brunissage horizontal serre ä l'in

terieur et ä l'exterieur; dans un cas la surface est 

incrustee et le traitement de surface n'est pas visi

ble (pl. 81). 

Al-N. 3, 37; Al-N. Z, 25. 27. 

Al-N. 27. 

Jarre ä paroi superieure rentree, bord epaissi, profil 

continu; parois minces. Le type s'approche du type 

173 de Ma'layba. Päte brun rougeätre, fine avec 

peu d'inclusions sableuses et de mica (pl. 81). 

Al-N. 3, 45. 

Jarre ä col court 

Al-N. 28. 
Jarre ä col court, cylindrique, forme ovoide, peut-

etre avec point d'attache d'une anse. Le fragment 

rappelle par sa forme le type 235 de Ma'layba. Päte 

brun clair, fine avec quelques inclusions sableuses 

et mica, noyau gris; surfaces lissees (pl. 81). 

Al-N. 3, 28. 
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Vases ä col 

Al-N. 29. 

Vases ä col de forme tronconique, bord tres epaissi 

ä l'interieur et ä l'exterieur. Le type se rappro

che du type 254 de Ma'layba. Päte brun rougeä

tre fonce, compacte avec de nombreuses inclusions 

minerales de petites dimensions, noires et rouges; 

surfaces lissees; brunissage horizontal serre ä l'in

terieur et ä l'exterieur (pl. 81). 

Al-N. Z, 2. 26. 

Al-N. 30. 

Vase ä col tronconique, bord evase, forme ovoide, 

anses horizontales ensellees traversees par deux 

trous sur l'epaule. L'anse correspond au type 312 

de Ma'layba. Päte rouge, compacte avec de nom

breuses inclusions minerales noires, petites, quel

ques-unes rouges et blanches; surfaces lissees; bru

nissage horizontal ä l'exterieur, clairseme ä l'inte

rieur (pl. 81). 

Al-N. Z, 37. 

Al-N. 31. Vase ä col ou jarre ä bord evase, decore 

de deux series d'incisions au peigne sur l'epaule. 

Päte brun rougeätre clair, fine avec peu d'inclu

sions sableuses (pl. 81). 

Al-N. 2, 201. 

Encadrement chronologique de la 

ceramique 

La plus grande partie des fragments de al-Nabwa 

sont encadres dans des types dates ä Ma'layba ä 

la phase 1A, ou qui commencent ä etre produits 

dans cette phase. Il s'agit des bois tronconiques 

types 6, 38, 58, 62, 66, 69A, 70, 74, 77, des jarres ä 

paroi superieure de verticale ä rentree types 131, 

137,162,167,187B, 202-205, des vases ä col types 

260A et 260B, des anses horizontales types 310 et 

312, des anses verticales type 313, du motif deco

ratif imprime type 328. D'autres types sont pre

sents ä Ma'layba ä partir de la phase 1B: les bois 

tronconiques types 64 et 69B, les bois ä bord ren

tre type 100, les jarres ä paroi superieure verticale 

type 138, les vases ä col type 252. 

Quatre types, parmi les types nouveaux de al-

Nabwa, peuvent etre consideres des variantes de 

types dates ä Ma'layba ä la phase 1A ou 1A-B: 

les bois tronconiques Al-N. 4 et Al-N. 8, le bol ä 

bord rentre Al-N. 19, les jarres cylindriques Al-

N . 26. Trois types sont par contre consideres des 

variantes des types qui commencent ä etre pro

duits ä Ma'layba dans la phase 1B: les bois tron

coniques Al-N. 7, le bol ä bord rentre Al-N. 18 

et les vases ä col Al-N. 29. 

En termes de chronologie absolue la phase 1A 

de la culture de Sabir et donc la ceramique de al-

Nabwa, est datee ä Ma'layba de la fin du IIP mille

naire ä la fin du XIX C siecle av. J.-C. Dans un nom

bre limite de cas les comparaisons avec des types 

plus tardifs ne sont pas süffisantes pour affirmer 

que l'habitat de al-Nabwa ait dure au-delä de la 

phase 1A. Ce phenomene pourrait etre du en rea-

lite ä une lacune des sources ä Ma'layba, oü l'exten

sion de la fouille dans les couches plus profondes a 

ete tres reduite et n'a permis de recouvrer que peu 

de materiel. Cette hypothese est aussi confirmee 

par les datations au radiocarbone des coquillages 

de al-Nabwa qui ont donne des valeurs autour de 

la deuxieme moitie du IIP millenaire, et non au-

delä (inedit). 



CHAPITRE 2. SABIR ET LES AUTRES SITES OBJETS DES RECHERCHES 

AL-N. 1 

AL-N.2 

AL-N.3 

AL-N.4 
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I i i i i I 
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Planche 78. Al-Nabwa. Types de bois tronconiques 
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AL-N. 9 

AL-N. 10 

AL-N. 11 

AL-N. 12 

AL-N. 13 

.-N.14 

0 5 cm 

I i | • l I 

Planche 79. Al-Nabwa. Types de bois tronconiques (al-N. 9-12) et de bois tronconiques profonds et/ou vases 

cylindriques (al-N. 13-14) 
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AL-N. 15 

AL-N. 16 

AL-N. 17 

AL-N. 18 

AL-N. 19 

AL-N.20 

AL-N.21 

0 5 cm 

LLL-LJJ AL-N.22 

. Al-Nabwa. Types de bois tronconiques profonds et/ou vases cylindriques (al-N. 15), de bois ä bord 

rentre (al-N. 16-19), de bois ä profil convexe (al-N. 20-21) et de poele ä pieds (al-N. 22) 
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,N.23 i.24 

AL-N.25 

AL-N.26 

i.27 

AL-N.28 AL-N.29 

AL-N 30 

i.31 

Planche 81. Al-Nabwa. Types de pocula (al-N. 23-24), de jarres ä paroi superieure allant de verticale ä rentree 

(al-N. 25-27), de jarre ä col court (al-N. 28) et de vases ä col (al-N. 29-31) 
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2.3. LES SITES DE 

KHAWR AL-(UMAYRA 

Des reconnaissances sur la cöte du Golfe d'Aden, 

entre Aden et Bäb al-Mandab, ont conduit la mis

sion allemande-russe ä reperer en 1999 de nom

breux sites dans la region de la lagune de Khawr 

al-'Umayra, ä environ 150 k m ä l'ouest d'Aden. 

La majorite des sites rentre dans la categorie des 

« amas de coquillages », de chronologies differen

tes, du neolithique ä la periode classique tardive111. 

Parmi les nombreux sites reperes, plusieurs ont 

restitue de la ceramique qui trouve des paralleles 

ä Sabir et ä Ma'layba. 

Al-Uriyash est un teil situe ä 4 m au-dessus du 

niveau de la mer, ä 1,5 k m au nord de la cöte marine 

actuelle, et ä 750 m ä l'est du rivage moderne de 

la lagune. Le site se trouve ä moins d'l k m ä l'est 

de l'embouchure du wädi Markha. U n sondage a 

ete effectue pendant l'automne de l'annee 2000"2. 

Nous avons explore une zone de 90 m 2 de depöts. 

La profondeur des depöts culturels est de 2,20 m. 

La stratigraphie consiste en 8 couches d'oecupa

tion superposees, que nous detectons gräce ä des 

traces d'architecture perissable consistant en trous 

de poteaux, et par des foyers plats bordes par des 

rangees de pierres. Des coquillages brüles ont ete 

trouves dans les foyers, ou ont ete deposes, parfois 

en concentrations considerables, autour des foyers. 

Dans plusieurs couches, nous avons retrouve des 

concentrations d'aretes de poisson, en general brü-

lees. Nous avons aussi recupere des fragments de 

carapaces. Des os d'animaux etaient aussi presents 

dans toutes les couches, mais en faibles quantites. 

Les artefacts comprennent de la ceramique, plu

sieurs percuteurs, deux meules, des galets avec une 

ou deux depressions, des poids de filet, des grat-

toirs, des eclats partiellement retouches, plusieurs 

nucleus, des eclats d'obsidienne. Selon H . Amir

khanov, qui a etudie les ustensiles de pierre de 

al-Uriyash, ces objets ont ete obtenus, dans plu

sieurs cas, en retravaillant des artefacts du Neo

lithique Tardif provenant du teil de Qihayu qui 

est proche. 

Les mollusques ont ete etudies par Sergiei Popov, 

paleo-zoologue russe, qui pense que l'activite de 

recolte ne devait pas etre la principale source de 

nourriture. Ä juger de la quantite d'aretes de pois

son, l'activite primaire de subsistance doit avoir ete 

la peche. La presence, dans toutes les couches, de 

poids de filet est importante. Nous avons trouve 

51 poids de filet; dans un cas, 11 poids de filet 

etaient reunis dans un depot. L'elevage d'animaux 

etait aussi pratique. 

En comparant le repertoire de al-Uriyash avec la 

ceramique de la sequence de Ma'layba il a ete pos

sible de placer l'occupation ä al-Uriyash ä l'inte

rieur de la phase 1C de la sequence Ma'layba - Sabir, 

c'est-ä-dire entre le XVPet la fin X I V siecle av. J.-C. 

Nous n'avons pas retrouve, jusqu'ä present, de cera

mique remontant ä des periodes precedentes. 

H. Amirkhanov - B. Vogt - A. V. Sedov-V Buffa, 

Excavations of a Settlement of Prehistoric Fisher
men and Mollusk Gatherers in the Khor Umayra 

Lagoon, Gulf of Aden, Republic of Yemen, Archaeo

logy, Ethnology & Anthropology of Eurasia 4 (8), 
2001,2-12. 

B. Vogt - V Buffa, Pre- and Protohistoric Occupation 
along the Western Gulf of Aden Coast, intervention 

presentee aux Rencontres Sabeennes 9, Mai 2005, Jena, 

inedit. 
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DU FACIES ARCHEOLOGIQUE DE SABIR 

Nous parlons ici de facies archeologique111 de Sabir 

pour definir l'ensemble des donnees archeologi

ques relatives ä l'Äge du Bronze du Golfe d'Aden. 

O n a depuis longtemps choisi l'eponyme Sabir, du 

n o m du site le plus representatif, pour definir le 

facies dont il est question. 

La definition du facies archeologique de Sabir 

est fondee sur les temoignages archeologiques 

recueillis par la mission conjointe allemande-

russe dans le delta du wädi Tuban dans l'arriere 

pays d'Aden et le long de la cöte du Golfe d'Aden 

ä l'ouest d'Aden. N o s sources sont: les fouilles 

etendues dans le site de Sabir, ä 20 k m au nord 

d'Aden, le sondage dans le site de Ma'layba, le 

sondage dans l'amas de coquillages de al-Nabwa 

ä Little Aden, les prospections le long de la cöte 

entre Aden et Bäb al-Mandab et les sondages ä 

al-'Umayra dans la zone de Khawr al-'Umayra. 

Dans le Golfe d'Aden le facies archeologique de 

Sabir est un facies unitaire qui a c o m m e element 

unifiant le repertoire ceramique. E n effet nous 

avons pu identifier une sequence ceramique uni

taire; le repertoire presente des variations, mais ä 

l'interieur de la m e m e tradition. Les sites qui sont 

apparentes par ce repertoire sont Ma'layba, Sabir, 

al-Nabwa (Little Aden) et al-'Umayra, d'autres 

sites, objets de prospections, dans les alentours 

de Sabir (comme Miqhala) jusqu'ä al-Qurayyät 

pres de Zinjibär. 

La base sur laquelle est construite la periodisation 

du facies est la combinaison de donnees provenant 

d'habitats stratifies, de la typologie de la cerami

que et de datations au 14C. La sequence chronologi-

1,3 Voir ch. 4, p. 195 pour la definition du terme facies 

archeologique. 
114 B. Vogt - A. V. Sedov - V Buffa, Zur Datierung der 

Sabir-Kultur, Jemen, A B A D Y 9 (2002) 27-39. 

que s'etend depuis le IIP millenaire tardif jusqu'au 

IXe siecle av. J.-C. (annexe 1, tableaux 1-4)114. Les 

recherches ont permis de diviser le facies de Sabir 

en deux phases principales: phase 1 et phase 2. 

Phase 1 

La phase 1 est representee par la quasi-totalite de 

la sequence stratigraphique de Ma'layba. Les data

tions au 14C situent la phase 1 entre le debut du 

IP millenaire et le debut du XIIP siecle av. J.-C. 

En combinant la typologie de la ceramique avec 

les donnees stratigraphiques il a ete possible de 

diviser ulterieurement la sequence de Ma'layba, et 

d'arriver ä la definition de trois sous-phases: 1A, 

1B, IC, chacune caracterisee par des types cera

miques exclusifs115. 

La phase 1A est datee ä Ma'layba du debut du 

IP millenaire, mais les 50 cm de couches anthro

piques presentes en dessous de l'echantillon qui a 

fourni la datation plus ancienne nous fönt supposer 

le debut de la sequence culturelle de Ma'layba dans 

la phase terminale du IIP millenaire. La ceramique 

des sondages de l'amas de coquillages de al-Nabwa 

ä Little Aden a un repertoire limite de formes qui 

trouvent des comparaisons precises parmi les mate-

riels de la phase 1A de Ma'layba. Les datations au 

C 1 4 indiquent le debut de la sequence avec cerami

que ä al-Nabwa aux X X I V - X X I I P siecles av. J.-C. 

(inedit)116. Il s'agit d'une ulterieure confirmation 

de l'hypothese du debut du facies de Sabir dans 

la deuxieme partie du IIP millenaire. La fin de la 

Voir ch. 1.4. 

Vogt - Buffa (2005) 438. 
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phase 1A doit etre placee vers la fin du XIX C sie

cle av. J.-C. (Bln-5155). 

Ä Ma'layba la phase 1B, datee par un seul echan-

tillon de charbon (Bln-5154), doit avoir occupe, en 

prenant aussi en consideration les datations de la 

phase IC, les XVIIP et X V I P siecles av. J.-C. La 

phase 1B n'est pas documentee, jusqu'ä present, 

dans d'autres sites. 

La phase IC est datee ä Ma'layba par cinq 

echantillons de charbon entre le X V P et la fin du 

X I V siecle av. J.-C. (Bln-5153, Bln-5152, Bln-

5151, Bln-5150, Bln-5149). Les deux sondages en 

profondeur effectues ä Sabir 8A et Sabir 2 C ont 

revele, dans les couches les plus profondes (Sabir 

8A loci 9E-9K; Sabir 2 C loci 21-26), une sequence 

de niveaux avec ceramique qui a des comparai-

sons precises avec le materiel de la phase IC de 

Ma'layba. Sabir 8A loci 9E-9K ne sont pas dates, 

mais la datation de la couche superieure loc. 9C au 

XIIP siecle av. J.-C. (Bln-4896) represente un ter-

mine ante quem pour les loci 9E-9K. Voilä donc 

que les deux sequences stratigraphiques de Sabir et 

de Ma'layba se soudent pour constituer un deve

loppement unique. Parmi les sites explores sur la 

cöte dans la zone de Khawr al-'Umayra, l'amas 

de coquillages de al-'Umayra est date ä la phase 

IC, sur la base du repertoire ceramique. Le grand 

amas de coquillages de Qawa, ä quelques kilome-

tres ä l'est de Khawr al-'Umayra, semble avoir la 

m e m e datation. 

Phase 2 

La phase 2 est representee de facon prevalente ä 

Sabir. Bien que l'etude typologique de la ceramique 

du site ne soit pas encore terminee, et qu'il ne soit 

donc pas encore possible d'etablir une sequence 

chronologique sur la base de cet element, il est 

toutefois possible d'imaginer une division en sous-

phases sur la base des donnees stratigraphiques et 

des vingt-six datations au 14C. O n peut diviser la 

phase 2 en deux sous-phases. 

Phase 2A 

Dans le sondage Sabir 8A les loci 9A-D consti

tuent la phase 2A, datee du debut du XIIP' siecle au 

debut du XIP siecle av. J.-C. Ä Ma'layba ils corres

pondent aux couches superficielles loci Bl + D 2 et ä 

une partie du loc. Aext 1. Ä Ma'layba la phase 2 est 

datee par un echantillon de charbon provenant du 

niveau superieur du loc. 1 (Bln-5148); cette data

tion situe la fin de l'occupation du site de Ma'layba 

dans le cours du XIIP' siecle av. J.-C. 

Phase 2B 

Au cours du XIP siecle av. J.-C. on voit ä Sabir le 

debut de l'architecture en briques crues avec des 

zones residentielles, publiques (Sabir 5) et privees 

(Sabir 25 et Sabir 2A ) ; des fours pour la cuisson 

de la ceramique sont aussi documentes (Sabir 2C). 

L'occupation de la zone 8A se poursuit aussi. En 

m e m e temps, dans des zones probablement peri-

pheriques, sont encore presentes des simples caba

nes ä perimetre ovale ou rectangulaire de materiel 

perissable avec des poteaux de soutien pour le toit. 

Pendant cette periode il semble qu'ait eu lieu une 

reoccupation, peut-etre non permanente, de l'ha-

bitat de Ma'layba, attestee par des vases qui ont 

ete retrouves associes ä des foyers dans la couche 

de sable superficielle dans la zone IC. 

Ä Sabir 5 (fig. 27) la construction des bätiments 

1, 2 et 3 et du mur d'enceinte qui les entoure peut 

etre datee au XIP siecle av. J.-C. (Bln-4888). Les 

bätiments 1 et 2 restent en usage jusqu'au debut du 

X e siecle av. J.-C. (Bln-4730, Bln-4727, Bln-4728, 

Bln-4729). Le bätiment 3 reste en usage jusqu'ä la 

fin du X e siecle av. J.-C, quand il fut detruit par le 

feu (Bln-4889, Bln-4890, Bln-4891). 

Phase 3 

Ä Sabir, vers la fin du IXe siecle av. J.-C, l'habi-

tat est au moins partiellement detruit. D e nom

breux fragments ceramiques en surface, qui attes-

tent un phenomene de deflation, indiquent une 

reoccupation, peut-etre transitoire, du site d'une 

duree qui n'est pas aujourd'hui determinable, 

mais qui doit s'etre terminee au plus tard dans 

le cours du V P siecle av. J.-C. Ä cette reoccupa

tion doit remonter l'echantillon LE-4941 qui a 

fourni une date calibree entre le V H P et le V P sie

cles av. J.-C 

Le site de Sabir n'a pas ete reoccupe dans l'epo

que successive. 
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CHAPITRE 4. 

LES CULTURES MATERIELLES 

INTRODUCTION 

Pour mieux comprendre la genese des groupes de 

l'Äge du Bronze, nous examinerons brievement 

les antecedents neolithiques. 

Dans la periode du V H P (?) ä la fin du IVe mil

lenaire - encadree dans la phase humide de PHolo

cene moyen - on passe d'une economie de chasse 

specialisee ä une economie de recolte et de domes-

tication d'animaux et de plantes. L'importance de 

la comprehension du phenomene de la neolithisa-

tion dans la peninsule arabe est due ä sa position 

intermediaire entre le continent africain, le Levant 

et l'Asie117. L'intensification des recherches, dans 

les dernieres annees, a commence ä eclaircir les 

differents aspects de ces developpements, mais le 

cadre demeure encore incomplet. 

Plusieurs chercheurs ont propose des periodi-

sations differentes du Neolithique. S. Cleuziou 

et M . Tosi, sur la base des datations au radiocar-

bone, des typologies de l'industrie lithique et des 

donnees paleobotaniques et paleozoologiques, 

divisent le Neolithique en quatre periodes: les 

sites anterieurs au VIP millenaire, les sites allant 

de la moitie du VIP ä la moitie du V P millenaire, 

caracterises par la chasse, la recolte et la peche, les 

sites de la moitie du V P au Ve millenaire, carac

terises par l'intensification de la domestication 

et par les echanges et les sites du IVe millenaire, 

qui marquent la vraie transition vers les societes 

de l'Äge du Bronze118. 

117 M. Tosi, The Emerging Picture of Prehistoric Arabia, 

Annual Review of Anthropology 15, 1986, 461-490. 

- Cleuziou - Inizan - Marcolongo (1992). 
118 S. Cleuziou - M. Tosi, Hommes, climats et environ-

nements de la Peninsule Arabique ä PHolocene, Pale

orient 23/2, 1998, 121-135. 
," H. Amirkhanov, Bilinear Parallelism in the Arabian 

H. Amirkhanov propose une division en deux 

periodes: Early Neolithic du V H P au V P mille

naire et Late Neolithic du Ve au IIP millenaire, 

sur la base des datations au radiocarbone et des 

typologies de l'industrie lithique. 

Dans YEarly Neolithic, correspondant au debut 

de la phase humide de PHolocene moyen, il dis-

tingue deux differents complexes culturels: YLas

tern Arabian cultural complex et le South Ara

bian cultural complex. UEastern Arabian cultural 

complex est caracterise par les tanged arrowheads 

et par l'industrie sur lame qui temoignent de rap-

ports avec le P P N B (Prepottery Neolithic B) du 

Proche-Orient. Le South Arabian cultural com

plex est caracterise par les retouches bifaciales 

et semble s'etre developpe ä partir d'un substrat 

local, en conditions d'isolement relatif119. Le cher-

cheur suppose des contacts avec les porteurs du 

P P N B , mais ces eventuels contacts n'ont porte 

aucune modification ä l'industrie locale. 

Le terme chronologique superieur du Early 

Neolithic est donne par la disparition du Lastern 

Arabian cultural complex au debut du Vc mil

lenaire et par le debut de la transformation du 

South Arabian cultural complex dans le Desert 

Neolithic dans la plus grande partie de la penin

sule arabe. 

D u point de vue economique, on assiste au 

debut de l'economie de production dont les prin-

cipes sont importes en Arabie Orientale ä partir 

de la basse Mesopotamie. 

Early Neolithic, dans: G. Afanas'ev - S. Cleuziou -

R. Lukacs - M. Tosi (ed.), The Prehistory of Asia and 

Oceania, XIII International Congress of Prehistoric 

and Protohistoric Sciences, Forli - Italia, Preactes du 

colloque 16 (1996) 135-159. - H. Amirkhanov, The 

Neolithic and Post-Neolithic of the Hadramawt and 

Mahra (1997) (en russe). 
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Dans les Hautes Terres les couches les plus 

profondes sont datees des VIIP-VIP millenai-

res. Dans le site de wädl i-Thayyila des osse

ments de bovins indiquent probablement une 

activite de chasse120. F. Fedele estime que l'in

dustrie lithique des niveaux profonds puisse pre-

senter des affinites lointaines avec le P P N du 

Proche-Orient. 

Les sites augmentent ä partir du VIP mille

naire. A u Qatar, le groupe B presente une indus

trie sur lame qui trouve des correspondances tech-

nologiques precises avec le P P N B (7300-5800 av. 

J.-C)121; cette industrie est datee ä Shagra du debut 

du V P millenaire122. En O m a n , une industrie simi-

laire ä celle du groupe B a ete trouvee ä wädl Wut-

taya et est datee de la fin du VIP- debut du V P mil

lenaire123. Dans le Zafär, cette phase est caracte-

risee par la presence de pointes Fasad que l'on 

retrouve aussi ä al-Hadda BJD-1 et ä Ra's al-Jinz 

RJ-37, avec des datations de la deuxieme moitie 

du VIP ä la fin du V P millenaire. 

A u Yemen dans la depression de al-Hawa, dans 

le Ramlat al-Sab'atayn, un foyer ä al-'Abr-l est 

date de la fin du V I P - debut du V P millenaire. 

Selon les chercheurs francais l'industrie est appa-

rentee ä celle du al-Rub' al-Khäli; ils considerent 

que les rapports avec le Proche-Orient doivent 

etre encore verifies124. La chasse specialisee (equus 

asinus) est attestee en Arabie Orientale (Zahrän) et 

dans les sites du al-Rub' al-Khäli. Ä la chasse il 

faut probablement associer les kites, structures en 

pierre presentes au Yemen dans les zones au pied 

des monts entre les hauts plateaux et le Ramlat 

al-Sab'atayn et dans toute l'Arabie occidentale, 

jusqu'en Jordanie oü certaines ont ete datees au 

PPNB125. Dans la Tihäma, M . Tosi a date au radio-

120 F. Fedele, Archaeological Activities in the Yemen Arab 

Republic, 1986. 3. Neolithic and Protohistoric Cultu

res, East and West 36, 1986, 396-400. 
121 M.-L. Inizan, Prehistoire ä Qatar. Mission archeolo

gique francaise ä Qatar 2, E R C (1988). 
122 H. Kapel, Atlas of the Stone Age Cultures of Qatar, 

Jutland Archaeological Society Publications 6 (1967). 
123 M. Uerpmann, Structuring the Late Stone Age of 

Southern Arabia, A A E 2, 1992, 65-109. 
24 M.-L. Inizan - A.-M. Lezine - B. Marcolongo - J.-F. 

Saliege - C Robert - F. Werth, Paleolacs et peuple-

ments holocenes du Yemen: Le Ramlat As-Sabat'ayn, 

Paleorient 23/2, 1998, 137-149. 

carbone des echantillons de coquillages de l'amas 

de al-Shuma du VIP millenaire et celui de Jahada 

des VIP et V P millenaires126. U n e pointe de fleche 

bifaciale rappeile les types de PHolocene moyen du 

al-Rub' al-Khäli. La recolte de coquillages - sur

tout Terebralia palustris - et la chasse aux m a m -

miferes sauvages de grosse taille constituaient la 

base de la subsistance. 

La peche et la recolte de coquillages predomi-

nent ä Ra's al-Hamrä5 (Mouskate) et sur les cötes 

du Ja'län, c o m m e dans la Tihäma, oü la presence 

de Terebralia palustris indique l'exploitation des 

mangroves127. E n de nombreux sites, encore, la 

presence d'ossements de mammiferes est le temoi-

gnage d'une chasse specialisee, surtout d'Equus asi

nus ä Zahrän, d'Equus asinus et Bos primigenius 

dans la Tihäma oü une grande quantite de coquilles 

d'oeufs d'autruche pourrait faire supposer qu'on 

chassait ces oiseaux. 

U n nouvel complexe lithique, le Qatar D, appa-

rait sur les cötes du Golfe vers la moitie du V P mil

lenaire. Le m e m e repertoire se trouve sur les cötes 

de l'Arabie Saoudite, au Bahrein, au Qatar, dans les 

iles d'Abü Zabi et ä Dubay. Tous les sites ont res

titue des fragments de ceramique 'Ubaid d'origine 

mesopotamienne. Cette periode est bien represen-

tee sur la cöte omanaise de l'Ocean Indien, ä Ra's 

al-Hamrä' et dans le Ja'län (East Arabian Early 

Neolithic de Amirkhanov). 

Le Late Neolithic est caracterise, au Ve mille

naire, par la formation du Desert Neolithic, avec 

une serie de variantes de pointes de fleche avec 

retouche bifaciale. Les types de pointes de fleche 

montrent une continuite avec YEarly Neolithic. O n 

constate maintenant des contacts dans des nouvel

les directions, plus axes sur l'Afrique et moins vers 

125 Cleuziou - Inizan - Marcolongo op. cit. 5-29. 
126 M. Tosi, Survey and Excavations on the Coastal 

Piain (Tihämah): Preliminary Report for the Italian 

Archaeological Mission in the Y.A.R., East and West 

36, 1986, 400-114. - M. Cattani - S. Bökönyi, Ash-

Shumah. An Early Holocene Settlement of Desert 

Hunters and Mangrove Foragers in the Yemeni Tihä

mah, dans: S. Cleuziou - M. Tosi - J. Zarins (ed.), 

Essays on the Late Prehistory of the Arabian Penin-

sula, IsIAO. Serie Orientale Roma (2002) 31-53. 
127 S. Durante - M. Tosi, The Aceramic Shell Middens of 

Ra's al-Hamra: A Preliminary Note, The Journal of 

Oman Studies 3, 1977, 137-162. 
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le Proche-Orient. En particulier, les facies nord-

africains interesses par ces contacts sont ceux des 

sites de la vallee du Nil, du desert libyen et du 

Sahara oriental128. 

U n e division en groupes regionaux devient 

maintenant plus claire. Des sites attribues au neo

lithique du desert ont ete identifies en O m a n , en 

Arabie Saoudite et au Yemen. En Arabie Saoudite, 

au nord de Riad, le site de T h u m ä m a presente des 

structures circulaires, partiellement creuses129. 

Dans le desert du Ramlat al-Sab'atayn, au nord

est de Märib, deux sites (HARi et HARii) sont 

caracterises par des pointes de fleche, des racloirs, 

des bifaciales et des pointes de foret, des molet-

tes et des meules, quelques coquillages marins -

avec des signes de fa^onnage - associes ä des osse

ments de gazelle, d'equides et ä quelques coquilles 

d'ceufs d'autruche130. 

L'industrie typique du Desert Neolithic est 

absente de la region du plateau du Mahra et proba

blement du Zafär. L'industrie lithique du Mahra est 

caracterisee par l'absence de tanged arrow heads. 

E n ceci eile se rapproche du repertoire du groupe 

des sites reperes par F. Fedele dans les hauts pla

teaux (groupe de al-Thayyila). Il ne s'agit pas de 

la m e m e tradition culturelle, mais les deux grou

pes se distinguent du Desert Neolithicm. 

Dans le wädl Sana, ä l'est du wädl Tdim, les 

prospections ont mis en evidence une occupation 

qui va du VIP ä la fin du Ier millenaire. Des mai-

sons circulaires, partiellement souterraines, ont 

ete datees par J. McCoriston du V millenaire et 

precedent, de toute maniere, la construction des 

structures funeraires c o m m e les tombes-tours132. 

La chercheuse fait remonter ä la m e m e epoque les 

structures relatives ä un quelque contröle des eaux, 

et donc le debut de l'agriculture133. A u I V mille

naire on a documente des abris sous röche, proba-

128 Amirkhanov op. cit. 
129 H. Abu Duruk - M. Rahim - A. S. Murad, The Exca-

vation of a Neolithic Site at Thumama, Atlal 8, 1984, 

109-112. 
130 F. Di Mario, Yemen. Archaeological Activities in the 

Yemen Arab Republic, 1986. C. The Neolithic in the 

Ramlat Sab'atayn Desert, East and West 36,1986,414-

418. 
131 H. Amikhanov, Research on the Palaeolithic and Neo

lithic of Hadramaut and Mahra, A A E 5, 1994, 217-

228. 

blement habites par des groupes de bergers semi-

nomades qui pratiquaient encore la chasse. 

Dans les hauts plateaux yemenites, une phase 

du site de al-Thayyila est datee par F. Fedele au 

Vc millenaire. Le site comprend des habitations ä 

plan elliptique, avec soubassement de gros blocs 

de pierre, organisees autour de zones ouvertes avec 

foyers et fosses. Une quantite importante d'osse-

ments d'animaux indique une communaute pas-

torale; 95 % des ossements sont de bovides, alors 

que les ovi-caprides sont presque absents. L'ele-

vage constitue maintenant la base principale de la 

subsistance et le röle de la chasse est sans aucun 

doute reduit134. 

Des sondages effectues pres de Sa'da ont revele 

trois sites associes ä des representations rupes-

tres de bovides. L'industrie lithique du site de 

jabal Makhrüg 2 est datee ä la deuxieme moi

tie du V P millenaire135. La faune trouvee cor

respond ä une economie de chasse specialisee, 

c o m m e le temoignent aussi les representations 

de Part rupestre. 

Les prospections et les sondages dans la Tihäma 

ont eclairci le type d'oecupation de cette periode 

sur les cötes yemenites. Dans le site de SRD-1, dans 

le wädl Surdud au nord de al-Hudayda, la pre

sence de Terebralia palustris, d'ossements de pois-

sons et de mammiferes indique une base de sub

sistance mixte qui exploitait les ressources marines 

mais aussi l'elevage. Les bovides predominent de 

loin, alors que les ovi-caprides domestiques sont 

tres rares; YEquus asinus, sauvage et domestique, 

est present. Deux datations au radiocarbone vont 

de la fin du V P au debut du I V millenaire. Le site 

temoigne de la profonde transformation d'une eco

nomie de päturage ä une de production de ressour

ces alimentaires, qui s'est produite, selon M . Tosi, 

entre le V et le V P millenaire136. D'autres amas de 

McCorriston - Oches - Walter - Cole op. cit. 77. 

McCorriston op. cit. 77-79. 

F. Fedele, Archaeological Activities in the Yemen Arab 

Republic, 1986. Neolithic and Protohistoric Cultures, 

East and West 36, 1986, 396-400. 

M. Garcia - M. Rashad - D. Hadjouis - M.-L. Inizan -

M. Fontugnes, Decouvertes prehistoriques au Yemen. 

Le contexte archeologique de l'art rupestre de la region 

de Saada, Comptes Rendus de l'Academie des Scien

ces de Paris (serie II) 313, 1991, 1201-1206. 

Tosi op. cit. 414. 
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coquillages dans la Tihäma saoudienne sont dates 

aux Vc-IVe millenaires137. Terebralia palustris est 

l'espece de coquillage la plus representee. Dans le 

site 217-178, un bracelet en pierre polie presente 

des comparaisons avec le chalcolithique du Sinai 

et avec la periode Nagada II en Egypte. 

Dans le site de al-Midamman, dans la Tihäma 

yemenite, la periode d'oecupation la plus ancienne 

est attestee par la presence en surface de pointes de 

fleche et de racloirs, qui doivent etre reconduits, 

selon E. Keall, ä YArab Bifacial Tradition, c'est-ä-

dire au neolithique du desert. La chasse est donc 

documentee, mais aussi la recolte de coquillages 

probablement dans un environnement de mangro-

ves, c o m m e le temoigne la presence de Terebralia 

palustris. Les datations independantes fönt defaut, 

mais on peut observer que l'industrie lithique de 

al-Midamman n'est pas differente des repertoires 

neolithiques du reste de la Tihäma. O n ne peut 

que supposer, et sans plus de precision, une fre-

quentation neolithique ä al-Midamman dans les 

Ve-IVc millenaires. 

Des transformations profondes se verifient au 

IV millenaire. Cest maintenant que se manifes

tem pour la premiere fois les elements d'organi-

sation economique et sociale qui vont marquer la 

vraie transition vers l'Äge du Bronze138. 

Sur les hauts plateaux yemenites, le site de jabal 

Quträn I, situe ä 70 k m au sud-est de San'ä', date 

du IVe millenaire, presente une structure semi-cir-

culaire avec une double rangee de blocs de granit. 

U n des blocs de la rangee interieure presente cinq 

paires de cornes de belier superposees, sculptees en 

relief139. L'elevage d'ovi-caprides et de bovides est 

atteste, mais la chasse aux bovides et equides conti-

Zarins-Al-Badr(1986). 

S. Cleuziou - M. Tosi, Hommes, climats et environ-

nements de la Peninsule Arabique ä PHolocene, Pale

orient 23/2, 1998, 121-135. 

A. de Maigret, Activities of the Italian Archaeologi

cal Mission in the Yemen Arab Republic (1983 cam-

paign), East and West 33,1983, fig. 53. - A. de Maigret, 

Archaeological Survey on the Wädl Yalä Antiquities, 

dans: de A. Maigret (ed.), The Sabaean Archaeologi

cal Complex in the Wädl Yalä (Eastern Hawlän at-

Tiyäl, Yemen Arab Republic), A Preliminary Report, 

IsMEO Reports and Memoirs 21 (1988) 1-20. 

S. Bökönyi, Preliminary Report on the Animal 

Remains of Gabal Quträn (GQi) and al-Masannah 

(MASi), dans: de Maigret (ed.) (1990) 145-148. 

nue ä jouer un röle140. F. Fedele a provisoirement 

defini deux aspects du neolithique du Yemen du 

Nord. Le premier, appele Quträn, semble etre lie 

ä YArabian Bifacial Tradition de l'Arabie centrale 

et au neolithique du desert. Le deuxieme aspect, 

appele al-Thayyila ou Khawlän, est considere, par 

le chercheur, une adaptation speeifique et plus tar-

dive de l'ABT ä un environnement de montagne141. 

C. Edens et T Wilkinson ne sont pas de cette opi-

nion: ils pensent qu'il s'agit plutot de deux deve-

loppements regionaux contemporains, l'indus

trie du Quträn plus frequente dans la zone de al-

Hadä et celle de al-Thayyila plus frequente dans 

la Khawlän142. 

A u pied des montagnes, aux abords du desert du 

Ramlat al-Sab'atayn dans le wädi Harlb et dans la 

region de Shabwa, l'industrie lithique presente des 

caracteristiques typologiques similaires ä Celles de 

l'industrie du jabal Quträn143. O n y a trouve quel

ques meules en gres et des perles de pierre ä diffe

rents Stades de faconnage. 

U n e oecupation pendant le IVe millenaire est 

attestee sur la cöte du Golfe d'Aden, dans la lagune 

de Khawr al-'Umayra. Le teil de Qihayu consiste 

en un depot anthropique de 7 m d'epaisseur144. La 

sequence stratigraphique a mis en evidence une 

succession de foyers, paves de grands coquilla

ges (Clamys townsendi), ou definis par des cer-

cles de pierres, associes ä des gasteropodes, des 

sols de cailloux ou de coquillages et des concen

trations d'artefacts ä divers niveaux. O n a trouve 

une industrie lithique, des meules de dimensions 

differentes, des mortiers et des pilons. Les coquilla

ges de mollusques representent la majorite des res

tes de faune, suivis par les ossements de poissons 

F. Fedele, Archaeological Activities in the Yemen Arab 

Republic, 1985: Research on Neolithic and Holocene 

Paleoecology in the Yemeni Highlands, East and West 

35,1985,369-373. 

C Edens - T. J. Wilkinson, Southwest Arabia During 

the Holocene. Recent Archaeological Developments, 

Journal of World Prehistory 12/1, 1998, 55-119. 

Cleuziou - Inizan - Marcolongo (1992). 

H. Amirkhanov - B. Vogt - A. V. Sedov - V Buffa, 

Excavations of a Settlement of Prehistoric Fishermen 

and Mollusk Gatherers in the Khor Umayra Lagoon, 

Gulf of Aden, Republic of Yemen, Archaeology, Eth-

nology & Anthropology of Eurasia 4 (8), 2001, 2-

12. 
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et de tortues marines. Les ossements d'ongules 

sont aussi presents, en quantite mineure. La base 

principale de subsistance est la recolte de mollus-

ques et la peche; la chasse peut avoir apporte des 

ressources additionnelles. Il n'y a pas de traces 

d'agriculture, et la presence de mortiers, de pilons 

et de meules peut etre l'indication de la recolte et 

de l'utilisation de plantes sauvages de la part d'un 

groupe sedentarise. 

L'industrie lithique de Qihayu est tres differente 

de celle des autres sites neolithiques sur les cötes 

ou ä l'interieur. Elle se distingue par la presence 

de plusieurs types de racloirs et de couteaux asy-

metriques qui ne sont presents dans aucun autre 

ensemble en Arabie. Seules de futures recherches 

pourront contribuer ä definir une culture archeo

logique distincte. U n e date au IVe millenaire a ete 

avancee, sur la base de considerations relatives aux 

caracteristiques technologiques de l'industrie145. 

Probablement ä partir du Ve, et sürement au 

IVC millenaire, les differentes zones geographi-

ques du Y e m e n etaient interessees par des cultu

res materielles differentes; le degre de transforma-

tion de l'economie et de la societe avait atteint des 

resultats differents, probablement aussi en relation 

avec les ressources et avec l'environnement. 

Il s'agit d'un type de transformation tres diffe-

rent - celui du Yemen, mais aussi du Golfe et de 

l'Oman - de celui qui s'est manifeste en Mesopo-

tamie oü la deuxieme moitie du IVe millenaire est 

le moment des premieres formes d'Etat et des pre

mieres ecritures. 

E n Palestine, apres la crise du V P millenaire, 

une culture ceramique neolithique ä base princi-

palement agricole s'affirme au V° millenaire dans 

les vallees fertiles, alors que dans les zones deser-

tiques commencent ä s'installer les premiers grou

pes pastoraux transhumants, les groupes ghassou-

liens. La dichotomie entre agriculteurs sedentaires 

et bergers nomades continue dans le IVe millenaire. 

Il est possible que, dans des conditions favorables, 

les groupes pastoraux aient pratique l'agriculture. 

Des indices de la pratique de l'agriculture ont ete 

trouves au Neguev au debut du IVe millenaire146. 

145 Cette datation a ete posterieurement confirmee par 

plusieures datations au radiocarbone (inedit). 
146 U. Avner, Ancient Agricultural Settlement and Reli

gion in the Uvda Valley in Southern Israel, Biblical 

Archaeologist 53, 3, 1990, 127-131. 

L'Organisation sociale reste, au I V millenaire, au 

niveau de villages et de groupes pastoraux; les don

nees archeologiques ne fönt pas supposer un hie-

rarchisation des habitats, et donc l'existence d'uni-

tes «pofitiques» plus vastes. 

L'ÄGE DU BRONZE 

On sait combien la realite archeologique corres-

ponde peu ä la realite antique. Plusieurs types 

de conditionnement exerces, ä travers des mille

naires, sur les sources archeologiques nous limi-

tent: le conditionnement subjectif des anciens, 

lie aux modalites avec lesquelles les usages et les 

comportements des populations prehistoriques 

ont pu influer sur les modalites de formation 

des depöts archeologiques; le conditionnement 

objectif exerce par les vicissitudes millenaires de 

l'environnement naturel et de son exploitation 

de la part de l'homme; notre propre condition

nement de chercheurs modernes, qui reflete les 

vicissitudes de la recherche et de la sauvegarde 

archeologique mais aussi celles, socioculturel-

les et socio-politiques, qui s'expriment dans les 

attitudes de toute la societe qui est derriere les 

archeologues. C e dernier s'exprime ä plusieurs 

niveaux ä partir de l'interet des particuliers ou 

des institutions publiques au recouvrement d'ob-

jets et d'informations, jusqu'ä l'enregistrement et 

la publication, plus ou moins systematiques, des 

donnees des prospections et des fouilles. 

Le terme «cultures» a ete correctement uti

lise dernierement par les chercheurs de facon 

plus limitative. Pour eviter toutefois la confu-

sion avec le terme « cultures » dans le sens etno-

anthropologique, nous avons prefere utiliser ici 

le terme plus approprie de facies archeologique. 

C e dernier peut etre defini c o m m e l'ensemble 

des temoignages archeologiques relatifs ä un 

horizon chronologique determine, dans un ter-

ritoire donne, relies par les connections typo-

logiques147. 

147 R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana 

(1994). 
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D'apres David Clark: «... populations with 

a degree of communication and connections 

amongst their membership will inevitably tend 

to be more uniform within their boundaries 

than with unconnected individuals outside their 

set»l4S. 

N o u s examinons ici les donnees archeologi

ques relatives aux differentes zones du Yemen; 

on fait reference dans la presentation ä la divi-

sion en zones geographiques dont on a introduit 

les caracteres climatiques en debut d'ouvrage149. 

Dans chaque zone nous mettons en evidence 

notamment les connexions typologiques entre 

les artefacts et les structures d'habitat, qui peu

vent porter ä la definition des differents facies 

archeologiques. Les tombes-tours, les dolmens, 

les megalithes et les autres monuments, lies au 

monde spirituel, que l'on considere c o m m e des 

elements superstructurels qui, c o m m e on verra, 

ne contribuent pas ä la definition des facies, seront 

pris en consideration ä la fin de ce chapitre. 

4.I. LE FACIES ARCHEOLOGIQUE 

DES PLAINES COTIERES 

Sur la base de comparaisons etablies pour les reper-

toires ceramiques il est possible d'affirmer que ce 

qui etait defini c o m m e facies archeologique de 

Sabir s'etend en realite ä toute la plaine cotiere de 

la Mer Rouge, au moins de la Tihäma saoudienne 

meridionale ä al-Khawkha (fig. 29). 

Dans cette vaste zone cotiere nous trouvons en 

effet la m e m e culture materielle. Ceci est vrai pour 

les phases 1 et 2 de la sequence Ma'layba - Sabir, 

de la deuxieme moitie du IIP' millenaire aux pre-

miers siecles du P millenaire. Le champ de varia

bilite typologique des repertoires ceramiques pro

venant des differents sites est certainement plutot 

vaste, mais dans le cadre d'une m e m e tradition. 

La coexistence dans le m e m e facies de deux dif

ferentes economies de subsistance - sites ä voca-

tion agricole et sites qui utilisent en prevalence des 

14s D. L. Clark, Analytical Archaeology (1968). 

Voir Cadre geographique et climatologique, p. 5. 
: I. Hodder, Symbols in Action - Ethnoarchaeological 

Studies of Material Culture (1982). 

ressources marines - est probablement c o m m u n e 

aussi ä la Tihäma. 

U n e preuve de contacts de portee non connue 

entre le facies de Sabir et d'autres zones du Y e m e n 

est f ournie par la decouverte de quelques fragments 

de ceramique appartenant au repertoire de Sabir 

ä Hajar Yahirr dans le wädl Markha, dans le tem-

ple de Bar'än ä Märib et dans le wädi Banä supe-

rieur, et d'un fragment Early Raybün ä Sabir. A ce 

propos, il est interessant de rappeler une Obser

vation de I. Hodder qui, dans son etude ethno-

logique des groupes du Kenya, a constate que les 

differences entre la culture materielle de groupes 

differents n'etaient pas le resultat d'un manque de 

contacts entre groupes, mais il avait ete en mesure 

de verifier qu'il y avait eu une longue histoire de 

contacts150. 

4. La. Le Golfe d'Aden 

Nous avons dejä defini le facies archeologique de 

Sabir dans le Golfe d'Aden c o m m e un facies uni-

taire qui interesse le IIP millenaire tardif, le IP et 

une partie du Ier millenaire av. J.-C151. 

Nous ne savons malheureusement rien des rites 

funeraires pratiques par le groupe de Sabir: en effet 

on n'a pas retrouve de sepultures attribuables au 

facies de Sabir, ä l'exception d'un seul groupe de 

six sepultures ä structure ovale de blocs de pierre 

trouve ä Little Aden par la mission russo-alle-

mande. La seule tombe fouillee, tres deterioree, 

a restitue les ossements d'un individu et un tes-

son isole attribuable ä la phase 1 de la sequence 

Ma'layba - Sabir. D e nombreux tessons de la phase 

1 etaient presents sur la surface de la zone152. 

Les sites apparentes par le m e m e repertoire cera

mique qui constitue le facies de Sabir appartiennent 

ä deux environnements geographiques differents: 

Paniere pays d'Aden, oü le delta du wädi Tuban 

forme une oasis fertile propice ä l'agriculture, et 

la cöte proprement dite, au climat aride oü l'eco-

nomie de subsistance documentee est basee sur la 

recolte de coquillages et sur la peche. 

Voir ch. 3. 

Buffa -Vogt (2001) 446 note 41. 
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Fig. 29. Carte de distribution des sites connus du facies des Piaines Cotieres 
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L'existence de deux sites contemporains de l'Äge 

du Bronze ä economies differentes - l'un ä voca-

tion agricole, l'autre avec une economie dirigee ä 

l'exploitation des ressources marines - est interes

sante pour chercher ä comprendre le rapport entre 

les deux groupes. L'etude de la ceramique du point 

de vue fonctionnel peut fournir quelque indice. 

En partant de la premisse qu'un vase est un pro

duit ayant des caracteristiques donnees (forme, 

type de päte, anses, ete) adaptees ä des buts pra-

tiques donnes (conservation, cuisson, consom-

mation, transport), nous pouvons mettre en evi

dence certaines caracteristiques generales. U n vase 

ouvert sera utile pour preparer et consommer la 

nourriture; parmi les differentes classes de vases 

ouverts, les bois ä bassin bas sont utiles seule

ment pour consommer la nourriture. Les bois ä 

bassin profond seront par contre aptes ä preparer, 

consommer et, peut-etre, ä cuire et ä conserver. 

Pour ce qui est des vases ä forme fermee, les jar

res ä paroi superieure verticale ou rentree seront 

aptes ä conserver des substances seches ou liqui

des, mais ä transporter seulement des substances 

semi-solides. Ils peuvent aussi servir ä la cuisson 

de la nourriture. La conservation et le transport 

des substances seches et liquides sont des fonc-

tions qui pouvaient etre remplies par les vases ä 

col. Toutes les categories fonctionnelles decrites 

sont presentes dans les deux sites. II semble donc 

que toutes les fonetions furent exereees dans les 

deux sites. Les dimensions des vases ouverts ne 

montrent pas de differences dignes d'observation 

particuliere et sont aptes ä des consommations 

collectives. Il n'existe pas non plus de differen

ces evidentes de dimensions, parmi les repertoires 

ceramiques des deux sites, m e m e pour les vases 

Voir par exemple: P. Costa, Fishing Stations of the 

Coast of Oman: A Theme of Ethno-Archaeologi-

cal Research, PSAS 21, 1988, 3-13. - V. Charpen-

tier, Archaeology of the Erythraean Sea: Craft Spe-

cialization and Resources Optimization as Part of the 

Coastal Economy on the Eastern Coastlands of Oman 

During the 4th and 3rd Millennia BC, dans: G Afa-

nas'ev - S. Cleuziou - R. Lukacs - M. Tosi (ed.), The 

Prehistory of Asia and Oceania, XIII International 

Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, 

Forli - Italia, Preactes du colloque 16 (1996) 181-192. -

A. T. ElMahi, Mollusc Harvesting along the Coasts of 

Oman: A Supplementary Diet, PSAS 29, 1999, 45-

53. - A. T. ElMahi, Traditional Fishing Preservation 

fermes dont les fonetions sont la conservation et, 

eventuellement, le transport. 

Il est clair que la base de l'economie de al-

N a b w a reposait sur la peche et sur la collecte des 

mollusques. Par ailleurs la decouverte de meules 

et d'un noyau de datte implique l'utilisation de 

produits agricoles dans la diete. Les rares os d'ani

maux presents dans la couche 5 de al-Nabwa 2 

peuvent temoigner soit de l'echange de produits, 

soit de la pratique de la chasse et/ou de l'ele-

vage. La presence ä Ma'layba de quelque poids 

de filet montre que les communautes agricoles ne 

s'isolaient pas dans les terres fertiles de l'arriere-

pays mais qu'elles exploitaient egalement les res

sources de la mer. Il s'agit donc de deux groupes 

humains, caracterises par deux differentes econo

mies de subsistance, qui semblent toutefois com-

plementaires et inserees dans un Systeme econo-

mique integre. 

O n a conduit recemment, surtout en O m a n , des 

etudes ethno-anthropologiques sur des commu

nautes cotieres de pecheurs et recolteurs de mollus

ques153. Les chercheurs ont mis en evidence l'exis

tence, ä l'epoque actuelle, d'un Systeme d'echange 

de produits entre les communautes de la cöte et 

les habitants des oasis de l'interieur ou les bergers 

des montagnes, et des traces de ces memes types 

d'echange pendant l'Äge du Bronze. U n autre type 

de comportement est aussi documente dans les 

zones de Sur et Ra's al-Jinz: les memes groupes 

s'etablissent sur la cöte dans les mois d'hiver et se 

transferent vers les fertiles oasis de l'interieur pen

dant les mois d'ete. 

La sequence culturelle de Ma'layba indique 

l'existence d'habitats agricoles permanents dans 

l'oasis fertile formee par le delta du wädl Tuban, et 

in Oman: The Seasonality of a Subsistence Strategy, 

PSAS 30, 2000, 99-113.- V Charpentier, Archeolo-

gie de la cöte des Ichtyophages: Coquilles, squales 

et cetaces du site IVe-IIP millenaires B C de Ra's al-

Junayz, dans: S. Cleuziou - M. Tosi - J. Zarins (ed.), 

Essays on the Late Prehistory of the Arabian Penin-

sula, IsIAO. Serie Orientale Roma 93 (2002) 73-100. -

M. Beech, The Development of Fishing in the U.A.E.: 

A Zooarchaeological Perspective, dans: D. Potts -

H. AI Naboodah - P. Hellyer (ed.), Archaeology of 

the United Arab Emirates, Proceedings of the First 

International Conference on the Archaeology of the 

U.A.E. (2003) 290-308. 
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les alentours de al-Nabwa ne semblent pas avoir ete 

propices ä l'agriculture. L'hypothese la plus pro

bable semble etre celle d'une Integration des com

munautes de pecheurs/recolteurs de coquillages et 

des agriculteurs dans une sphere socio-economi

que unique, integree par l'echange des produits 

pendant la phase 1A de la facies de Sabir. 

4.Lb. La Tihäma 

De nombreux sites de l'Äge du Bronze de la plaine 

cotiere de la Mer Rouge ont ete l'objet de pros

pections et de sondages dans les dernieres vingt 

annees. Les principaux sont l'amas de coquillages 

de Sihi dans la Tihäma saoudienne meridionale, les 

sites pres de Zabid etudies par la mission archeo

logique canadienne et les sites etudies par la mis

sion archeologique italienne dans la Tihäma yeme

nite de wädi Surdud ä al-Khawkha. 

Sihi 

Le site de Sihi a une extension de 900 x 100 m 

et s'est developpe horizontalement avec un depot 

archeologique d'une epaisseur de moins de 50 cm. 

Aucune structure n'a ete trouvee. Des pilons de 

formes variees, des meules en gres ou granit, indus

trie lithique sur obsidienne, des poids de filet sur 

galet, des bois en steatite, de nombreux objets en 

cuivre (lames, anneaux, poincons, une spatule, 

fragments d'aiguilles) et des perles en pierre ont 

ete trouves en association avec la ceramique, une 

large quantite de coquillages souvent brüles et des 

os de poissons, d'ovi-caprides, de bovides et de 

chameau154. 

L'amas de coquillages de Sihi a restitue un vaste 

repertoire de formes ceramiques appartenant ä 

deux groupes distincts: une ceramique rouge et 

une ceramique noire155. La ceramique rouge, faite ä 

154 Zarins - Al-Badr (1986) 49. 
155 J. Zarins - A. Murad - K. Al-Yish, The Comprehensive 

Archaeological Survey Program. a. The Second Preli

minary Report on the Southwestern Province, Atlal 5, 

1981, 9^12. - Zarins - Zahrani (1985). - Zarins - Al-

Badr'(1986). 
156 Zarins - Zahrani (1985) pl. 84, 5; 85,22; 81,1; 86,1-8. 

la main, avec des inclusions sableuses et minerales, 

est, dans la majorite des cas, decoree par brunis

sage ; la decoration imprimee, en general avec des 

rangees points, et la decoration incisee de simples 

lignes ou de chevrons sont aussi diffuses. 

O n trouve des paralleles typologiques avec le 

repertoire de Ma'layba et avec celui de Sabir; 

c'est-ä-dire dans les phases 1 et 2 de la sequence 

Ma'layba - Sabir. En ce qui concerne la phase 1, 

un fragment de vase ä col (fig. 30,1) est compara-

ble avec le type 260B de Ma'layba (pl. 41) - date 

ä la phase 1A - et est present egalement dans le 

repertoire de l'amas de coquillages de al-Nabwa. 

Le bol ä verseur type 263 (pl. 41) - date ä Ma'layba 

ä la phase IC - est present ä Sihi (fig. 30,2), ainsi 

que de nombreux exemplaires de support pour 

vase type 305 (fig. 30,5 pl. 48)156. 

Des formes plus nombreuses du groupe de la 

ceramique rouge presentent des similitudes avec le 

repertoire de la phase 2. C o m m e ä Sabir, la cera

mique est faite ä la main, mais certains bords et 

certains fonds sont finis ä la tournette. Parmi les 

formes ouvertes nous pouvons citer les bois tron

coniques ä carene basse (Sabir: fig. 31, 3; Sihi: 

fig. 31, 1. 4), les bois ä pieds (Sabir: fig. 31, 5; 

Sihi: fig. 31, 6), les bois ä pied (Sabir: fig. 31, 7; 

Sihi: fig. 31, 8)157. Parmi les formes fermees on 

trouve les jarres ä paroi superieure rentree (Sabir: 

fig. 32, 4; Sihi : fig. 32, 5) et les supports pour 

vases (Sihi: fig. 32, 8)158. Les deux repertoires peu

vent etre consideres tres similaires, bien qu'avec 

quelque Variation. 

La ceramique noire, moins frequente que la 

rouge, est decrite c o m m e poreuse, lourde, avec 

des inclusions minerales et sableuses. Les surfa

ces sont decorees par brunissage, mais le carac-

tere distinctif est la decoration imprimee et inci

see avec des motifs de triangles avec lignes dans 

les champs, rayures ä claie ou ä traits, etc. Seuls 

quelques fragments du site de Sabir rappellent de 

loin des decorations semblables; ils sont totale-

Sihi: Zarins-Zahrani (1985) pl. 81, 10.13;81,9;83,1-

3. Sabir: Vogt- Sedov (1998) 264-265 fig. 3, 2. 4; 2, 4. 

Sihi: Zarins - Zahrani (1985) pl. 82,1; 86, 1-8. Sabir: 

Vogt - Sedov (1998) fig. 2,3; les supports pour vases 

provenant de Sabir sont inedits. 
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ment etrangers au repertoire et ont ete consideres 

c o m m e des importations (fig. 79)159. 

J. Zarins cite encore cinq sites dont les cerami

ques sont comparables ä celle de Sihi. Le site de Sihi 

est date au 14C, fait sur des echantillons de coquilla

ges, de la deuxieme moitie du IIP ä la deuxieme 

moitie du IP millenaire (annexe 1, tableau 5)160. 

La datation la plus ancienne peut etre justifiee 

par la presence de paralleles avec le repertoire de 

Ma'layba; en particulier le type 260B est date ä 

la fin du IIP - debut du IP millenaire. Les autres 

datations sont coherentes avec Celles de la phase 

2 du facies de Sabir. 

La Tihäma entre al-Salif et wädi Surdud 

M. Tosi a conduit en 1985 une campagne de pros

pections dans la Tihäma de al-Khawkha jusqu'ä 

al-Salif et wädl Surdud, au nord de al-Hudayda. 

En 1986 la recherche s'est concentree dans la zone 

situee entre wädl Rima' et wädl Surdud. Plusieurs 

amas de coquillages y ont ete trouves. Dans le site 

de Q u m m a - 3 , 263 x 84 m, les instruments lithi-

ques sont en obsidienne, basalte et rhyolite ; la rare 

ceramique a ete datee par M . Tosi ä la deuxieme 

moitie du IIP millenaire ; M N R - 1 et SLF-1 ont 

eux aussi ete dates ä l'Äge du Bronze, sur la base de 

comparaisons avec la ceramique de Sabir publiee 

par G. L. Harding161. La ceramique reste pour le 

moment inedite et un facteur additionnel d'incer-

titude est donne par les datations au radiocarbone 

au I V millenaire ou ä la fin du Ier millenaire de ces 

sites. Aucune datation aux IIP, IP millenaires et au 

debut du Ier n'a ete enregistree. C o m m e M . Tosi l'a 

remarque, ces datations contredisent la Chronolo

gie aujourd'hui verifiee pour les sites avec cerami

que du facies de Sabir162. 

159 Voir ch. 6.1.1. 
160 Zarins - Al-Badr (1986) 50. 
161 M. Tosi, Tihämah Coastal Archaeological Survey, East 

and West 35, 1985, 363-369. - M. Tosi, Survey and 

Excavations on the Coastal Piain (Tihämah): Prelimi

nary Report for the Italian Archaeological Mission in 

the Y.A.R., East and West 36, 1986, 400-414. 
Ib: Tosi op. cit. 402^103. 
163 Ciuk-Keall (1986) pl. 95/1 b. 
164 al-Kashawba': Ciuk - Keall (1986) pl. 95/1 n. 

Le district de al-Midamman 

Sur la cöte, dans la zone de Zabld, dans le district 

de al-Midamman, la mission canadienne du Royal 

Ontario Museum a mis ä jour une serie de structu

res dont l'interpretation est plutot difficile ä cause 

de l'absence de stratigraphie, due ä la nature de 

l'environnement. Une prospection a documente en 

surface des tessons de ceramique egalement dans 

la localite denommee al-Kashawba', au nord de 

Zabid. 

Dans le repertoire ceramique de al-Kashawba' 

(autrefois «Gas Station»), quelques formes ont 

des comparaisons avec des types de la sequence 

Ma'layba - Sabir. E n ce qui concerne la phase 1, 

l'amphore type 276 (pl. 43) a un parallele ä al-

Kashawba' (fig. 30, 4)163. Dans la phase 2 les com

paraisons sont plus frequentes: les bois tronco

niques ä carene basse (Sabir: fig. 31, 3; al-Kas

hawba' : fig. 31, 2)164, les jarres ä bord vertical avec 

cordon horizontal decore d'impressions (Sabir ine-

dit; al-Kashawba': fig. 32, 1), les jarres ä bord ren

tre decorees de rangees de points imprimes, pre-

sentes egalement ä al-Midamman (Sabir inedit; al-

Kashawba' : fig. 32, 2; al-Midamman: fig. 32, 3)165. 

D'autres formes rappellent plutot, c o m m e l'affir-

ment C. Ciuk et E. Keall, des repertoires etrangers 

aux plaines cotieres et plus recents, c o m m e ceux 

sudarabiques archa'iques de la ville de Yalä et de 

Hajar ibn H u m a y d : les bois carenes et les ampho

res de transport166. E n outre, les deux repertoires 

protohistoriques de Sabir et de al-Kashawba' ne 

sont pas completement superposables ä cause de 

l'absence de certaines formes typiques dans l'un 

et dans l'autre repertoire167. 

Le site de al-Midamman se trouve ä environ 1 k m 

de la cöte dans une zone de dunes de sable168. Des 

monuments de natures differentes, que E. Keall 

al-Kashawba': Ciuk-Keall (1986)pl. 95/5a; 95/7b. -

al-Midamman: Keall (1998) fig. 9d. 

Ciuk - Keall (1986) pl. 95/1 h. i. p; 95/2 a. - A. de Mai

gret, La ceramica sabea: specificitä e sviluppi da uno 

studio delle forme, Arabia 1, 2003, type A 2 pl. 13; 

type D 1 a. b pl. 32. 33. - G. W. van Beek, Hajar Bin 

Humeid - Investigations at a Pre-Islamic Site in South 

Arabia, PAFSM V (1969) type 4100 fig. 113. 

E. Keall (1998) 143-144. 

E. Keall,« D o you want to see the stones ?», Rotunda 

30, 2, 1997, 12-19. - Keall (1998). - E. Keall, Chan-
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met en succession chronologique, sont presents 

sur le site. 

Le temoignage le plus ancien est une industrie 

lithique de YArabian Bifacial Tradition, associee ä 

des gasteropodes, trouvee en surface, indice de la 

presence de groupes de chasseurs dans la periode 

neolithique. 

Pendant l'Äge du Bronze, des piliers monolithi-

ques de basalte en colonne, et des dalles en gra-

nite dressees ont ete places sur le site, c o m m e mar-

queurs commemoratifs. Ils sont parfois associes ä 

des sepultures d'enfants, sans mobilier funeraire. 

Dans un autre cas, un depot d'objets de cuivre et 

de bronze (une hache, un poignard, un rasoir, deux 

pointes de javelot et un pergoir) avait ete enterre 

au-dessous de l'un d'entre eux, avec un bloc d'obsi

dienne. Quelques-uns de ces objets presentent des 

comparaisons avec les rares objets metalliques de 

Sabir et de Sihi. Le depot a ete date ä la deuxieme 

moitie du IIP - premiers siecles du IP millenaire 

av. J.-C. sur la base de comparaisons formelles avec 

des objets du Levant169. Figurines en terre cuite, 

poterie, perles en or et en pierre sont peut-etre 

aussi associees avec les piliers. U n groupe de pier-

res dressees etait peut-etre associe ä une sepul-

ture d'adulte. Selon E. Keall, les megalithes ont 

ete employes de la fin du IIP (ou peut-etre m e m e 

avant) jusqu'ä la fin du IP millenaire av. J.-C. et 

sont l'oeuvre d'un nouveau groupe humain sur-

venu dans la region apres le Neolithique. 

Par la suite, trois bätiments ont ete construits 

en reemployant des piliers ou des megalithes de 

la phase precedente. Des piliers en basalte ou gra-

nit ont ete reemployes dans les fondations de deux 

structures rectangulaires qui avaient une elevation 

en blocs de rhyolite et des separations interieu

res en briques crues. E. Keall rappelle l'edifice 3 

ä Sabir 5, qui a le m e m e type de separations. Des 

blocs en rhyolite decores de motifs incises, qui rap-

pellent le banät 'Äd du Jawf, etaient inseres dans 

ging Settlement along the Red Sea Coast of Yemen in 

the Bronze Age, dans: P. Matthiae - A. Enea - L. Pey-

ronel - F. Pinnok (ed.), Proceedings of the First Inter

national Congress on the Archaeology of the Ancient 

Near East, Rome (2000) 719-731. - Keall (2004). 
u<> A. Giumlia-Mair - E. Keall - S. Stock - A. Shugar, 

Copper-based Implements of a Newly Identified 

Culture in Yemen, Journal of Cultural Heritage 1, 

2000, 37-43. 

les parois du « building B » (fig. 33)170. Des perles 

en or, un pendentif en os en forme de tete de che-

val, des oeufs d'autruche peints de motifs geome-

triques, ont ete trouves pres de l'edifice. E. Keall 

considere que le reemploi des megalithes n'est pas 

derive d'une action destructive, mais d'un chan-

gement - ä la fin du IP millenaire - par le m e m e 

groupe qui les avait eriges. 

U n e necropole est documentee pendant cette 

phase. Les tombes etaient revetues de pierres; le 

mobilier funeraire etait forme de vases en cera

mique du m e m e type que les vases trouves dans 

l'habitat171. 
La presence en surface, aupres des piliers, de 

foyers, de fosses et de meules temoigne d'activi-

tes domestiques probablement liees ä un etablis-

sement dont les structures en materiaux perissa-

bles n'ont pas ete retrouvees. Les foyers etaient 

formes par des fosses revetues de fragments de 

jarres. Le fruit d'un palmier doum, trouve dans 

un des foyers, a ete date au 14C ä 1360 ou 1320-

970 cal B C . Des monolithes en rhyolite de dimen

sions reduites, brises en morceaux apparemment 

par l'action du feu allume au-dessous, etaient pre

sents en surface, loin des zones d'habitat. Poterie 

et meules avaient ete placees intentionnellement 

dans le m e m e feu, oü se trouvait aussi une grande 

quantite d'ossements de poisson. 

La ceramique trouvee sur la surface du site, 

dans les tombes et dans les sondages non loin des 

megalithes, appartient, selon E. Keall, ä la m e m e 

tradition qui est restee inalteree pendant toute la 

periode etudiee. Elle ne montre, en effet, aucune 

Variation, ni technique ni formelle172. Il s'agit de 

ceramique faite ä la main, ä päte rouge, brunie, 

souvent raclee, quelques fois successivement lis

see; on a documente des anses horizontales ä l'in

terieur de vases. Quelques exemplaires sont deco

res de peinture rouge ä motifs lineaires ou de ran

gees de points imprimes. Les motifs decoratifs ä 

170 Keall (2004) 47 fig. 15-18. 
171 E.J. Keall, Placing al-Midamman in Time. The 

Work of the Canadian Archaeological Mission on 

the Tihäma Coast, from the Neolithic to the Bronze 

Age, A B A D Y 10 (2005) 93 fig. 5. 
172 Keall (2004) 52. 
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points imprimes peuvent rappeler les decorations 

sur la ceramique du Delta du Gash (Soudan nord-

oriental), mais les similitudes sont ä considerer seu

lement superficielles. Des lettres de l'alphabet sud

arabique archaique ont ete gravees avant la cuisson 

sur un fragment de brüle-encens. La ceramique de 

l'habitat et des tombes de al-Midamman a ete mise 

en rapport par E. Keall avec le repertoire de al-Ka

shawba' et de la sequence Ma'layba - Sabir'73. 

En resumant, E. Keall a interprete tous les monu

ments de al-Midamman du IIP' et du IP millenaires 

c o m m e l'expression d'un developpement culturel 

unitaire, expression d'un seul groupe qui a evolue 

au cours du temps. En outre il n'y a pas d'elements 

suffisants pour supposer la presence de la culture 

sudarabique ou un lien avec celle-ci. Cependant cer

taines evidences que l'on va presenter suggerent que 

l'interpretation pourrait etre en partie differente. 

L'interpretation des phenomenes complexes 

documentes ä al-Midamman est rendue plus dif-

ficile par l'absence de stratigraphies. Nous pou-

vons toutefois souligner quelques evidences du 

point de vue chronologique. Les foyers et la cera

mique «Sabir» trouvee tant dans les foyers qu'en 

surface, sont une indication de l'existence d'un site 

habite dans la deuxieme moitie du IP millenaire. 

U n echantillon de charbon d'un des foyers a fourni 

la datation au 14C de 1360 ou 1320-970 cal B C , 

une date coherente avec la phase 2 de la sequence 

de Ma'layba - Sabir. U n fragment de jarre de al-

Midamman (fig. 30, 6) presente une anse qui appar-

tient au type 312 (pl. 49), present dans toute la phase 

1 de la sequence Ma'layba - Sabir; le bol ä verseur, 

(fig. 30, 3) est date ä Ma'layba ä la phase 1C, type 263 

(pl. 41)174. En attendant la publication complete du 

materiel, nous pouvons etablir - avec E. Keall - des 

comparaisons tant pour certaines formes que pour 

certaines caracteristiques techniques avec la cerami

que de Sabir. Elle est, comme celle de al-Midamman 

(et de al-Khashawba'), faite ä la main, dans une päte 

rouge, brunie, souvent arasee ou raclee, puis lissee; 

173 Keall (2004) 51 fig. 22.-Keall(1998)fig. lOd.-E. Keall, 

Placing al-Midamman in Time. The Work of the Cana-

dian Archaeological Mission on the Tihäma Coast, 

from the Neolithic to the Bronze Age, A B A D Y 10 

(2005) 93. 96. 
m Keall (1998) 145 fig. 9c.f Jesfragmentsappartiennentä 

un type de ceramique que E. Keall definit « more primi

tive variety of al-Midamman pottery ». Ä Ma'layba le 

type 312 d'anses horizontales ensellees traversees par 

dans les vases de grandes dimensions on a docu

mente aussi ä Sabir des anses fixees ä l'interieur. La 

decoration de rangees de points imprimes est com

mune dans la phase 2 de Sabir et se trouve sur une 

jarre ä paroi superieure rentree de al-Midamman 

(fig. 32, 3)'75. D'autres formes communes ä Sabir, 

phase 2, et ä al-Midamman sont les brüle-encens 

(Sabir: fig. 32, 6; al-Midamman: fig. 32, 7) et les 

supports pour vases (Sabir inedit; al-Midamman: 

fig. 32, 9)176. Le facies de Sabir, phases 1 et 2, est 

donc documente ä al-Midamman. 

La deuxieme donnee significative du point de 

vue chronologique est la reutilisation de plusieurs 

megalithes dans les fondations de constructions ä 

murs en blocs de rhyolithe. O n dispose seulement 

du terminus post quem de la datation des mega

lithes pour la datation des structures en blocs de 

pierre. Les megalithes ont ete dates de la fin du IIP 

aux premiers siecles du IP millenaire av. J.-C, sur 

la base du depot d'objets en cuivre et en bronze 

trouve en association avec l'un d'eux et par une 

comparaison formelle avec des objets du Levant. 

Certains de ces objets trouvent aussi une com

paraison ä Sabir et ä Sihi. La comparaison entre 

les objets du depot et quelques objets metalliques 

trouves ä Sabir - ces derniers dates ä la fin du IP 

jusqu'au debut du Ier millenaire sur la base de la 

stratigraphie - ne peut pas etre decisive du point 

de vue chronologique, puisque l'Arabie sud-occi

dentale n'offre pas encore de typologie precise des 

rares objets metalliques reperes et de leur develop

pement formel dans le temps. Seul un instrument 

de ce type permettrait de reconstruire le develop

pement formel et de proposer, ä travers la data

tion des contextes de decouverte, une Chronolo

gie independante non liee, donc, au seul Proche-

Orient177. Jusqu'ä present les comparaisons avec 

le Proche-Orient sont seulement des indications 

de caractere general, c o m m e le dit E. Keall: e'est 

dire que la presence d'objets semblables ä Sabir et 

dans la «phase megalithique » de al-Midamman 

deux trous est tres caracteristique de toute la phase 1 

et n'est pas documente dans la phase 2 (voir ch. 1.4.). 
175 Al-Midamman: Keall (1998) fig. 9d. Les exemplaires 

de Sabir sont inedits. 
176 Al-Midamman: Keall(1998)fig. 9e;10f.-Sabir:Vogt-

Sedov (1998) 265 fig. 3,9. 
177 Le probleme a ete discute par les auteurs de Particle 

sur le depot: Giumlia-Mair - Keall - Stock - Shugar 

op. cit. 42. 
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ne peut etre une indication süre de la contempo-

raneite des deux contextes et l'association strati

graphique entre la ceramique Sabir et les megali

thes est plutot faible. D e surcroit la demolition des 

megalithes et leur reutilisation dans la construction 

des bätiments paraissent une negation de l'identite 

de groupe qui avait ete representee par les mega

lithes memes. Il faut toutefois dire qu'aucun Cle

ment concret ne peut etre apporte en appui ä cette 

Interpretation. 

U n e troisieme donnee vient de la presence de 

blocs en rhyolite, ä decorations incisees du type 

des banät 'Äd de temples du Jawf, inseres dans un 

mur du bätiment B, probablement un temple. Nous 

ne savons pas si les trois bätiments en pierre sont 

contemporains mais le bätiment B nous donne des 

indications utiles. S. Antonini fait remonter les tem

ples avec le banät 'Ad du Jawf - sur la base de la 

paleographie des inscriptions trouvees ä leur inte-

rieur et des sequences stratigraphiques de la fouille 

du temple de al-Sawdä' - ä une periode precedente 

ä l'incursion de Karib'il Watär dans le Jawf et ä 

l'expansion de l'hegemonie sabeenne en general 

(ca. 750-700 av. J.-C). Il est vraisemblable d'ima-

giner que la construction du bätiment B a eu lieu 

dans une periode posterieure au facies de Sabir, ou 

vers la fin du facies, par l'intermediaire de groupes 

exterieurs, c'est-ä-dire les Sudarabiques. Des tra

ces de la presence de ces groupes resideraient dans 

quelques types de ceramique trouves en surface ä 

al-Midamman, que l'on ne peut pas attribuer au 

facies de Sabir, mais qui peuvent etre plutot com-

pares au repertoire sudarabique archaique de Yalä 

et des couches inferieures de Hajar ibn Humayd. 

S. Antonini interprete la decouverte de al-Midam

man c o m m e l'indication d'une voie sabeenne pour 

la colonisation de l'Ethiopie, en notant aussi qu'un 

fragment de banät 'Äd a ete trouve dans le temple 

de Yeha en Ethiopie178. 

E. Keall est d'une opinion differente et affirme 

que «there is no convincing evidence that these peo-

ple were in any way colonists from the highlands 

of Arabia»; il souligne l'absence d'inscriptions, et 

d'objets lies aux cultes sudarabiques et, en gene

ral, d'elements que l'on attendrait d'une presence 

«sudarabique». 

Quelques tessons portant des inscriptions avec 

des lettres de l'alphabet sudarabique trouves ä 

Sabir, tant en surface que dans les couches, sont 

la preuve que les groupes de Sabir sont aussi venus 

en contact avec les Sudarabiques. Mais, alors que 

la presence sudarabique est plus concrete dans la 

Tihäma, ä Sabir il s'agit peut-etre d'un phenomene 

d'acculturation dans un environnement reste par 

ailleurs sans modification. L'occupation du site de 

Sabir est attestee encore apres le IXe siecle av. J.-C. 

par une datation au 14C, mais la seule trace archeo

logique qui nous reste est la ceramique en surface 

interessee par la deflation, ceramique qui n'a pas 

de nouvelles variations typologiques. 

178 S. Antonini, I motivi decorativi delle Banät 'Ad nei 

templi sudarabici, Repertorio Iconografico Sudara-

bico 2 (2004) 71. 
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Fig. 30. Tihäma, types ceramiques dates ä la phase 1 du facies de Sabir: Sihi (1. 2. 5); Al-Midamman (3. 6); 
Al-Khashawba' (4) 
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Fig. 31. Types des formes ouvertes, dates ä la phase 2 du facies de Sabir: Sabir (A) et Tihäma (B). Sabir (3. 5. 7); 
Sihi (1.4.6.8); Al-Khashawba' (2) 
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Fig. 32. Types des formes fermees, dates ä la phase 2 du facies de Sabir: Sabir (A) et Tihäma (B). Sabir (4. 6); 
Al-Khashawba' (1.2); Al-Midamman (3. 7. 9); Sihi (5. 8) 
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rnii.north. 

Fig. 33. Al-Midamman, plan du bätiment B 

4.2.1. Les Hautes Terres 

On designe Hautes Terres les hauts plateaux du 

Yemen. O n presente les donnees des regions du 

Khawlän et Dhamär qui ont ete l'objet de recher

ches approfondies. Ensuite on decrit brievement 

quelques sites qui ont ete l'objet de prospections 

et sondages. 

4.2.1. a. Khawlän al-Tiy äl 

Quarante etablissements environ ont ete repe

res par la mission archeologique italienne au debut 

des annees 80 dans les regions du Khawlän et de 

al-Hadä, dans la partie Orientale du bassin hydro-

graphique du wädi Dhana179. Les sites, situes entre 

4-2. LE FACIES ARCHEOLOGIQUE 

DES HAUTES TERRES ET DES 

BASSES TERRES 

Les bases sur lesquelles nous definissons le facies 

des Hautes Terres et des Basses Terres sont les 

similitudes entre les complexes ceramiques et les 

structures d'habitat. Les similitudes etablies pour 

les structures d'habitation et pour les repertoires 

ceramiques des sites decrits paraissent süffisantes 

pour considerer les sequences archeologiques du 

IIP et du IP millenaire des Hautes Terres et (de 

facon un peu plus incertaine, voir infra) des Bas

ses Terres des developpements successifs du m e m e 

facies archeologique qui presente, ä son interieur, 

des variations tant chronologiques que regiona

les (fig. 34). 

de Maigret (ed.) (1990). 
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Fig. 34. Carte de distribution des sites connus du facies des Hautes Terres et des Basses Terres 
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Fig. 35. Khawlän, plan schematique du site Kawlat Bayt Abu Hashim (BAHi) 

20 

les 2000 et les 2300m d'altitude, sont tous pla-

ces dans des zones dont la Situation geologique 

et pedologique garantissait des ressources d'eau 

süffisantes ou dans le voisinage du fond des val

lees oü, m e m e par climat desseche, le päturage res-

tait possible180. 

Les structures d'habitation du Khawlän sont 

composees de pieces circulaires, ovales ou rare-

ment rectangulaires, avec soubassements en blocs 

de pierre; le sol des habitations est generalement ä 

30-40 c m en dessous du niveau exterieur; un pilier 

central sert de support pour le toit. Les parois pou-

vaient etre en briques crues ou en materiaux peris-

sables. Les pieces, groupees autour d'une cour, pou-

vaient former une unite isolee, un petit village qui 

representait une unite familiale (SRi, BAHi, NABv, 

NABvii) ou faisait partie d'un Systeme d'habitation 

plus articule, qui devait refleter une Organisation 

sociale plus complexe, dans laquelle les unites fami-

liales maintiennent, toutefois, leur independance 

territoriale (MASi, WYi, RAQi, WTHv). Foyers, 

fosses, meules se trouvaient dans les cours com-

munes. Il semble qu'il y ait une hierarchie entre les 

sites plus vastes, situes ä une distance de 2-3 k m 

l'un de l'autre, et les sites plus petits, regroupes 

autour des grands (fig. 35-38). 

La surface maximale des villages est de 1 hectare 

(WYi). Dans les villages les plus grands, souvent 

une unite se distinguait des autres par ses dimen

sions, par une entree monumentale, ou par une 

position dominante, ce qui suggere l'existence de 

quelque type de hierarchie entre les unites. 

Les dimensions des unites apparaissent standar-

disees, avec un diametre au sol de 20-25 m. Cer

tains secteurs des villages semblent destines ä des 

activites specialisees. U n percuteur, une meulette et 

sept meules retrouves sur le site de wädi Yanä'im 

1 (WYi), dans la piece L H , ont conduit ä l'hypo-

these qu'il s'agit d'une piece utilisee par la com-

munaute pour traiter les cereales. 

L'industrie lithique comprenait des racloirs, des 

burins, des lames, des eclats, des denticules; des 

ateliers pour la production d'instruments lithiques 

en obsidienne et en silex ont ete identifies sur plu

sieurs sites181. 

La ceramique, divisee en quatre classes selon le 

type de päte, compte des jarres ä bord rentre et 

des plats fabriques avec deux types de päte gros-

B. Marcolongo - A. M. Palmieri, Paleoenvironment 

History of Western Al-A'rüs, dans: de Maigret (ed.) 

(1990) 142. 

F. Di Mario, The Bronze Age Lithic Industry, dans: 

de Maigret (ed.) (1990) 81-114. 
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Fig. 36. Khawlän, plan schematique du site Najd al-Abyad 5 (NABv) 

Fig. 37. Khawlän, plan du site al-Raqla (RAQi) 
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Fig. 38. Khawlän, plan schematique du site wadi TThayyila 5 (WTHv) 
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Fig. 39. Repertoire des vases provenant des sites du Khawlän 
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Fig. 40. Repertoire des vases provenant des sites du Khawlän 

siere, de couleur brune; des bois et des jarres ä 

col sont realises dans les deux types de pätes 

plus raffinees, de couleur rouge-orange, avec 

engobe ou badigeon, souvent brunies; les inclu

sions sont, en general, minerales. Les formes les 

plus communes sont les plats de grandes dimen

sions, les bois, les jarres ä bord evase et les jar

res ä bord tres rentre; les fonds des vases sont 

convexes. Les tenons sont plus frequents que 

les anses horizontales. Les decorations sont tres 

simples: lignes incisees, rangees de points impri

mes, lignes ondulees de points imprimes, lignes 

au peigne (fig. 39—41). 

U n burin et une aiguille sont les uniques objets 

en bronze reperes. Une idole en pierre est le temoi-

gnage de l'existence de cultes (fig. 42). 

La nature des depöts archeologiques n'a pas per

mis de recolter des restes botaniques en mesure 
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Fig. 41. Repertoire de decorations des vases provenant des sites du Khawlän 

süffisante, mais l'etude des empreintes de graines 

dans la ceramique a donne des resultats impor-

tants182. L'agriculture a ete fondee sur la culture de 

differentes varietes d'orge et de ble, d'avoine, de 

L. Costantini, Ecology and Farming of the Protohis-
toric Communities in the Central Yemeni Highlands, 
dans: de Maigret (ed.) (1990) 187-204. 

La domestication du sorgho et la possibilite de reconnai-

tre le sorgho domestique par rapport au sorgho sauvage 
est une question tres debattue; voir par ex. C Edens -

T.J. Wilkinson, Southwest Arabia During the Holo-

sorgho et de millet183. La decouverte d'un noyau 

de palmier dattier met en evidence un lien avec les 

Basses Terres; l'importation de fruits des zones 

plus basses, oü le palmier dattier pouvait etre 

cene. Recent Archaeological Developments, Journal of 

World Prehistory 12/1, 1998, 87-88. - Edens (2000) 

123 note 34. - D. de Moulins - C. Phillips - N. Dur-
rani, The Archaeobotanical Record of Yemen and the 

Question of Afro-Asian Contacts, dans: K. Neuman -
A. Butler - S. Kahlheber (ed.), Food, Fuel and Fields. 

Progress in African Archaeobotany (2003) 213-228. -
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Fig. 42. Khawlän, idole en pierre, h. 17 cm 

cultive, apparait plus probable qu'une culture in 

loco qui indiquerait, de toute facon, une importa-

tion de la palme dattier des zones d'oü eile etait 

certainement originaire184. A. de Maigret a consi-

dere les communautes du Khawlän c o m m e des 

communautes independantes, sedentarisees, mais il 

pense que d'autres groupes auraient mieux exploite 

en d'autres zones les potentialites du territoire au 

IIP millenaire. C. Edens et T Wilkinson sont d'un 

autre avis: ils pensent que les communautes du 

Khawlän ont ete des semi-nomades qui interagis-

saient avec les groupes des zones entre les Hau

tes et les Basses Terres oü ils supposent qu'ils ont 

pratique l'agriculture avec irrigation185. 

L'etude des restes de la faune a mis en evidence 

la predominance de l'elevage des ovines alors que 

S. Cleuziou - M. Tosi, Ra's al-Jinz and the Prehistoric 

Coastal Cultures of the Ja'alän, The Journal of Oman 

Studies 11, 2000, 19-73. - C. Edens, Exploring Early 

Agriculture in the Highlands of Yemen, dans: Sho-

lan - Antonini - Arbach (ed.) (2005) 191 note 5. 
184 Costantini op. cit. 187-204.-Cleuziou-Inizan-Mar

colongo (1992) 27. 
iss Q Edens - T. J. Wilkinson, Southwest Arabia During 

the Holocene. Recent Archaeological Developments, 

Journal of World Prehistory 12/1,1998, 81-84.-Edens 

celui des bovins et de l'äne avait un röle mineur. La 

presence de caprides a ete supposee seulement, ä 

cause de la difficulte de distinguer, dans les contex

tes etudies, les restes de leurs ossements de ceux 

des ovines; la chasse de la gazelle est attestee186. Ä 

al-Raqla, site 1 (RAQi), les ovines etaient abattus 

avant d'atteindre la pleine maturite. Les bovides 

sont presents en mesure tres minoritaire. F. Fedele 

suppose une exploitation des produits secondaires, 

tels que laine, lait et peaux. Tant les ovines que les 

bovides sont de petite taille, peut-etre ä cause de 

conditions environnementales difficiles, dans une 

zone aride ä päturages maigres. 

Cinq datations au 14C situent l'occupation du 

Khawlän entre le X X V I P (ou XX V I I P ) et le 

X X C siecles avant J.-C. (annexe 1, tableau 6). Les 

groupes d'agriculteurs et de bergers disparaissent 

du record archeologique autour de 1900 av. J.-C. 

A. de Maigret suppose que l'abandon des sites du 

Khawlän puisse etre le resultat de mouvements tec-

toniques qui, en combinaison avec une modifica-

tion du regime des pluies, rendirent l'environne

ment inapte aux activites agricoles. 

4.2.1.b. Al-Hadä 

Des variations des formes de la ceramique et des 

structures architectoniques, avec des maisons ä 

abside, ont ete notees dans la region de Al-Hadä; 

A. de Maigret a attribue les differences ä des rai-

sons chronologiques, en supposant que les struc

tures appartiennent au IP millenaire187. 

4.2.I.e. Dhamär 

La mission de l'Oriental Institute de l'Universite 

de Chicago a repere dans la region de Dhamär, 

dans les Hautes Terres au sud de San'ä', une 

(2000) 125. - C. Edens, Exploring Early Agriculture 

in the Highlands of Yemen, dans: Sholan - Antonini -

Arbach (ed.) (2005) 200. 
IS6 S. Bökönyi, Preliminary Report on the Animal Remains 

of Gabal Quträn (GQi) and Al-Masannah (MASi), 

dans: de Maigret (ed.) (1990) 145-148. - F. Fedele, 

Bronze Age Faunal Collections from North Yemen, 

dans: de Maigret (ed.) (1990) 149-185. 
187 de Maigret (ed.) (1990) 217. 
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Situation differente de celle du Khawlän. Cin-

quante sites environ de l'Äge du Bronze ont ete 

reperes. 

Les sites occupent souvent des positions ele-

vees sur le sommet des collines ou des plateaux, 

dans des zones qui peuvent etre defendues, mais 

ayant toujours aussi un acces facile ä des plaines 

moins elevees, propices ä l'agriculture et au pätu-

rage, souvent ä proximite de wädl oü l'on pou-

vait facilement construire des etagements et oü il 

etait possible d'irriguer en construisant des bar-

rages pour canaliser les eaux. Dans le fond des 

vallees, marais et prairies pouvaient fournir le 

päturage des ovines et des bovides188. 

Pour la premiere fois, un site avec ceramique a 

fourni une datation du IV'' millenaire tardif Jubäbat 

al-Jurüf (DS 269) (annexe 1, tableau 7)189. 

Les sites dates du IIP millenaire montrent une 

Organisation sociale plus complexe, probablement 

due ä un environnement plus favorable par rap-
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Fig. 43. Dhamär, plan d'une maison ä Hayt Sawäd 

AI Sibal 

Fig. 44. Dhamär, plan schematique du site de al-Sibal 

Wilkinson (2003) 161-162. 
Wilkinson (2003) 160 fig. 3.-H. Ekstrom-C.Edens, 
Prehistoric Agriculture in Highland Yemen: N e w 
Results from Dhamär, Yemen Update 45, 2003, 23-

35. Des datations au IV millenaire proviennent aussi 
d'un site du Radmän (Hadaba), ä Test de Dhamär (voir 
infra). 
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Fig. 45. Dhamär, plan schematique du site 

de Hammat al-Qä' 

port au Khawlän. Le site de Hayt Sawäd (DS 324) 

est date de la premiere moitie du IIP millenaire190. 

Place sur un plateau surplombant une vallee, il pre

sente des edifices rectangulaires; l'un d'eux, divise 

en plusieurs pieces, mesure 14 x 3,50 m (fig. 43). Le 

site de al-Sibal (DS 66) ä peu pres contemporain 

de ceux du Khawlän, presente une enceinte autour 

d'une surface de 1-2 hectares (fig. 44); les struc

tures d'habitation en blocs de pierre sont consti-

tuees de pieces rectangulaires allongees, dont les 

portes sont encadrees d'orthostates sur les cötes 

190 Wilkinson (2003) 160. 
191 Wilkinson - Edens (1999) 13-15 fig. 9. 
192 Wilkinson-Edens (1999) 5. 15-19. - C. Edens-T.J. 

Wilkinson - G. Barrat, Hammat al-Qa and the Roots 

of Urbanism in Southwest Arabia, Antiquity 74, n. 

courts; d'autres structures, de lecture plus diffi-

cile, forment un complexe de plusieurs pieces1'". 

Le site de H a m m a t al Qä' (DS 101) est occupe ä la 

fin du IIP et pendant toute la premiere moitie du 

IP millenaire192. II presente un rempart qui clöt une 

zone de 4 hectares, ä trois entrees (fig. 45). Des vil

lages sont eparpilles sur plusieurs k m autour de la 

ville. Ä l'interieur du rempart, on trouve des habi-

tations, peut-etre reparties en quartiers, des zones 

ouvertes sans structures et des rues delimitees par 

des alignements de petites pierres; plus d'une cin-

quantaine d'habitations sont visibles sur le terrain. 

Elles sont rectangulaires ou d'une forme en L; les 

structures rectangulaires allongees, 2 ä 5 m x 30 m, 

comprennent une seule piece ou sont divisees en 

plusieurs pieces par des parois transversales, et ont 

sur les cötes les plus longs des portes encadrees 

d'orthostates; des annexes carrees ou rectangu

laires sont souvent presentes sur les cötes les plus 

longs; leur surface varie de 20 ä 112 m2. Des enclos 

pour animaux ou des zones destinees ä des activi-

tes domestiques sont delimites par des murs cur-

vilignes. L'extension de la ville intra muros, dans 

laquelle pouvaient habiter 230-285 personnes193, 

est beaucoup plus grande que celle des sites de 

Khawlän, mais aucun des bätiments de H a m m a t 

al Qä' ne se distingue par dimensions ou plan de 

facon ä faire penser ä un Statut different; il ne sem

ble pas y avoir un hierarchie entre les bätiments. 

Malgre ces differences, il est donc possible que l'or-

ganisation sociale n'ait pas ete tres differente dans 

les deux zones, mais que les differences memes 

soient dues aux differentes bases economiques, 

pastorale ä Khawlän et agricole ä Dhamär. Des 

murs d'etagements ont ete trouves tant sur les pen

tes qu'ä la base de la colline sur laquelle se trouve 

le site; contemporains, ä titre d'hypothese, du site, 

ils pouvaient recueillir les eaux d'ecoulement pro

venant du sommet de la colline. 

Ä al-Sibal c o m m e ä H a m m a t al Qä', la preva-

lence de l'elevage des ovi-caprides est documentee 

et, en mesure plus reduite, celui des bovides, mais 

en proportion plus haute par rapport aux sites du 

286, 2000, 854-862. - T.J. Wilkinson - C. Edens -

G Barrat, Hammat al Qä': An Early Town in Southern 

Arabia, PSAS 31, 2001, 249-259. 

Wilkinson - Edens - Barrat op. cit. 255-256. 
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Khawlän. C o m m e dans le Khawlän, la population 

des ovi-caprides est de petite taille194. O n releve 

des differences significatives en ce qui concerne 

l'äge d'abattage des animaux: ä H a m m a t al Qä', 

et peut-etre ä al-Sibal, il semble que les animaux 

etaient abattus ä un äge plus jeune qu'au Khawlän 

et en pourcentage similaire pour les deux sexes. 

T Wilkinson et C. Edens pensent que cette don

nee est coherente avec un modele de troupeaux ele-

ves pour la consommation de la viande, ou pour 

l'achat de la viande par des groupes ne faisant pas 

partie de la communaute, dans des centres agrico

les caracterises par une Organisation sociale et eco-

nomique complexe; ils pensent en revanche que 

les donnees du Khawlän suggere l'hypothese qu'il 

s'agit de communautes qui pratiquaient peut-etre 

la transhumance, presentes de facon saisonniere 

dans le Hautes Terres orientales. 

Le site de al-Kharraib (DS 228) est occupe vers 

la fin du IP millenaire195. II se trouve ä l'est de 

Dhamär sur un plateau de lave surplombant une 

plaine cultivee et il couvre une surface d'environ 

3 hectares. Des bätiments rectangulaires allon-

ges, avec divisions ä l'interieur, etaient regrou-

pes autour de zones ouvertes, souvent delimitees 

par des murs en pierre (fig. 46). U n bätiment avait 

une extension de 13,9 x 5,4 m ; un couloir central, 

ouvert aux deux extremites, donnait acces aux deux 

secteurs du bätiment: le secteur nord avec cinq pie

ces et le secteur sud, sans divisions interieures, pro

bablement une cour ouverte (fig. 47). Des techni-

ques de construction differentes ont ete employees 

dans les differents secteurs de la construction. Les 

entrees du couloir central, avec un sol en dalles de 

pierre, etaient delimitees par des orthostates d'en

viron 2 m de hauteur; l'entree Orientale formait 

une marche qui conduisait au couloir, ä un niveau 

plus bas de 30-40 cm. C. Edens suppose l'exis

tence d'un deuxieme etage ä l'habitation et l'em-

ploi de structures c o m m e entrepöts ou etables196. 

Les tranchees de fondation des murs perimetraux 

sont creusees dans un paleosol humide, remontant 

probablement ä PHolocene moyen. 

Fig. 46. Dhamär, plan schematique du site 

de al-Kharraib 

DS228 Karraib 

Fig. 47. Dhamär, plan d'une maison de al-Kharraib 

194 Wilkinson-Edens (1999) 29-31.-Edens (2000) 123-
124. 

195 Edens (2000) 109. Les deux datations les plus ancien-

nes sont mises en relation par C. Edens avec une occu-

pation plus ancienne ou avec des Sediments reconduc-

tibles ä une occupation plus ancienne, incorpores dans 

le niveau de base. 

Edens (2000) 108-109. 
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Le site de Hawagir (DS 293), avec une extension 

de 15 hectares, est situe, ä la difference d'autres 

Sites, dans une plaine, dans une position non pro-

tegee, et ne presente pas d'enceinte; il semble que 

l'on ait privilegie dans le choix du site la disponi-

bilite de grandes surfaces cultivables et la proxi-

mite d'une grande voie de communication nord-

sud. Le site est date de la fin du IP millenaire, par 

les comparaisons de la ceramique avec celle du site 

de Kharraib197. 

La ceramique de trois sites de la region de Dhamär 

(al-Sibal, H a m m a t al Qä' et al-Kharraib) et de deux 

sites du Khawlän (RAQi et W Y i ) a fait objet d'une 

etude approfondie de la part de C. Edens. Dans 

ces cinq sites, les formes comprennent des plats 

et des bois ä bassin bas, des bois hemispheriques, 

des jarres ä bord rentre, des jarres ä col et des jar

res ä paroi epaisse; les fonds sont presque tou

jours convexes. Les variations formelles ne sont pas 

tres significatives et conduisent C. Edens ä affir-

mer que «the five assemblages display conside-

rable formal continuity in space and time, one of 

the basic aspects that identifies a Bronze Age tra-

dition in the highlands »198. 

Les pätes montrent des variations plus significa

tives. Ä al-Sibal (fig. 48. 49), au IIP millenaire, la 

ceramique peut etre divisee en deux groupes, l'un ä 

päte brune avec inclusions minerales, ou minerales 

et vegetales, l'autre ä päte grise brunie (Burnished 

Grey Ware)199. Les inclusions vegetales sont beau

coup moins frequentes dans la ceramique contem-

poraine du Khawlän; la ceramique grise brunie de 

al-Sibal ( B G W ) n'est pas presente dans le Khawlän, 

oü est par contre presente une ceramique ä päte 

fine, ä engobe rouge bruni. Dans la premiere moi

tie du IP millenaire, ä H a m m a t al Qä' (fig. 50), les 

deux memes groupes sont presents en proportions 

differentes, mais les pätes sont tres semblables ä 

celles de al-Sibal. Dans le IP millenaire tardif, ä al-

Kharraib (fig. 51), les variations de la päte se fönt 

plus accentuees par rapport ä al-Sibal et ä H a m m a t 

al Qä', avec un groupe ä päte brun fonce ou brun 

rougeätre fonce ä noyau noir, avec inclusions vege

tales et minerales et un autre groupe ä päte rouge 

ä noyau noir, avec inclusions minerales et vegeta-

197 Wilkinson - Edens (1999) 5-6. 
198 Edens (2000) 118. 

les. U n troisieme groupe a une päte brune ou gris 

fonce avec des inclusions sableuses et une surface 

avec engobe brun fonce, ou noir, brunie. 

Les differences s'accentuent aussi dans le traite-

ment des surfaces. Ä al-Sibal, au IIP' millenaire (et 

ä H a m m a t al Qä' dans la premiere moitie du IP), 

un pourcentage considerable de ceramique est de 

type B G W , brune sur engobe; la ceramique com

mune est souvent brunie, mais sans engobe; les 

decorations incisees au peigne, ou les rangees d'in-

cisions verticales, les empreintes sur le bord et les 

cordons plastiques appliques sont rares. Les deco

rations gravees, imprimees ou appliquees ainsi que 

le brunissage sont plus rares au Khawlän qu'ä al-

Sibal. A H a r n m a t al Qä', les decorations typiques 

du Khawlän au peigne, incisees, imprimees appli

quees sont plus frequentes; on remarque en outre 

le brunissage ä la claie. 

A al-Kharraib, vers la fin du IP millenaire, l'en-

gobe et le brunissage, parfois ä la claie, sont fre-

quents; d'autres decorations sont semblables ä Cel

les de H a m m a t al Qä': rangees horizontales ou 

verticales d'incisions au peigne, rangees de points 

imprimes, cordons decores ä incision ou emprein

tes, empreintes sur le bord, pastilles appliquees. 

Les empreintes de panier sont toutefois le type 

de decoration le plus c o m m u n ; cette decoration 

est presente aussi dans le Khawlän. C Edens en 

conclut que: «The surface elaboration presents 

trends in two cross-cutting directions. A strong 

continuity of slipping and burnishing especially of 

dark faced wares unites the chronological succes-

sion of the Dhamär sites. At the same time, strong 

similarities of technique and design concepts link 

H a m m a t al Qä' and al-Kharraib more strongly 

with the Khawlän sites than with al-Sibal »200. 

Vers la fin du IP millenaire, la ceramique du site 

de Hawagir presente des fortes similitudes avec 

celle de al-Kharraib. 

Certains sites de Dhamär pourraient s'etre deve-

loppes le long d'une des voies de communication 

qui traversait les hauts plateaux en direction nord-

sud. L'existence de telles routes, dejä au IP mil

lenaire, a ete supposee par T Wilkinson; elles 

auraient contribue ä former, ä l'Äge du Bronze 

Wilkinson - Edens - Gibson (1997) 119-122. - Wil

kinson - Edens (1999) 20-25; Edens (2000) 112-121. 

Edens (2000) 120. 
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Fig. 48. Ceramique provenant du site de al-Sibal 
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Fig. 49. Decorations des vases provenant du site de al-Sibal 

et dans la periode himyarite, des liens interregio-

naux, autour desquels se seraient developpes, par 

la suite, les royaumes caravaniers201. 

A. de Maigret a signale le site de Hanakat Sayäd 

ä l'est de Dhamär, appartenant probablement ä 

l'Äge du Bronze par les caracteristiques des struc

tures trouvees en surface202. Il signale que la cera

mique en surface appartient ä des types caracte

ristiques du repertoire himyarite mais que, en 

m e m e temps, certaines caracteristiques, par exem

ple les decorations, rappellent les motifs typiques 

de l'Äge du Bronze du Khawlän; il en conclut que 

Hanakat Sayäd est probablement un site proto-

himyarite. Seule une fouille pourrait confirmer 

cette hypothese qui aurait des implications tres 

importantes pour la comprehension des origi-

nes du royaume sabeen tardif de Raydän. U n e 

ceramique semblable ä celle de H a n akat Sayäd 

se trouve, sur le m e m e plateau, dans le site de 

Hajfa, lequel presente des structures rectangu

laires en blocs de basalte avec portes encadrees 

d'orthostates. 

O n a souvent souligne l'absence de comparai

sons significatives de la culture materielle des plai

nes cotieres avec d'autres sequences connues, et 

donc avec d'autres facies archeologiques, voire 

ceux des Hautes Terres, et, c o m m e nous le verrons 

plus avant, avec celui du Hadramawt. Il est difficile 

de ne pas etre d'accord avec cette interpretation; 

neanmoins, pour ce qui concerne la ceramique, 

nous voudrions souligner que ce sont surtout les 

caracteristiques des pätes, les inclusions, la couleur 

de la päte, quelques fois le traitement des surfaces 

et la manufacture « moins raffinee » du repertoire 

du facies des Hautes Terres par rapport ä celui du 

facies de Sabir qui nous ont toujours porte ä affir-

mer qu'il n'y a pas de point de contact parmi les 

deux repertoires. En effet, si l'on prend en consi-

Wilkinson (2003) 167. 
A. de Maigret, Archaeological Activities in the Yemen 

Arab Republic, 1986. 1. Himyarite Culture, East and 

West 36, 1986, 380-381. - S. Antonini, The Hypo-

gean Tombs of Kharibat al-Ajur, dans: A. de Mai

gret - S. Antonini, South Arabian Necropolises. Ita

lian Excavations at Al-Makhdarah and Kharibat al-

Ahjur (Republic of Yemen) (2005) 54. 
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Fig. 50. Ceramique provenant du site de Hammat al-Qa' 
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Fig. 51. Ceramique provenant du site de al-Kharraib 
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deration la ceramique de la phase 1 de Ma'layba 

et celle contemporaine des sites de Dhamär (c'est-

ä-dire grosso modo le IP millenaire), nous pou-

vons observer que les deux complexes ceramiques 

sont composes de formes tres simples, bois plus 

ou moins profonds avec bords souvent epaissis, 

jarres ä bord rentre, vases ä col bref, vases ä ver

seur203. C'est dans la phase successive, vers la fin 

du IP et dans les premiers siecles du Pr millenaire, 

que l'on assiste ä Sabir ä la floraison d'une multi-

plicite de formes, tandis que dans la derniere partie 

du IP millenaire dans les Hautes Terres le reper

toire est encore compose de formes peu articulees, 

bien qu'innovantes par rapport aux precedentes. 

Il s'agit d'affinites generiques, et les differences 

fundamentales dans les caracteristiques techniques 

excluent que les deux complexes appartiennent au 

meme facies archeologique. Nous voulons seule

ment rappeler ici que cette donnee a ete interpre-

tee comme marque d'une extraneite absolue d'un 

complexe par rapport ä l'autre, bien qu'elle doive 

etre consideree avec plus de precaution ä l'ave-

nir, dans le cadre de la difficile tentative de passer 

de la definition d'un facies archeologique ä une 

interpretation de sa signification plus etendue. Une 

origine commune des repertoires ceramiques des 

deux facies, dans ce IVe millenaire encore obscur, 

ne peut pas etre exclue. Ce serait seulement par la 

suite, et dans des environnements differents, que 

les differences se seraient accentuees. 

4.2.l.d. WädlDahr 

Dans les Hautes Terres au nord de Sana ä Akiya, 

dans le wädi Dahr, des structures en pierre sont 

associees ä de la ceramique (fig. 52) que l'auteur 

a comparee aux repertoires de la Palestine et de 

Ma'di (Caire), malgre quelques paralleles avec le 

Khawlän, datant le site au IVC millenaire204. 

2C-' La division en groupes de formes, proposee par 

C Edens, pour les repertoires ceramiques des Hautes 

Terres, reflete parfaitement, au delä des differences ter-

minologiques, la Classification proposee pour la cera

mique de Ma'layba: Edens (2000) 113-114. Voir ch. 

1.3.b. 

' H. Kallweit, Neolithische und Bronzezeitliche Besied

lung in Wadi Dhahr, Republik Yemen. Eine Unter

suchung auf der Basis von Geländebegehungen und 

Sondagen (1996). - H. Kallweit, Prähistorische Besied-

Deux groupes de sites, situes dans une position 

geographique intermediaire entre les Hautes Ter

res et les Basses Terres, sur les escarpements qui 

descendent vers les Basses Terres, ont ete l'objet 

de prospection et de sondages. 

Bidbida 

Les resultats d'une prospection dans la region 

de Bidbida, pres de Sirwäh, ont ete publies tout 

recemment205. O n a trouve ici douze villages; cer

tains sont de petites dimensions, et comprennent 

de 5 ä 15 unites d'habitation. D'autres compren

nent de 20 ä 80 unites. A. O. Ghaleb met en evi

dence les similitudes avec l'organisation de la dis-

tribution des villages dans le Khawlän. Sur cette 

base le chercheur yemenite date les villages ä l'Äge 

du Bronze, et precisement au IIP millenaire - pre

miere moitie du IP' millenaire. D'autres structures 

dans la meme zone sont attribuees ä des ouvrages 

lies ä des pratiques agricoles. 

Hadaba 

Ä Hadaba, dans le Radmän, vers les Basses Terres ä 

l'est de Dhamär, on a documente un site avec cera

mique (inedite) qui a ete date au 14C ä la deuxieme 

moitie du IV"' millenaire (annexe 1, tableau 8)206. 

4.2.2. Les Basses Terres 

On appelle Basses Terres les piemonts le long du 

bord du desert du Ramlat al-Sab'atayn oü les wädi 

debouchent dans le desert et oü s'accumulent les 

Sediments fertiles. Les prospections dans les Bas

ses Terres, visant ä la comprehension des develop-

pements historiques concernant la periode pro-

lungsspuren im zentralen Hochland des Jemen, Das 

Altertum 43, 1997, 203-217. 
205 A. O.Ghaleb,BronzeAgeSitesinBidbida,theNorth-

eastern Highland of Yemen, dans: Sholan - Anto

nini - Arbach (ed.) (2005) 279-294. Il s'agit d'une 

zone ä une altitude plus hasse par rapport aux sites 

des Hautes Terres dejä mentionnes. 
206 A. O. Ghaleb, Agricultural Practices in Ancient Rad

män and Wadi al-Juba (Yemen) (diss. University of 

Pennsylvania 1990). 
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Fig. 52. Ceramique provenant du site de wädi Dahr 
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Fig. 53. Wadi Hirab, site HRB-8, plan de la maison C 

tohistorique qui precede l'epanouissement de la 

civilisation sudarabique, ont toujours rencontre 

beaucoup de difficultes. La presence sur le terri-

toire des grandes villes sudarabiques et des sys-

temes d'irrigation a rendu les sites protohistori-

ques en grande partie invisibles, probablement 

recouverts par de grandes accumulations de Sedi

ments, ou se trouvant dans les endroits memes 

oü ont surgi les villes sudarabiques. La recherche 

s'est donc souvent orientee vers les wädl mineurs 

oü l'impact des systemes d'irrigation a ete infe-

rieur. Malgre les difficultes, ce type de recherches 

a conduit ä des resultats tres importants. Les cher

cheurs ont trouve une serie de sites de l'Äge du 

Bronze dans toutes les Basses Terres occidenta-

les, du nord du wädl J-Jawf jusqu'au wädl Dura. 

Sur la base de comparaisons etablies avec la cera

mique et les structures, surtout du Khawlän, ces 

habitats paraissent appartenir au facies archeolo

gique des Hautes Terres. 

Ä la lumiere de ce que nous allons examiner, les 

comparaisons rapprochees du wädl J-Jawf avec les 

sites des Hautes Terres semblent devenir de quel

que maniere plus generiques quand on prend en 

consideration les sites plus meridionaux, probable

ment ä cause d'une variabilite regionale que nous 

sommes pas encore en mesure d'apprecier. 

L'analyse physiographique et geomorphologi-

que conduite par la mission francaise a permis de 

reconnaitre ä PHolocene moyen un Systeme hydro-

graphique unique Jawf - Hadramawt, Systeme 

aujourd'hui separe par la depression du Ramlat 

al-Sab'atayn207. La mission a explore le wädi Hiräb 

et le wädi Sadbä, au nord de al-Hazm, en amont 

du Systeme. Sur la rive gauche du wädl Hiräb on a 

trouve, outre des restes du Paleolithique et du Neo

lithique, neuf sites, dont certains sont des vrais vil

lages, avec plus de dix maisons. Les structures d'ha

bitation sont constituees par des modules rectangu

laires disposes en enclos circulaires d'environ 20 m 

Cleuziou - Inizan - Marcolongo (1992). 
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Fig. 54. Wadi Zurayb, 'Adräm, plan d'une maison 

de diametre. Les portes ouvrent toutes sur l'espace 

ouvert ä l'interieur. Les parois sont ä double pare-

ment de moellons ou ä une rangee de dalles posees 

de chant. La ceramique trouvee sur ces Sites mon-

tre des comparaisons specifiques avec la cerami

que du Khawlän. Le site H R B - 8 (fig. 53), constitue 

d'au moins douze habitations, se trouve ä 3,5 k m 

de HRB-15 qui compte dix maisons. D'autres sites 

plus petits pourraient faire penser ä des dependan-

ces. II n'a pas ete possible d'etablir si l'organisation 

spatiale marque une hierarchie entre les sites. 

Le site SDP-2, au debouche du wädl Sadbä sur 

la vallee du Jawf, presente des caracteristiques tres 

similaires. Les chercheurs francais joignirent ä la 

conclusion que la zone en dehors du wädl J-Jawf 

meme, mais en proximite immediate de ce qui va 

devenir le royaume Mineen, etait densement peu-

plee ä l'Äge du Bronze. 

Dans le wädi Khumayr, non loin du wädl 

Zurayb, on a decouvert un autre site avec deux 

types de structures. U n ensemble de pieces rectan

gulaires, unies par des petits murs qui formaient 

un espace circulaire d'un diametre de 20-30 m sur 

lequel s'ouvraient les portes des pieces, formees de 

dalles verticales appartient au premier type. A u 

deuxieme type appartiennent des maisons rectan

gulaires, divisees en plusieurs pieces (fig. 54). O n 

a trouve, sur la surface des deux structures, de la 

ceramique que l'on a datee de l'Äge du Bronze, 

par comparaison avec celle du Khawlän. 

Aucun site de l'Äge du Bronze n'a jusqu'ä pre

sent ete trouve dans la zone de Märib ou dans les 

affluents mineurs du wädi Dhana; mais le debut 

des pratiques d'irrigation, que l'on peut dater ä 

Märib au IIP millenaire208, est une indication cer

taine de l'existence d'habitats de cette periode 

qu'il semble vraisemblable d'attribuer au facies 

des Hautes Terres. 

Ä la digue de Märib, l'installation la plus ancienne 

(B 1) du complexe B est datee au XIP siecle av. J.-C. 

Les empreintes en negatif des ouvrages de fonda

tion en pierre - qui ont ete recouvertes pour leur 

U. Brunner, Die Erforschung der antiken Oase von 

Märib mit Hilfe geomorphologischer Untersuchungs

methoden, A B A D Y 2, 1983, 65-66. 110. 
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Fig. 55. Wadi TJüba, plan schematique de la partie ouest du site de Kawlat al-Lajama 

majeure partie par un banc de sable - permettent 

d'interpreter l'amenagement le plus ancien c o m m e 

une construction de prise d'eau du cöte de la mon-

tagne. Sur le plateau rocheux incline se dessinent 

les contours de trois piliers en forme de bastion 

qui avaient ete inseres entre les canaux d'ecoule-

ment209. 

Des prospections et des carottages dans la ville 

ancienne de Märib, realises par l'Institut Archeo

logique Allemand, ont demontre que les niveaux 

les plus profonds peuvent etre dates de l'Äge du 

Bronze, au debut du IP millenaire av. J.-C210. 

U n autre site de l'Äge du Bronze a ete repere au 

pied du versant meridional de l'extremite Orien

tale du jabal Balaq al-Sharql, au nord du wädi 

i-Jüba211. Kawlat al-Lajama a une surface estimee 

ä 100.000 m 2 et consiste en au moins 50 structures 

en pierre. O n y a decerne soit des modules formes 

d'une seule piece (sub-rectangulaire, ovale ou cir

culaire), soit des modules multiples formes de plu

sieurs pieces (fig. 55). Les artefacts comprenaient 

des instruments en obsidienne, quartz et silex; les 

chercheurs americains ont compare une partie de 

la rare ceramique ä la ceramique di Khawlän. 

Dans le bassin hydrographique du wädi Surbän, 

la mission archeologique francaise a repere plu

sieurs structures datees de l'Äge du Bronze. Dans 

le site de Rumahä, des habitations multimodulai-

res, composees de pieces sub-circulaires ou poly

gonales, ont ete adossees ä des reliefs rocheux 

( R M H - 5 , R M H - 8 ) (fig. 56). La structure R M H -

12 s'etend sur une pente ä des niveaux differents 

et est composee de trois pieces circulaires d'un 

diametre de 5,20 m ä 7,80 m ; deux pierres dres-

W. Herberg, Baukomplex B im Wädl Dana, A B A D Y 3, 

1986, 33-57 pl. 10. 11. 12 a. - W. Herberg, Die großen 

Wasserbauten von Märib. Versuch einer Chronologie. 

Intervention presentee aux Rencontres Sabeennes 6, 

Berlin 2001; Brunner op. cit. 109-111. 

R. Eichmann - H. Hitgen, Märib, Hauptstadt des 

Sabäischen Reiches, Hefte zur Kulturgeschichte des 

Jemen 1 (2003)52-61. 

J. A. Blakely - C A . Vitaliano - R. Brinkmann, Bronze 

Age Remains at Kawlah al-Lajamah, Yemen Arab 

Republic, dans: W C. Overstreet - J. A. Blakely (ed.), 

Environmental Research in Support of the Archaeo-
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Fig. 56. Wädl Surbän, plan schematique des edifices de Rumäha 

sees marquent l'entree sur le cöte Occidental. U n e 

deuxieme typologie est constituee par des pieces de 

forme rectangulaire, isolees ou regroupees autour 

d'une cour. La structure R M H - 4 est constituee par 

un mur polygonal en dalles plates, 24 x 29,30 m, 

dans lequel s'ouvrent plusieurs portes, celle meri

dionale d'une largeur de 6 m, eneadree par deux 

pierres dressees; ä l'interieur se trouve une piece, 

d'environ 5 x 10 m, et deux petits locaux acces-

soires. La structure est consideree par J.-F. Breton 

proeminente ä cause de sa position centrale dans 

l'habitat. Le bätiment R M H - 9 a une forme rectan

gulaire, 5,50 x 4,20 m, et est compose de deux pie

ces, tandis que R M H - 6 est compose d'une seule 

piece212. Vingt-et-une tombes-tours213 circulaires 

sont disposees en demi-cercle autour de l'habi

tat. Les tombes sont munies de «traines» d'une 

longueur de 3 ä 5 m environ, construites de dalles 

posees de chant214. 

Des structures plurimodulaires de grandes 

dimensions et des tombes etaient presentes le 

long de tout le wädi Surbän et de ses affluents. 

La structure M 104, par exemple, 30 x 10 m, en 

dalles de schiste, est composee de quatre modu

les entourant une cour ouverte (fig. 57)215. Dans 

la localite de Qadä', la maison M 105 (fig. 58) est 

composee de six pieces circulaires d'un diametre 

de 2,5-3 m, reliees entre elles par un long mur216. 

Des structures semblables se trouvent le long de 

tout le wädl. J.-F. Breton attribue ces structures 

au IIP millenaire. 

Ä Rumahä, J.-F. Breton a releve aussi un type de 

structure different qu'il attribue, de facon hypothe-

tique, au IP millenaire. Il s'agit de modules circulai

res d'un diametre de 5,70 ä 9,80 m avec des parois ä 

double rangee de pierres, l'interieur forme par des 

dalles, l'exterieur par des blocs ou des dalles. Deux 

structures sudarabiques ont ete construites par-des-

sus des structures de l'Äge du Bronze217. 

Dans le wädl Markha, la protohistoire n'a pas 

logical Investigations in the Yemen Arab Republic, 

1982-1987, P A F S M V (1996) 309-329. 

Breton (1998) 140-141 fig. 16. 

Parmi le nombreux termes utilises dans la litterature 

pour decrire les tombeaux ä superstructure circulaire 

connus dans toute la peninsule arabe on a choisi ici le 

terme de tombe-tour. 

Breton (2000) 50. 

Breton (2000) 51-52 fig. 3. 

Breton (2000) 52 fig. 4. 

Breton (2000) 52-53 fig. 5; 56 fig. 10.11. 
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Fig. 57. Wädi Surbän, plan de la maison M 104 

Fig. 58. Wadi Surbän, plan de la maison M 105 

fait l'objet de recherches systematiques, mais plu

sieurs sites ont ete attribues de facon hypothetique 

ä l'Äge du Bronze, comme par exemple le site sur le 

versant occidental du jabal Harash, sur la rive gau-

che du wädi Markha218. Ici aussi, comme ä Märib, 

la datation du debut de l'irrigation au IIP mille

naire est une preuve de l'existence de sites de l'Äge 

du Bronze. 

Ä Shabwa, la capitale du royaume du Hadramawt, 

on a documente, dans le sondage de L. Badre et 

J.-F. Breton, Hagar Yahirr, capitale d'Awsän ?, Raydän 
6,1994,41. 
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dans le nouveau sondage de J.-F. Breton219, des 

couches avec ceramique qui precedent la periode 

sudarabique (annexe 1, tableau 9). Il n'est pas 

encore possible de comprendre ces donnees, et 

donc l'attribution au facies de Basses Terres reste 

pour le moment incertaine. 

4.3. LE FACIES ARCHEOLOGIQUE 

DU HADRAMAWT ET DU MAHRA 

Il existe ici ä l'Äge du Bronze une realite differente 

et complexe. Les donnees definissent un facies 

qui est fortement caracterise par le fait d'etre ace-

ramique, par la presence des tombes avec des ste-

les ä guerrier et pour etre reste inchange jusqu'au 

debut de la civilisation sudarabique (fig. 59). 

Sur les flancs escarpes qui menent du haut pla

teau aride du Jawl meridional au fond du wädi 

Hadramawt, dans la zone de wädi Masila, et rare-

ment sur le haut plateau, on a trouve des monu

ments que l'on doit faire remonter au Neolithique 

et ä l'Äge du Bronze220. Cet ensemble de temoi-

gnages a ete defini par B. Vogt c o m m e «com

plexe megalithique du Hadramawt». II est ace-

ramique et l'emploi des metaux est atteste seu

lement par des images de dagues sur les steles 

de guerrier. B. Vogt estime qu'il est l'expression 

d'une elite pastorale, liee ä une tradition transara-

bique qui precede le IIP millenaire et qui a ici de 

forts caracteres regionaux. Les groupes du Jawl 

ont rejoint un niveau eleve de hierarchisation et 

de complexite sociale et, chasses du Jawl devenu 

inhabitable ä cause de l'assechement du climat, ils 

pourraient avoir fait les premieres experimenta-

tions de l'agriculture dans les affluents du wädl 

219 L. Badre, Le sondage stratigraphique de Shabwa 1976-

1981, dans: J.-F. Breton (ed.), Fouilles de Shabwa II. 

Rapports preliminaires, Syria 68, 1991, 229-314. -

J.-F. Breton, Quelques dates pour Parcheologie sud

arabique, dans: Ch. J. Robin (ed.), Arabia Antiqua. 

Early Origins of the South Arabian States, Proceedings 

of the First International Conference, IsMEO, Serie 

Orientale 70, 1, 1996, 87-110. -J.-F. Breton, Prelimi

nary Notes on the Development of Shabwa, PSAS 33, 

2003, 199-213. 
220 B. Vogt - A. V Sedov, Survey and Rescue Excavations 

in the Hadramawt Governatorate, Republic of Yemen. 

Unpublished Report to Canadian Occidental Petro

leum Ltd. (1994). - Vogt (1997) 30-33. 
221 Vogt (1997) 32. 

Hadramawt221. Les cimetieres les plus etendus de 

tombes circulaires du Jawl meridional se trouvent 

aupres des depressions ä la base du Jawl, oü sont 

evidents des Sediments d'irrigation222. 

A defaut de datations au radiocarbone, le com

plexe megalithique a ete date au I V millenaire 

sur la base de certaines comparaisons de l'in

dustrie lithique avec des materiaux du Qatar et 

du mobilier funeraire (des colliers de coquilla

ges et de perles) avec les materiaux de la cöte 

de l'Oman. Mais le plein developpement a lieu 

pendant le IIP millenaire et continue sürement 

jusqu'ä la premiere moitie du IP millenaire. Des 

restes d'habitats ont la forme d'enclos carres ou 

circulaires avec une base en blocs de pierre, de 

grottes ou d'abris sous röche. Les villages sont 

formes par peu d'unites d'habitation, ä base fami-

liale ou de clan. 

O n parlera par la suite des monuments fune

raires, mais on met ici en evidence une carac

teristique particuliere de certaines tombes du 

Hadramawt et du Mahra. O n avait connaissance 

depuis longtemps des dalles decorees d'un motif 

de guerrier dessine par piquetage du contour, 

trouvees hors contexte dans l'Hadramawt et le 

Mahra223. La tombe de al-Qibali, dans le wädi 

'Arf, a demontre que ces dalles proviennent de 

structures funeraires; ä al-Qibali, en effet, elles 

constituaient le mur d'enceinte de la tombe; sur 

deux dalles se trouvaient des representations d'un 

guerrier avec dague ä pommeau en forme de crois-

sant (fig. 60)224. B. Vogt compare la dague avec des 

exemplaires metalliques du Proche-Orient dates 

de la moitie du IIP au debut du IP millenaire225. 

H. Amirkhanov a releve une composante de 

forte tradition neolithique dans le IIP et le IP mil

lenaire dans le wädi Hadramawt et dans le Mahra, 

222 B. Vogt, Zur Datierung oberirdischer Rundgräber im 

Jemen, dans: T. Stöllner - G Körlin - G Steffens -

J. Cierny (ed.), Man and Mining. Studies in Honour 

of Gerd Weisgerber on Occasion of his 65th Birthday, 

Der Anschnitt 16, 2003, 463. 
223 M. A. Rodionov, Mawlä Matar and other awliya : 

O n Social Functions of Religious Places in Wes

tern Hadramawt, Mare Erythraeum I, 1997, fig. 4 et 

p. 114. - L. S. Newton - J. Zarins, Aspects of Bronze 

Age Art of Southern Arabia: The Pictorial Landscape 

and Its Relation to Economic and Socio-political Sta

tus, A A E 11, 2002, fig. 8. 
224 Vogt (1997) 30 fig. ä la page 33. 
225 Vogt (1997) 31. 
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Fig. 59. Distribution hypothetique des sites du facies du Hadramawt et du Mahra 
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Fig. 60. Wädi 'Arf, croquis des dalles avec representation du guerrier de la tombe ä tumulus de al-Qibali 

qu'il appelle post-neolithique22b. Ä la fin du neoli

thique on n'assiste pas ici ä ces transformations de 

la culture materielle qui accompagnent couram-

ment le passage ä l'Äge du Bronze et ensuite aux 

cultures urbaines. Le facies reste, par exemple, ace-

ramique. Il s'agit du passage d'une economie de 

chasse et de recolte ä une economie d'elevage de 

la part de groupes nomades. Pour les sites trou

ves par H . Amirkhanov, les datations au radiocar-

bone se situent ä la moitie du IP' millenaire. Ce 

facies semble rester inchange jusqu'ä l'apparition, 

dans les sites du wädi Daw'an, de la ceramique 

Early Raybün, datee par A. Sedov au dernier quart 

du IP millenaire227. Dans l'oasis de Raybün, deux 

habitats de ce type sont les predecesseurs directs 

de la periode Early Raybün (Safa I et Safa II). 

Dans la partie septentrionale du wädi 'Idim, dans 

le site de Shi'b Munaydir, on a retrouve soixante-

quatre structures, alignees sur un kilometre sur la 

pente recoupee par le wädi. Les habitations sont 

formees d'une seule piece isolee, circulaire, de 5— 

6 m de diametre, avec une base de pierres non tra-

vaillees. U n sondage dans une de ces structures a 

mis au jour un depot de 40 c m jusqu'ä la röche de 

base. L'analyse d'un echantillon de charbon d'un 

foyer dans la structure a donne la date 1501-1422 

cal B C (annexe 1, tableau 10)228. J. M c Corris-

ton voit surtout des liens entre ce site et l'Ara

bie Orientale (Zafär) ä cause des caracteristiques 

structurales des pieces. Aucune structure de l'Äge 

du Bronze, liee ä des installations pour l'irriga

tion, n'a ete retrouvee. U n e industrie lithique a ete 

trouvee en surface, mais aucun instrument lithique 

n'etait associe avec les depöts des structures. Shi'b 

Munaydir et les sites post-neolithiques sont, avec 

de bonnes probabilites, ä mettre en relation avec 

le complexe megalithique du Hadramawt. 

A u x IIP et IP millenaires, en conditions d'ari-

dite, le Jawl meridional n'a probablement pas ete 

abandonne, mais les installations se sont deplacees 

pres des oasis oü les ressources en eau etaient plus 

abondantes (voir Shi'b Munaydir) et les seules tra

ces archeologiques qui restent dans le wädi Sana, 

ä l'est du wädi 'Idim, lequel etait habite jusqu'au 

I V millenaire, sont les tombes-tours. 

Trois idoles en pierre ont ete retrouvees dans 

la partie superieure du wädi Tdim par la mis

sion archeologique russe (fig. 61)229. A. Sedov 

H. Amikhanov, Research on the Palaeolithic and Neoli

thic of Hadramaut and Mahra, A A E 5,1994,217-228. -

H. Amirkhanov, The Neolithic and Post-Neolithic of 

the Hadramawt and Mahra (1997) (in Russian). 

Sedov (1996) 77-80. 

J. McCorriston, Early Settlement in Hadramawt: Pre

liminary Report on Prehistoric Occupation at Shi'b 

Munayder, A A E 11,2000,142-143. - J. McCorriston -

E. A. Oches - D. E. Walter - K. L. Cole, Holocene 

Paleoecology and Prehistory in Highland Southern 

Arabia, Paleorient 28/1, 2002, 61-88. 

A. V. Sedov - A. as-Säqqäf, Stone Idols from Wädi 

'Idim (Inner Hadramawt), Yemen 1 (1992) 125-129. 
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Fig. 61. Wadi 'Idim, idoles en pierre 

considere les idoles comme les seules decouver-

tes qui puissent etre mises en rapport avec l'Äge 

du Bronze tardif230. 

4.4. MONUMENTS FUNERAIRES 

ET CULTUELS 

Certains types de structures sont lies au monde 

des morts, ä des manifestations cultuelles ou, de 

toute facon, ä la sphere spirituelle. Ces elements 

superstructurels depassent les limites des trois 

facies archeologiques, comme ils ont ete ici defi-

nis, et apparaissent de facon differente sur tout le 

territoire du Yemen, en depassant de beaucoup ses 

230 Sedov (1996) 68-69. 
2,1 Voir ch. 6. Pour la localisation des monuments men-

tionnes ici voir fig. 2. 
232 A. Luppino, Distribution of Turret Tombs in Yemen, 

dans: A. de Maigret - S. Antonini, South Arabian 

frontieres pour interesser dans certains cas une 

grande partie de l'Arabie et du Levant. 

Ces structures sont decrites ici, mais leur com-

prehension sera facilitee une fois qu'elles auront 

ete encadrees dans le plus vaste contexte de l'Ara

bie et du Levant231. 

4.4.1. Monuments funeraires 

On n'a jamais repere une necropole qui puisse 

etre directement reliee ä un etablissement donne 

de l'Äge du Bronze, et donc ä un facies donne, ä 

la seule exception des tombes de al-Midamman et 

des tombes ä structure ovale en pierre pres de al-

Nabwa. 

4.4.1.a. Tombes-tours 

La distribution des tombes-tours yemenites est 

tres vaste et va des piemonts du desert du Ramlat 

al-Sab'atayn, jusqu'aux Hautes Terres et ä l'Hadra-

mawt232. Elles n'ont par contre jamais ete docu-

mentees dans les plaines cotieres. Elles sont tou

jours situees en des zones elevees et bien visibles 

de loin; elles peuvent etre concentrees dans de 

vraies necropoles tres etendues, comme Celles au 

bord du wädi '1-Jawf et aux limites du Ramlat al-

Sab'atayn ou etre presque isolees, comme Celles 

du Khawlän ou du Jawl meridional. Presque tou

tes les tombes sont marquees par une, ou plusieurs 

traines, longues quelques fois de plusieurs centai-

nes de metres. 

Sur la bordure sud-ouest du desert du Ramlat 

al-Sab'atayn deux necropoles ont fait l'objet de 

fouilles. Situees sur deux collines qui dominent 

le desert, elles forment un ensemble d'environ 

6000 tombes233. Les tombes-tours du jabal Jidrän 

et du jabal Ruwayk ont fourni deux series de data

tions au radiocarbone qui situent la majorite des 

Necropolises. Italian Excavations at Al-Makhdarah and 

Kharibat al-Ahjur (Republic of Yemen) (2005) 41-19. 

Braemer - Steimer-Herbet - Buchet - Saliege - Guy 

(2001). 
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tombes entre 2900 et 2700 av. J.-C, avec d'autres Ruwayk a une densite de 30 tombes par hectare. 

datees de 1700-1500 av. J.-C (annexe 1, tableau 11). Des alignements de pierres ou de dalles de types 

La necropole de jabal Jidrän renferme environ 2000 differents sont parfois associes aux tombes. Quel-

tombes, sur une surface de 3 km2. Celle de jabal ques fois les alignements sont munis d'un mono-

Fig. 62. Jabal Jidrän, tombes 102, 103, 104 ä gauche et tombe 105 a droite 

Fig. 63. Jabal Jidrän, repertoire des vases provenant de la tombe 81 
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lithe d'une hauteur d'l ä 1,3 m, dresse ä une extre-

mite. Les tombes sont presque toutes eollectives; 

les inhumations individuelles semblent etre les 

plus anciennes. Le mobilier funeraire est consti-

tue par des vases en ceramique, des perles en dif

ferents materiaux (cornaline, os, ceramique, chlo-

rite), alenes en bronze et aiguilles en os. L'archi-

tecture (fig. 62) trouve des comparaisons precises 

avec des exemples dans le Bronze ancien du Sinai 

et dans le Levant meridional; les parures et la tech

nique de fabrication de perles au Neguev, en Syrie, 

jusqu'en Oman. 

Pour la premiere fois de la ceramique asso-

ciee ä un groupe de tombes-tours a ete retrouvee 

(fig. 63). Selon les chercheurs francais la cerami

que ne semble pas, toutefois, avoir des paralle

les dans des contextes contemporains connus234. 

Toutefois B. Vogt cite pour la ceramique de sur

face de jabal Ruwayk - c o m m e pour celle spo

radique de la necropole de wädi HaJar, non loin 

de QänP - des comparaisons avec le repertoire 

du Khawlän233. 

Les chercheurs francais attribuent les tombes 

les plus anciennes ä des groupes de bergers ayant 

un rayon de mobilite assez reduit, cela ä cause du 

manque d'attestation de sepultures secondaires, 

m e m e si les lieux d'habitat de ces communau

tes n'ont pas ete identifies, jusqu'ä present. Les 

necropoles seraient les points focaux de petites 

communautes pastorales qui occupaient de facon 

stable les territoires interesses, plutot qu'elles ne 

representent des manifestations de culte fune

raire de groupes sociaux etrangers aux c o m m u 

nautes stables236. 

A. de Maigret a toutefois mis en evidence l'exis-

234 Braemer - Steimer- Herbet - Buchet - Saliege (2001) 

42. En mettant en evidence l'absence de paralleles avec 

les repertoires de ceramiques contemporains connus 

au Yemen, ou plutot les comparaisons eloignees avec 

les repertoires du Levant ou, peut etre, avec une par

tie du repertoire du Khawlän, les chercheurs arrivent 

ä la surprenante hypothese que, peut etre, les compa

raisons doivent plutot etre cherchees « dans le monde 

africain ». Cette hypothese, qui aurait toute une serie 

d'implications de tres considerable portee, pourrait etre 

prise en consideration si eile etait corroboree par quel

ques donnees; si eile n'est pas ulterieurement expli-

quee, eile semble plutot eloignee de la realite archeo

logique que nous connaissons. 

' B. Vogt, Zur Datierung oberirdischer Rundgräber im 

Jemen, dans: T. Stoiber - G. Körlin - G Steffens -

J. Cierny (ed.), M a n and Mining. Studies in Honour 

tence d'elements qui etoffent l'hypothese d'une 

forme d'embaumement sommaire des corps dans 

les tombes, plus tardives, fouillees par la mission 

italienne ä al-Makhdara237. 

C. Edens remarque que les tombes-tours ne 

sont pas presentes dans les zones les plus humides 

des hauts plateaux et sur les plaines cotieres, oü le 

Systeme des villages agricoles etait implante dejä 

au IIP millenaire, mais seulement dans les zones 

les plus arides, avec une plus faible tradition de 

vie collective ou avec une vocation marquee au 

pastoralisme. Il pense que ces monuments doi

vent etre associes ä des groupes pastoraux dont 

la mobilite s'exprimerait seulement au niveau 

local; il serait difficile d'imaginer qu'ils aient ete 

en mesure de devenir le vehicule du commerce 

caravanier ä longue distance qui s'est developpe 

dans les periodes successives238. 

T Steimer-Herbet, dans une etude generale sur 

les sepultures ä superstructure lithique dans le 

Levant et l'Arabie occidentale, accepte l'hypo

these, formulee aussi par A. de Maigret, que les 

necropoles soient l'expression d'un pastoralisme 

nomade, ou semi-nomade, qui a interesse, dans 

la periode examinee, soit le Levant soit l'Ara

bie. Dans ce cas la volonte de rendre visibles les 

monuments funeraires indique un besoin de deli-

miter un territoire par le marquage des sepultu

res des ancetres239. 

A. de Maigret, en resumant les donnees sur les 

tombes-tours de al-Makhdara - datees tard par 

rapport ä ce que l'on savait jusqu'ä present de ce 

type de monuments - affirme que plusieurs fac-

teurs renvoient ä un cadre de mobilite - noma-

disme - des groupes de al-Makhdara240. 

of Gerd Weisgerber on Occasion of his 65th Birthday, 

Der Anschnitt 16, 2003, 459-460 fig. 5. 
236 Braemer - Steimer-Herbet - Buchet - Saliege (2001) 

42. 
237 A. de Maigret, Läge du Bronze sur les Hautes-Terres, 

dans: Cat. exposition Paris (1997) 39. 
238 C. Edens, Before Sheba, dans: St J. Simpson (ed.), 

Queen of Sheba. Treasures from Ancient Yemen, 

Cat. exposition Londres (2002) 85. 
239 T. Steimer-Herbet, Classification des sepultures ä 

superstructure lithique dans le Levant et l'Arabie occi

dentale (IV et IIP millenaires avant J.-C), B A R Inter

national Series 1246 (2004) 29-31. 
240 A. de Maigret - S. Antonini, South Arabian Necropo

lises. Italian Excavations at Al-Makhdarah and Khari

bat al-Ahjur (Republic of Yemen) (2005) 147-149. 
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La meme Interpretation est donnee par B. 

Vogt pour les monuments funeraires du com

plexe megalithique du Hadramawt. Ils sont l'ex-

pression d'une elite pastorale, liee ä une tradi

tion transarabique. Les monuments peuvent etre 

isoles, ou regroupes en ensembles de tombes du 

meme type, ou associes ä des structures de types 

differents. Les tombes-tours ont en general un 

plan circulaire, souvent avec des «traines » de 

centaines de metres, formees de pierres plus ou 

moins travaillees. 

Pour conclure, l'hypothese que les tombes-

tours soient l'expression funeraire de groupes 

de nomades parait la plus vraisemblable. 

D'autres typologies de monuments funeraires 

sont aussi presentes sur le territoire du Yemen, 

bien qu'en mesure plus reduite par rapport aux 

tombes-tours, parfois avec une vaste distribu-

tion241. Souvent l'etat de conservation des monu

ments est mauvais ou la documentation est insuf-

fisante et il est encore difficile d'avoir un cadre 

precis des differents types presents et de leur dis-

tribution sur le territoire. 

4.4.l.b. Alignements de tombes 

« ä boite » 

Des alignements de petites chambres funeraires 

rectangulaires ont ete documentes dans le Jawl 

meridional. Des series de constructions, qui peu

vent atteindre la longueur de 15 m, sont amena-

gees ä l'exterieur avec des dalles posees ä plat. Les 

dimensions de la chambre suggerent que il s'agit de 

tombes pour des inhumations secondaires242. 

4.4.I.e. Tombes ä tumulus circulaire 

avec chambre ä eiste reetangulaire 

Des tombes de ce type se trouvent dans le Jawl 

meridional. La structure au-dessus du sol est faite 

241 Steimer-Herbet op. cit., carte de distribution des necro

poles du Yemen ä la p. 133. 
242 Vogt (1997) 31. 
243 Vogt (1997) 31. Il s'agit probablement du type 5.9 de 

T. Steimer-Herbet que l'on retrouve aussi au Neguev 

de dalles en encorbellement, entourees au sol par 

une eneeinte de galets poses de chant. Le diame

tre varie de 2 ä 5 m et la hauteur maximale est de 

1,5 m. Les sepultures du Jawl contiennent en gene

ral les restes d'un seul individu, ä l'exception d'une 

tombe ä al-Sharj, dans le wädi 'Arf, qui contenait 

cinq ou six individus, inhumes ä des moments suc-

cessifs243. 

B. Vogt considere ce type comme plus ancien 

par rapport aux tombes-tours. Du point de vue 

structurel, il met en relation le mode de construc

tion des tombes ä superstructure circulaire du Jawl 

meridional avec les tombes-tours du jabal Ruwayk. 

Elles fönt partie d'une meme tradition culturelle, 

qui s'est formee dans le IV millenaire et qui a dure 

jusqu'ä la fin du IP millenaire av. J.-C, bien que 

faisant peut-etre partie d'une Variante regionale. 

T Steimer-Herbet a compare ce type avec des 

tombes du Neguev et du Sinai. La chercheuse a 

documente un type similaire (5.8) sur la cöte du 

Hadramawt et dans le Yemen du Nord, entre 

Märib et San'ä' et pres de Sa'da, et un autre ä l'est 

de Märib oü quelques tombes sont associees ä une 

pierre levee (5.7)244. 

4.4.l.d. Tombes ä tumulus circulaire 
et eneeinte de dalles dressees, 
entouree de dalles posees ä plat 

Dans ce type la chambre a une fosse legerement 

surcreusee. O n les retrouve, moins frequentes que 

les autres types, dans le Jawl meridional. Un exem

ple tres important a ete trouve dans le site al-Qibali 

9, dans le wädi 'Arf. Ici sur deux dalles de l'en-

ceinte se trouvaient des representations d'un guer

rier, dessine par piquetage du contour, avec dague 

ä pommeau en forme de croissant (fig. 60). B. Vogt 

a compare la dague avec des exemplaires metalli

ques du Proche-Orient dates de la moitie du IIP 

au debut du IP millenaire245. D'autres dalles avec 

et dans le Sinai. La chercheuse estime que ce type de 

tombe ete recouvert d'un tumulus en terre: Steimer-

Herbet op. cit. 63-64. 
244 Steimer-Herbet op. cit. 63. 
245 Vogt (1997) 30-31 fig. älap. 31. 
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la representation du guerrier avec dague ont ete 

trouvees hors contexte dans l'Hadramawt et le 

Mahra246. La tombe de al-Qibali est un indice que 

d'autres tombes avec la representation du guerrier 

existent dans l'est du Yemen, dans l'Hadramawt 

et le Mahra. 

4.4.I.e. Dolmens 

Les structures de ce type etudiees au Yemen sont 

des monuments megalithiques, formes par des 

grandes chambres dont les parois sont composees 

par des orthostates megalithiques et le toit par des 

grandes dalles; elles sont parfois munies de traines. 

Les chercheurs francais qui les ont etudiees suppo-

sent qu'il s'agit de monuments funeraires, m e m e 

si l'on a trouve des ossements humams seulement 

dans une structure ä Jabal Jidrän247. Des dolmens 

ont ete trouves dans le wädi Harib (fig. 64), dans 

le Jawl septentrional (fig. 65), dans le wädi Jidrän 

(avec traines), dans le wädi Sarr (fig. 66. 67)248, le 

long de la route San'ä' - Märib, pres de la passe d'al-

Farda et peut-etre ä l'est de Dhamär. Le monument 

trouve ä Bani 'Atif, dans la region de al-Suhmän, 

est, par hypothese, attribue ä cette classe de tom

bes (fig. 68)249. Contrairement aux autres types de 

tombes examines, les dolmens se trouvent au fond 

des vallees ou dans des plaines, jamais en posi-

tions elevees et isolees dans des zones de päturage 

ou agricoles. Leur position au centre d'une unite 

geographique pourrait etre une facon de marquer 

le territoire et les structures funeraires pourraient 

appartenir ä des tribus ou lignages. 

Une datation de ces monuments est impossible, 

mais les chercheurs avancent l'hypothese d'une 

date entre le IIP et le IP millenaire. Les structu

res de type dolmen sont attestees en grand nombre 

dans le Levant meridional de la fin du I V et pen

dant tout le IIP millenaire. Les chercheurs fran

cais qui les ont etudiees mettent toutefois en evi-

Vogt (1997) 33; M. A. Rodionov, Mawlä Matar and 

other awliyä': O n Social Functions of Religious Pla-

ces in Western Hadramawt, Mare Erythraeum I (1997) 

fig. 4 et p. 114. - L. S. Newton - J. Zarins, Aspects of 

Bronze Age Art of Southern Arabia: The Pictorial 

Landscape and Its Relation to Economic and Socio-

political Status, A A E 11, 2002, fig. 8. 

F. Braemer - S. Cleuziou - T Steimer, Dolmen-like 

dence que les techniques constructives de ces der-

nieres sont tres differentes de celles utilisees pour 

les rares dolmens yemenites; ils ne voient donc 

pas de relation directe entre les deux zones pour 

ce type specifique de monument. 

4.4.2. Monuments cultuels 

On a reuni sur la definition de monuments cultuels 

deux types de monuments que l'on a juges lies ä 

manifestations de culte, m e m e si une Interpretation 

precise reste encore incertaine, dans un domaine 

qui moins que d'autres se reflete dans la realite 

archeologique; ä cette problematique principale 

on doit aj outer aussi la difficulte de datation de 

plusieurs monuments. 

4.4.2.a. Sacella 

Le terme sacellum est utilise ici pour indiquer une 

petite piece ou un enclos, parfois muni d'un autel, 

dedie ä des cultes. 

Des pieces avec des caracteristiques particulieres 

ont ete documentees dans plusieurs habitats, dans 

le Khawlän, ä Sabir et dans le wädi Surbän. Elles 

peuvent faire partie d'une structure d'habitation 

ä l'interieur de laquelle une piece se distingue des 

autres par la presence de galets, de pierres ou de 

steles dressees placees pres d'un mur, ou se trou-

ver isolees ä l'interieur d'un habitat. D'autres ne 

sont apparemment pas associees ä des structures 

d'habitation. Sur le site de al-Raqla site 1 (RAQi) 

la piece L 124-L 14 avait un banc courant le long 

de trois cötes; quatre galets oblongs etaient dres-

ses devant le banc (fig. 69)250. L'etude des osse

ments retrouves ä al-Raqla site 1, L 11 a conduit 

F. Fedele ä supposer la consommation de repas en 

commun. A. de Maigret formule aussi l'hypothese 

que la piece ait eu une fonction rituelle, sans ecar-

Structures: Some Unusual Funerary Monuments in 

Yemen, PSAS 33, 2003, 169-182. 
248 G W. van Beek - G H . Cole - A. Jamme, An Archaeo

logical Reconnaissance in Hadhramaut, South Arabia 

- A Preliminary Report, Annual Report Smithsonian 

Institution 1963, 534-537 fig. 3 pl. 5. 
249 de Maigret (ed.) (1990) 8-9 fig. 8. 
250 de Maigret (ed.) (1990) 66-68 fig. 30pl. 83 b. 
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tosâ ' 
Fig. 64. Wadi Harib, plan d'un dolmen ä al-Khurays; 

diam. 7 m 

Fig. 65. AI-Jawl septentrional, wadi Wash'a, 

plan d'un dolmen; diam max. 6 m 

ter celle de lieu de reunions251. Äal-'Äqir (DS 342), 

dans la region de Dhamär, un autre centre cultuel 

a peut-etre ete identifie252. 

Les structures circulaires R M H 1-3 de Rumahä, 

dans le wädi Surbän, ont ä leur interieur (fig. 70. 

71) un ou deux « podium », ou zones protegees par 

des dalles posees de chant, ä l'interieur desquels 

Fig. 66. Wädi Sarr, site H D O R 431, plan de 

la structure type dolmen 1; 9 m x 7 m 

Fig. 67. Wädi Sarr, site H D O R 431, structure 1, 

decoration d'une des dalles 

se trouvent une ou deux steles dressees, hautes 

d'environ 1 m253. Des structures similaires ont ete 

reperees ä Qadä' oü se trouve la source du wädi 

Surbän, et pres des sources des wädi Zälimayn, 

Markha et Khamüma254. 

231 V Buffa, Cults, Symbols, and Rituals in the Late Pre
history of Ancient Yemen: Some Questions from Sabir, 
dans: Sholan - Antonini - Arbach (ed.) (2005) 125-

134. 
252 Wilkinson (2003) 164-165 fig. 7. - C. Edens, Exploring 

Early Agriculture in the Highlands of Yemen, dans: Sho
lan - Antonimi - Arbach (ed.) (2005) 203 note 14. 
Breton (1998) 139-140. - Breton (2000) 52-53 fig. 5-7. 
Breton (1998) 139-140. - Breton (2000) 53. 
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/ 
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SECTION AA 

Fig. 68. Khawlän, region de al-Suhman, structure ä Bani 'Auf 
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Fig. 69. Khawlän, site de al-Raqla 1, sacellum ? L 12 + L 14 avec pierres dressees 

Fig. 70. Wädi Surbän, Rumahä, sacellum ? R M H - 2 
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Fig. 72. Wadi Surbän, structure T 5 

Fig. 71. Wädi Surbän, Rumahä, sacellum ? R M H - 3 

U n e structure rectangulaire, 13,30 x 9,20 m , ä 

Hajar al-Nusub, est divisee en deux pieces et un 

appendice au nord; dans le coin de la piece sud 

se trouve une pierre dressee, haute de 1,50 m255. 

D'autres structures rectangulaires ä pierres dres

sees se trouvent ä l'ouest de Hajar Yahirr et ä l'est 

du wädi H a m m ä m . La Chronologie des structu

res rectangulaires est incertaine, mais l'attribution 

des pieces ä des sacella domestiques n'est pas ä 

exclure. 

Le type de structure T 5 de wädi Surbän (fig. 72) 

pourrait generiquement appartenir aussi ä cette 

categorie; il ne se trouve toutefois pas ä l'interieur 

d'une structure, mais ä cöte de deux gros rochers, 

devant lesquels se dressaient trois steles. Des instal

lations avec pierres dressees se trouvent sur les ter-

rasses des affluents du wädi Surbän apparemment 

hors des habitats. Elles peuvent etre constituees par 

des cistes ou podium - avec un diametre de 2 m -

situees devant un rocher avec pierres dressees, hau

tes de 0,30 ä 1 m, ou par des cistes avec une stele 

et une longue traine des dalles dressees256. 

Ä Sabir, ä l'interieur de l'enclos qui renferme 

la zone monumentale de Sabir 5, dans une petite 

piece, Sabir 5D, six galets leves etaient poses vers 

la paroi de fond; une serie de bois eouverts par une 

couche blanchätre, probablement des restes d'of-

frandes, se trouve devant les galets (fig. 73)257. 

Les monuments decrits sont tres probablement 

des endroits destines au culte et nous pouvons voir 

dans les pierres levees des symboles abstraits de 

divinites, des idoles258. 

4.4.2.b. Megalithes 

Le terme megalithes est employe ici pour indiquer 

des installations de piliers, isoles ou en groupes, 

dresses, en general eloignees de structures d'habi

tation ou de toute facon isolees ä l'interieur d'un 

habitat. N o u s ne prenons pas ici en considera

tion les pierres levees associees ä des tombes. Il 

s'agit souvent de structures de comprehension 

difficile parce que, ä l'exception de cas tres rares, 

elles sont mal documentees ou n'ont pas ete docu-

mentees mais seulement decrites. La denomina-

tion de megalithes peut donc parfois etre inap-

Breton(1998) 140 fig. 17. 

Structures T 4 e T 5: Breton (2000) 53-54 fig. 8. 9. Les 

structures pourraient aussi avoir, selon J.-F. Breton, une 
fonction funeraire. 

Buffa-Vogt (2001) 440 fig. 5.-B. Vogt-A. V Sedov, 

Die Sabir-Kultur und die jemenitische Küstenebene in 

der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr., dans: Exposi

tion cat. Vienne (1998) 132 cat.-no. 98-112; p. 146 fig. 

älap. 149. 

Buffa op. cit. 
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Fig. 73. Sabir, sacellum Sabir 5D 

propriee. Leur loealisation precise est aussi sou

vent incertaine. 

Ä 'Adräm, dans le wädi Zurayb, au nord du Jawf, 

Ch. Robin et R. Audouin ont decouvert un site avec 

megalithes, dont un d'une hauteur de 5 m, au cen-

tre d'un espace ouvert; des structures rectangulai

res avec portes munies de deux jambages faits de 

dalles plates posees de chant se trouvaient d'un cöte 

et de l'autre de cet espace; on a ramasse en surface 

des tessons de l'Äge du Bronze. Des sites megali

thiques semblables ä ceux du wädi Zurayb se trou

vaient, non loin de lä, dans le wädi Khabb259. 

D'autres pierres dressees groupees ä deux ou ä 

trois sont frequentes dans les affluents orientaux 

du wädi Surbän260. 

Dans la Tihäma nous avons connaissance de 

piliers megalithiques de al-Midamman261 et al-

Hämili (fig. 74)262. E. Keall a compare les megali

thes de al-Midamman avec des monuments sem

blables dans le site de Rajäjil en Arabie septentrio-

nale263. D'autres monuments semblables ont ete 

reperes recemment dans la Tihäma264. Dans ces der-

niers sites, comme ä al-Midamman, de la ceramique 

semblable ä la ceramique de la phase 2 de Sabir, ou 

de la ceramique generiquement pre-islamique, a ete 

retrouvee. Par ailleurs, aucune association stratigra

phique certaine ne peut etre etablie entre les mega

lithiques et la ceramique de surface265. 

Le depot d'objets de metal repere ä al-Midam

m a n au-dessous d'un pilier peut etre interprete 

comme une offrande rituelle de grande valeur sym-

bolique, effectuee au moment de l'erection de l'un 

des piliers, indiquant une forte conscience d'iden-

tite du groupe. Le monument de al-Hämili (al-

Muhandid) est tres complexe et peu etudie. 

La distribution des monuments megalithiques 

semblables dans les Basses Terres, dans le wädi 

Khabb et ä 'Adräm, dans le wädi Zurayb au nord 

de wädi J-Jawf, et peut-etre dans le wädi Surbän, 

pose plusieurs problemes d'interpretation compte 

259 Cleuziou - Inizan - Marcolongo (1992) 20. 
260 Breton (2000) 54. 
261 E. Keall,« D o you want to see the stones ?», Rotunda 

30, 2, 1997, 12-19. - Keall (1998). 
262 G. Benardelli - A. E. Parrinello, Note su alcune loca-

litä archeologiche del Yemen. I complessi megalitici di 
al-Hamli e di Mosna, A I O N 30, 1970, 117-18. 

263 J. Zarins, Rajäjil, a Unique Arabian Site from the 
Fourth Millennium B.C., Atlal 3,1979, 73-78. - H. Pe-
tres, AI Hedjar al-Ghaimah. Die stehenden Steine -

ein jemenitisches Stonehenge, Jemen-Report 5, 1974, 
14-15. - R. de Bayle des Hermens, Premiere mission 
de recherches prehistoriques en Republique Arabe du 

Yemen, L'Anthropolgie 80, 1976, 5-37. 
L. Khalidi, Megalithic Landscapes: The Development 
of the Late Prehistoric Cultural Landscape along the 
Tihäma Coastal Piain (Republic of Yemen), dans: Sho-
lan - Antonimi - Arbach (ed.) (2005) 351-367. 

L. Khalidi op. cit. 
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Fig. 74. Al-Hamili, plan schematique du complexe megalithique 
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tenu de l'absence de fouilles dans la majorite des 

sites. Il semble toutefois que ces monuments soient 

aussi l'expression de composantes culturelles de 

l'Äge du Bronze qui vont au-delä des definitions 

des facies que nous avons identifies ici. 

Pour conclure, les donnees ä disposition pour 

une definition des facies archeologiques de l'Äge 

du Bronze sont tres heterogenes. II semble pour-

tant que l'existence de trois facies archeologiques 

dans l'Äge du Bronze du Yemen soit confirmee. 

Les recherches dans les Hautes Terres et dans le 

Golfe d'Aden ne fournissent certainement pas un 

cadre exhaustif; il reste de nombreuses lacunes, 

mais on commence ä dessiner un cadre regional 

et une sequence chronologique suffisants pour 

affirmer que les cultures materielles sont carac-

terisees, dans les deux zones, par des specificites 

süffisantes ä les situer dans deux facies differents. 

La culture materielle de la Tihäma fait partie du 

facies de Sabir. Les donnees sur les Basses Terres 

sont encore insuffisantes, mais l'hypothese que les 

groupes des Basses Terres appartiennent au facies 

des Hautes Terres parait confirmee. O n connait 

encore peu la culture materielle du Hadramawt et 

du Mahra, mais assez pour affirmer qu'elle pre

sente des caracteres specifiques et exclusifs tels 

qu'ils definissent un facies separe. Les monuments 

funeraires et cultuels depassent les limites des facies 

et leur signification sera plus precise quand on exa-

minera aussi leur distribution hors du Yemen 2 6 6. 

Voir ch. 6. 



CHAPITRE 5. PROPOSITION DE PERIODISATION 

DE L'ÄGE DU BRONZE 

INTRODUCTION 

Beaucoup de temps s'est ecoule depuis que C. J. 

Thomsen, rangeant le materiel des Collections 

Royales pour la creation d'un Musee National 

Danois, a elabore le Systeme des trois Äges de la 

Pierre, du Bronze et du Fer267. Vers la moitie du sie

cle XIX0, C. J. Thomsen et ses disciples avaient cree 

une grille chronologique dans laquelle classifier les 

donnees que l'archeologie cherchait ä interpreter. 

L'accumulation croissante des donnees, determi-

nee par les activites de fouille et de recherche dans 

les decennies centrales du XIX C siecle, rendit bien-

töt insuffisantes la Classification et la datation des 

objets manufactures fondees sur les criteres techno-

logiques introduits par C. J. Thomsen. C'est au sue-

dois O. Montelius268 que revint le merite d'avoir ela

bore un Systeme articule de Classification du mate

riel archeologique fonde sur la caracterisation des 

types et de leur evolution, et d'avoir propose la 

premiere periodisation de l'Äge du Bronze et -

en employant le cross-dating - le premier Systeme 

synchronique de l'Äge du Bronze pour la Grece, 

le Proche-Orient, l'Italie, l'Europe du Nord, la 

France, la Hollande et les lies britanniques. 

U n ulterieur pas en avant fut accompli par 

W. M . F. Petrie qui, c o m m e directeur de YEgypt 

Exploration Fund cree en 1883, construisit une 

sequence complete de la periode predynastique 

egyptienne269. Les resultats obtenus par W. M . F. 

Petrie dans l'etude de la chronologie absolue furent 

encore plus importants. E n utilisant la methode 

21,7 CJ. Thomsen, Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed 
(1836). 

26S O. Montelius, Sur la Chronologie de l'Age du Bronze, 

dans: Materiaux pour l'Histoire de l'Homme (1885). -

O. Montelius, Die typologische Methode. Die älteren 

Kulturperioden im Orient und in Europa (1903). 
269 W M. F. Petrie, Sequences in Prehistoric Remains, 

Journal of the Anthropological Institute (n. s.) 29, 
1899,295-301. 

elaboree par E. Meyer pour transformer les annees 

des calendriers egyptiens en chronologie absolue270, 

il put dater les cultures egeennes ä travers les mate

riaux egeens importes en Egypte et, vice versa, ä 

travers les materiaux egyptiens importes dans des 

sites egeens. L'apport de W . M . F. Petrie aux deve-

loppements de la recherche archeologique dans le 

Proche-Orient ne se limita pas ä la definition et ä 

la Classification des cultures predynastiques egyp-

tiennes. Avec l'exploration du site de Tell-el-Hesi 

en Palestine il etablit une sequence chronologique, 

fondamentale pour les recherches successives dans 

la m e m e zone, en correlant la typologie des cera

miques, les donnees stratigraphiques et les objets 

d'importation egyptiens. Ä partir de lä, suivirent 

les fouilles dans les sites plus importants en Syrie, 

au Liban, en Anatolie, en Mesopotamie et en Iran, 

mais il s'agit desormais d'histoire recente. Il faut 

rappeler aussi bien H. Müller-Karpe qui, le pre

mier, a correle de facon systematique les cultures 

de l'Äge du Bronze du Nord et du Sud des Alpes 

sur la base des cultures materielles271. 

Depuis le debut on a senti le besoin d'encadrer 

les donnees que l'on a retrouvees et de les etudier 

dans une structure chronologique avec une termi

nologie appropnee. 

La troisieme edition des « Chronologies in Old 

World Archeology », vol. I, part l272, est dediee au 

Proche et au Moyen-Orient, avec des chapitres sur 

l'Egypte, la Palestine, les grandes zones arides de 

l'Asie du Sud-Ouest, le Golfe Arabique, la Meso

potamie, la Syrie, l'Iran, l'Asie centrale, le Cau-

270 E. Meyer, Ägyptische Chronologie. Abhandlungen der 

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften 

1904, 1-212. 
271 H. Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnen-

felderzeit nördlich und südlich der Alpen (1959). 
272 R. W. Ehrich (ed), Chronologies in the Old World 

Archaeology3 (1992). 
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case et l'Anatolie. L'Arabie sud-occidentale en est 

exclue. II s'agit en verite du probleme plus gene

ral de P« invisibilite » des developpements cultu-

rels du Yemen ancien avant l'Islam qui a ete mis 

en evidence plusieurs fois. La periodisation de la 

periode sudarabique a ete proposee par Ch. Ro

bin et B. Vogt273. Les temps semblent mürs pour 

proposer une periodisation du Yemen egalement 

pour l'Äge du Bronze - et d'employer une ter

minologie adequate. Celle-ci favorisera la com

paraison des donnees et la mise en relation de la 

culture protohistorique du Yemen avec les deve

loppements culturels de l'Arabie sud-orientale et 

du Proche-Orient. 

Nous entendons par le terme periodisation la 

determination de moments de changements signi-

ficatifs dans un facies donne. Pour rejoindre cet 

objectif il est necessaire de reconnaitre l'organi-

sation sociale d'un groupe donne et son develop

pement ä travers le temps, gräce ä des longues 

sequences chronologiques et stratigraphiques, 

des fouilles en extension de zones habitees, des 

fouilles de necropoles, des datations au radiocar-

bone. Ceci n'est pas exactement le cadre de nos 

connaissances de l'Äge du Bronze au Yemen. Pour 

cette raison nous parlons de proposition de perio

disation puisque l'archeologie du Yemen est mar-

quee, plus qu'ailleurs, par un caractere de «travail 

en cours » - de construction de theories et de leur 

successive demolition - et chaque nouvelle fouille 

et chaque nouvelle datation portent ä modifier le 

cadre. Il s'agit donc d'une periodisation qui pre

sente encore de nombreuses lacunes et points fai-

bles; en plus eile se rapporte aux developpements 

du Yemen, et peut etre mise en parallele seulement 

en partie avec le Proche-Orient. 

La definition de l'Äge du Bronze du Yemen est 

liee conventionnellement ä l'apparition de la cera

mique, ä l'emploi non frequent du cuivre et du 

bronze et ä la pratique de l'agriculture dans de 

nombreuses zones du Yemen, sauf l'est du pays, 

c'est-ä-dire l'Hadramawt et Mahra. 

273 B. Vogt - Ch. J. Robin, Conclusion: l'unite culturelle 

de l'Arabie du Sud, dans: Cat. exposition Paris (1997) 

223-228. 

N o u s avons dejä vu la definition des facies 

archeologiques de l'Äge du Bronze274. Ä travers 

l'analyse synchronique des developpements ä l'in

terieur des facies, il semble possible de reconnai

tre ä l'interieur de chaque developpement quelques 

moments de cesure significatifs qui peuvent por

ter ä une division en phases. N o u s sommes partis 

d'une analyse des sequences datees au radiocar-

bone, en assemblant ensuite les sequences datees 

seulement sur la base de comparaisons du mate

riel ceramique, des structures ou des metaux. Il 

semble se degager, ä grands traits, une division en 

trois phases pour lesquelles nous avons utilise la 

terminologie conventionnelle d'Äge du Bronze 

Ancien (Early Bronze Age), Äge du Bronze Moyen 

(Middle Bronze Age) et Äge du Bronze Tardif 

(Late Bronze Age). 

Les deux regions pour lesquelles nous pou-

vons proposer une periodisation sont les Hau 

tes Terres et les Piaines Cotieres, oü des fouilles 

et des datations au radiocarbone permettent de 

construire des sequences chronologiques d'une 

certaine consistance. Pour les Basses Terres les 

seuls elements utiles sont les comparaisons avec 

les Hautes Terres; pour le wädi Hadramawt et le 

Mahra il n'est pas possible d'etablir une sequence 

chronologique utile pour la periodisation de l'Äge 

du Bronze. 

5.1. L'ÄGE DU BRONZE ANCIEN 

(IVE MILLENAIRE TARDIF - IIP 

MILLENAIRE TARDIF/FIN IIP MILLE

NAIRE) 

Pour ce qui est des rapports entre les groupes neo

lithiques et les groupes de l'Äge du Bronze, il sem

ble possible de decerner, sur les hauts plateaux, 

une continuite probable de developpement. N o u s 

pouvons supposer une teile continuite aussi dans 

Voir ch. 4. 
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la Tihäma, tandis que l'origine des groupes d'agri-

culteurs du Golfe d'Aden n'est pas claire. 

Le Neolithique du Hadramawt et du Mahra 

a une continuite dans les sites post neolithiques. 

Les developpements du neolithique du desert ä 

l'Äge du Bronze, ou ses rapports eventuels avec 

le facies de l'Äge du Bronze des Basses Terres, ne 

sont pas clairs. 

5.1.1. Les Piaines Cotieres 

Les seuls temoignages de l'Äge du Bronze Ancien 

dans les Piaines Cotieres sont les piliers megalithi

ques, isoles ou groupes en ensembles de plusieurs 

monolithes documentes dans la Tihäma yemenite 

au IIP millenaire275. Al-Midamman est le seul com

plexe qu'il a ete possible de dater (de facon hypo-

thetique), sur la base d'un depot d'objets de cuivre 

et de bronze, retrouve ä la base d'un de ses piliers; 

des objets semblables ä ceux de al-Midamman sont 

dates au Levant de la deuxieme partie du IIP et 

aux premiers siecles du IP millenaire276. 

Nous ne disposons pas d'elements pour avancer 

des hypotheses sur le type de relation ä etablir avec 

la presence neolithique precedente. O n peut seu

lement penser que l'erection des piliers et l'enter-

rement du depot sont des indications d'une forte 

identite de groupe qui semble peu coherente avec 

les evidences de groupes de chasseurs, de pecheurs 

et de recolteurs de coquillages de la Tihäma du 

Neolithique. E. Keall estime que les monuments 

megalithiques sont le temoignage de l'arrivee d'un 

nouveau groupe humain277. 

E. Keall,« Do you want to see the stones ?», Rotunda 

30, 2,1997, 12-19. - Keall (1998), - L. Khalidi, Mega-

lithic Landscapes: The Development of the Late Pre

history Cultural Landscape along the Tihäma Coas

tal Piain (Republic of Yemen), dans: Sholan - Anto

nini - Arbach (ed.) (2005) 351-367. 

A. Giumlia-Mair - E. Keall - S. Stock - A. Shugar, 

Copper-based Implements of a Newly Identified 

Culture in Yemen, Journal of Cultural Heritage 1, 
2000, 37^13. 

Keall (2004) 52. 

Hadaba: A. O. Ghaleb, Agricultural Practices in 

Ancient Radman and Wadi al-Juba (Yemen) (diss. Uni-

versity of Pennsylvania 1990). -Wädi Dahr: H. Kall-

5.1.2. Les Hautes Terres 

et les Basses Terres 

5.1.2.a. Les Hautes Terres 

Jusqu'ä un periode recente les donnees les plus 

anciennes relatives ä l'Äge du Bronze remontaient 

au debut du IIP millenaire. Des recherches recen-

tes sur les Hautes Terres ont montre l'existence de 

trois sites avec ceramique dates, au I4C ou par des 

paralleles du repertoire ceramique, ä la deuxieme 

moitie du IVe millenaire (annexe 1, tableaux 7. 

8)278. Il s'agit des premieres informations sur l'im-

portant moment de formation de l'Äge du Bronze 

qui reste encore plutot obscur. 

Dans les Hautes Terres, la transition du Neo

lithique ä l'Äge du Bronze est attestee dans la 

Khawlän sans Solution de continuite; dans le site 

de wädi '1-Najd al-Abyad 7, la sequence stratigra

phique a mis en evidence une couche argileuse, 

liee ä des conditions humides et un niveau super-

pose avec du limon, qui est associee ä des condi

tions climatiques semblables ä Celles actuelles. Le 

niveau le plus profond a restitue une industrie lithi

que typique du Neolithique, et le niveau supe-

rieur des structures en pierre, de la ceramique typi

que du Khawlän de l'Äge du Bronze et un burin 

de bronze279. Une autre confirmation de la conti

nuite du developpement du Neolithique au Bronze 

Ancien est offerte par l'industrie lithique de l'Äge 

du Bronze qui semble deriver directement de celle 

du Neolithique280. 

Au IIP millenaire, les communautes du Khawlän 

etaient reunies en villages, constitues en modules 

weit, Neolithische und Bronzezeitliche Besiedlung in 

Wadi Dhahr, Republik Yemen. Eine Untersuchung 

auf der Basis von Geländebegehungen und Sonda-

gen (1996). - Idem, Prähistorische Besiedlungsspu

ren im zentralen Hochland des Jemen, Das Alter

tum 43, 1997, 203-217. - Jubäbat al-Jüruf: Wilkinson 

(2003) 160. - C. Edens, Exploring Early Agriculture 

in the Highlands of Yemen, dans: Sholan - Antonini -

Arbach (ed.) (2005) 186 et pl. 1. 

A. de Maigret, dans: de Maigret (ed.) (1990)49. 

F. Fedele, Research on Neolithic and Holocene Paleo-

ecology in the Yemeni Highlands, East and West 35, 

1985, 372. - Wilkinson - Edens - Gibson (1997) 108. 
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circulaires, individuels ou organises en ensembles 

multi-modulaires avec une Organisation sociale 

plus complexe. Les structures d'habitation neo

lithiques de al-Thayyila peuvent etre considerees 

c o m m e les antecedents directs des structures du 

IIP'millenaire. Dans le Khawlän les temoignages 

archeologiques relatifs aux groupes de l'Äge du 

Bronze s'arretent au debut du IP' millenaire. 

A u sud-ouest du Khawlän, dans la region du 

Dhamär, le m e m e facies est represente au I V mil

lenaire tardif et au IIP' millenaire par des sites qui 

montrent une tradition ceramique semblable ä celle 

du Khawlän, mais avec des variations sensibles que 

C. Edens interprete c o m m e des variantes regiona

les281. Hayt Sawäd est date de la premiere moitie 

du IIP millenaire282, al-Sibal est occupe pendant le 

IIP' millenaire283. Aucune donnee botanique n'a ete 

recueillie, mais les chercheurs pensent que certai

nes traces de terrasses doivent etre mises en rela

tion avec des pratiques agricoles dejä existantes ä 

cette periode. Les structures d'habitation et, plus 

en general, l'organisation des etablissements pre

sentent, c o m m e la ceramique, des differences par 

rapport ä Celles des villages du Khawlän. Dejä au 

IIP millenaire, ä l'interieur du m e m e facies, il existe 

des differences structurelles et socio-economiques 

ä mettre peut-etre en relation avec les differentes 

ressources disponibles dans les deux zones, qui 

ont porte ä un developpement plus avance dans 

la zone de Dhamär. 

281 Le site de Jubabat al-Jurüf est encore peu connu. 
282 Wilkinson (2003) 160. 
283 Wilkinson - Edens (1999) 15. 
284 M.-L. Inizan - L. Ortleib, Prehistoire dans la Region 

de Shabwa au Yemen du Sud (R. D. P. Yemen), Pale

orient 13/1, 1987, 18. 
285 S. Cleuziou - M.-L. Inizan - Ch. J. Robin, Premier 

rapport preliminaire sur la prospection des vallees nord 

du Wädi al-Jawf (Wädi Hiräb, Wädi Sadbä, Jabal al-

Lawdh) Republique Arabe du Yemen, Octobre 1988, 

E R A 28 et 30 (1988) (rapport non publie). 
286 J. A. Blakely - C. A. Vitaliano - R. Brinkmann, Bronze 

Age Remains at Kawlah al-Lajamah, Yemen Arab 

Republic, dans: W C. Overstreet - J. A. Blakely (ed.), 

Environmental Research in Support of Archaeologi

cal Investigations in the Yemen Arab Republic, 1982-

1987, PAFSM V (1996) 309-329. 

5.1.2.b. Les Basses Terres 

De nouvelles recherches devront eclaircir le rap

port entre les monuments du IIP' millenaire du 

bord du desert et les precedents neolithiques, 

puisque le neolithique du desert n'est pas bien 

connu et est en partie seulement superposable au 

neolithique des Hautes Terres. 

Quelques gisements avec industrie lithique ont 

ete trouves au bord du desert, pres de Shabwa. 

L'un d'eux, qui presente des foyers, est date du 

debut du IIP' millenaire284. O n a trouve des struc

tures d'habitation et de la ceramique semblable ä 

celle du IIP millenaire du Khawlän dans les wädi 

au bord du Ramlat al-Sab'atayn, dans le wädi 

Hiräb et le wädi Sadbä285, dans le wädi i-Jüba286, ä 

wädi Markha287 et ä wädi Surbän288. Les sacella du 

wädi Surbän ont ete hypothetiquement dates au 

IIP millenaire289. Ä Märib et dans le wädi Markha, 

le debut de l'agriculture irriguee peut etre date 

de la moitie du IIP' millenaire290. 

Les decouvertes de sites du Bronze Ancien dans 

les Basses Terres se succedent chaque fois que les 

prospections Interessent ces zones, indiquant une 

presence consistante de groupes lies aux grou

pes des Hautes Terres au IIP millenaire; toute

fois leurs modes d'interaction restent, ä ce jour, 

peu clairs. 

Sur la bordure sud-ouest du desert du Ramlat 

al-Sabcatayn, une serie de tombes-tours a fourni 

287 J.-F. Breton, Hagar Yahirr, capitale d'Awsan ?, Raydan 

6, 1994, 41^16. 
288 Breton (1998). - Breton (2000). 
289 Breton (2000) 52-53 fig. 6. 7. 
21,0 U. Brunner, Die Erforschung der antiken Oase von 

Märib mit Hilfe geomorphologischer Untersuchungs

methoden, A B A D Y 2 (1983) 107. - U. Brunner, Geo-

graphy and Human Settlements in Ancient South Ara

bia, A A E 8, 1997, 190-202. - S. Balescu - J.-F. Bre

ton - B. Coque-Delhuille - M. Lamonthe, La datation 

par luminescence des limons de crue: une nouvelle 

approche de l'etude chronologique des perimetres d'ir

rigation antiques du Sud-Yemen, Comptes Rendus de 

l'Academie des Sciences de Paris. Sciences de la terre 

et des planetes 327, 1998, 31-37. 
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les premieres datations absolues de ces monu

ments pour ce qui concerne l'Äge du Bronze, et 

la ceramique y est documentee pour la premiere 

fois. La plus grande partie des tombes fouillees ä 

jabal Jidrän et ä jabal Ruwayk est datee du debut 

du IIP millenaire291. D e nombreuses necropoles 

de tombes-tours circulaires dans les Basses Terres 

remontent certainement au IIP millenaire. 

Des structures megalithiques ont ete retrouvees 

au Nord du wädi i-Jawf, dans le wädi Khabb et 

dans le wädi Zurayb oü deux monolithes ont une 

hauteur de 5 m. O n peut voir dans le voisinage les 

ruines de pieces rectangulaires avec entree formee 

de dalles plates dressees verticalement. Des struc

tures circulaires en pierre, posterieures, obscur-

cissent de facon considerable l'organisation gene

rale. Des tessons de l'Äge du Bronze sont appa-

rus en surface; il n'est pas clair s'ils doivent etre 

associes aux monuments megalithiques ou aux 

structures rectangulaires292. 

5.1.3. Hadramawt et Mahra 

Des vestiges dates au Neolithique et ä l'Äge du 

Bronze sont documentes dans les zones au pied 

des montagnes, entre le haut plateau du Jawl 

meridional et les vallees formees par le wädi, 

rarement sur le haut plateau, et dans le Mahra. 

Le IVe millenaire est atteste par certaines compa

raisons de l'industrie lithique avec des materiaux 

du Qatar et des parures funeraires, des colliers 

de coquillages et de perles avec le materiel de la 

cöte de l'Oman. Mais le plein developpement a 

lieu pendant le IIP' millenaire et continue süre-

ment jusqu'ä la premiere moitie du IP' millenaire. 

Des tombes ä tumulus etaient fournies de dalles 

dressees decorees d'un motif de guerrier avec une 

dague ä pommeau en forme de croissant, typique 

des dagues metalliques du Levant du milieu du 

IIP' et du debut du IP millenaire293. Ce facies ace-

ramique, que B. Vogt a appele complexe megali

thique du Hadramawt et H. Amirkhanov post-

neolithique du Hadramawt et Mahra reste appa-

remment sans modifications jusqu'ä la fin du 

291 Braemer - Steimer-Herbet - Buchet - Saliege - Guy 
(2001). 

2,2 Cleuziou - Inizan - Robin op. cit. - Cleuziou - Ini

zan - Marcolongo (1992) 20 pl. III 1. 

IP millenaire quand apparait dans l'Hadramawt 

la civilisation sudarabique. 

5.2. L'ÄGE DU BRONZE MOYEN 

(FIN IIP MILLENAIRE [ ?] - XIIP 

SIECLE AV. J.-C.) 

Le passage du Bronze Ancien au Bronze Moyen 
est clair seulement dans les Piaines Cotieres et en 

certaine mesure dans les Hautes Terres. Nous nous 

sommes bases sur la sequence du Golfe d'Aden et 

sur les changements que l'on peut percevoir dans 

la sequence de Dhamär. Pour le reste, Basses Ter

res et Hadramawt et Mahra, on ne dispose pas de 

donnees chronologiques independantes qui per-

mettent une periodisation precise. En effet meme 

la date du debut de la phase du Bronze Moyen 

n'est pas tres claire, comme on le verra ä propos 

de la sequence du Golfe d'Aden. Le debut de la 

phase dans le Golfe d'Aden et les changements 

dans la zone de Dhamär ne sont pas complete-

ment contemporains et la date de la fin du IIP mil

lenaire, que nous avons indiquee comme debut de 

la phase, est plutot incertaine. 

5.2.1. Les Piaines Cotieres 

L'occupation du site de Ma'layba dans le Golfe 

d'Aden date du debut du IP ou de la fin du 

IIP millenaire. U n m e m e repertoire ceramique 

est partage par les habitants de Ma'layba et ceux 

de l'amas de coquillages de al-Nabwa, qui com

prend des types dates de la phase 1A de la sequence 

Ma'layba - Sabir. Al-Nabwa est date au 14C au 

IIP millenaire tardif (datation inedite)294. Il n'a pas 

ete possible, jusqu'ä present, de distinguer, dans 

le repertoire ceramique de al-Nabwa, une autre 

phase du IIP millenaire; les fragments apparte

nant ä des types presents seulement ä al-Nabwa, 

et non ä Ma'layba, semblent, au contraire, indi

quer une affinite remarquable entre les deux reper-

293 Vogt (1997) 30-33. 
294 Voir ch. 2.2. 
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toires295. C'est pour cette raison que l'on attribue 

toute la sequence de al-Nabwa et Ma'layba au 

Bronze Moyen. La sequence de Ma'layba est divi-

see en trois periodes: 1A, 1B, IC. La limite supe

rieure de Ma'layba 1A est ä la fin du XIX C siecle 

av. J.-C. U n e autre possibilite serait donc de consi-

derer Ma'layba 1A et al-Nabwa dans le Bronze 

Ancien; nous preferons avoir plus de donnees sur 

le debut de la sequence dans le Golfe d'Aden pour 

avancer cette hypothese. 

Dans l'amas de coquillages de Sihi, dans la Tihäma 

saoudienne, quelques fragments de vases trouvent 

une comparaison precise dans le repertoire de la 

phase 1A de Ma'layba296. Une des sept datations au 
14C de Sihi a fourni une date ä la deuxieme moi

tie du IIP- debut IP millenaire297. Cette datation 

pourrait indiquer en realite une occupation dejä 

depuis la phase 1A de Ma'layba, en accord avec la 

presence du dit fragment. 

U n e occupation neolithique n'est pas presente 

ä Sihi. En realite, aucun site de la cöte n'a restitue 

une sequence ininterrompue du neolithique ä l'Äge 

du Bronze; m e m e les amas de coquillages neolithi

ques de la Tihäma trouves par M . Tosi appartien

nent tous ä une seule phase. J. Zarins explique la 

Solution de continuite neolithique/Äge du Bronze 

ä Sihi par des variations de la ligne de cöte298. Une 

confirmation peut arriver de la collocation des sites 

trouves ä Khawr al-'Umayra, dans le Golfe d'Aden. 

Ici aussi les sites semblent appartenir ä une seule 

phase. Ä Khawr al-'Umayra, il semble que l'on 

puisse decerner une sorte de stratigraphie horizon

tale de l'occupation anthropique; le site neolithique 

de Qihayu est en effet distant d'un k m de la cöte; 

le site de la phase 2 du facies des Piaines Cotieres, 

al-'Umayra, est ä 100 m de la cöte; le site sudara

bique ä 50 m de la cöte. Le deplacement des sites 

dans le temps pourrait bien etre en relation avec 

les mouvements de la ligne de cöte299. 

293 Voir ch. 3. 
296 Voir ch. 4.1.b. 
297 Zarins - Al-Badr (1986) 50. 
2,8 Zarins - Al-Badr (1986) 45. 50. 
299 H. Amirkhanov - B. Vogt - A. V Sedov - V Buffa, 

Les evidences de Khawr al-'Umayra, confirmees 

par la decouverte de sites neolithiques sur l'an

cienne ligne de cöte de la Tihäma saoudienne, et 

la m e m e base de subsistance - recolte de coquilla

ges et peche - fönt supposer que les groupes de 

pecheurs et de recolteurs de coquilles de l'Äge du 

Bronze de la Tihäma et du Golfe d'Aden sont les 

successeurs des groupes neolithiques. 

A Ma'layba une occupation neolithique n'a pas 

ete prouvee. Ici, au-dessous du premier niveau 

d'oecupation anthropique certifiee, deux paleo

sols separes par un niveau de terrain, peuvent etre 

rapportes ä la phase humide de PHolocene moyen; 

aucun artefact n'a ete repere aux niveaux des deux 

paleosols, peut-etre ä cause des dimensions redui-

tes de la zone fouillee300. 

L'origine des groupes d'agriculteurs du Golfe 

d'Aden (Ma'layba), qui avaient en c o m m u n avec 

les groupes des amas de coquillages le m e m e reper

toire ceramique, reste donc encore peu claire. 

Dans la phase IC de Ma'layba le site de Sabir 

a aussi ete oecupe; ä ce moment les habitations ä 

Sabir semblent avoir ete formees par des cabanes 

en materiaux perissables. 

Ä al-Midamman, les temoignages d'une occu

pation du site dans le Bronze M o y e n ne sont 

pas clairs. La seule datation pour la phase mega

lithique vient de la duree pendant laquelle on a 

employe dans le Levant les types d'objets en cui-

vre et en bronze qui ont ete compares avec ceux 

du depot de al-Midamman (deuxieme moitie du 

IIP - premiers siecles du IP millenaire): une data

tion encore peu precise, puisque les developpe

ments de la metallurgie en Arabie sud-occidentale 

sont encore peu connus. La publication de la cera

mique du site fournira des eclaircissements sur la 

presence eventuelle de la phase 1 de la sequence 

Ma'layba - Sabir, c'est-ä-dire de l'occupation du 

site dans le Bronze Moyen. 

Excavations of a Settlement of Prehistoric Fishermen 

and Mollusk Gatherers in the Khor Umayra Lagoon, 

Gulf of Aden, Republic of Yemen, Archaeology, Eth-

nology & Anthropology of Eurasia 4 (8), 2001, 2-12. 
300 Voir ch. 1.2. 
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5.2.2. Les Hautes Terres 
et les Basses Terres 

5.2.2.a. Les Hautes Terres 

Les groupes de Khawlän disparaissent du record 

archeologique au debut du IP millenaire. 

Le passage au Bronze Moyen dans la region de 

Dhamär est marque par la naissance de l'habitat 

de Hammat al-Qä', avec une Organisation spatiale 

plus complexe que dans les sites du IIP millenaire 

et une dimension majeure. La ceramique montre 

quelques differences par rapport ä celle des Sites 

du IIP' millenaire, comme al-Sibal. 

5.2.2.b. Les Basses Terres 

La frequentation des territoires au pied des monta-

gnes et aux abords du desert est document.ee dans 

le Bronze Moyen par la necropole de jabal Jidrän, 

oü deux tombes-tours sont datees de la premiere 

moitie du IP" millenaire301. Aucune autre donnee 

chronologique ne peut nous indiquer une frequen

tation specifique dans la premiere partie du IP mil

lenaire. 

Ä Shabwa, une occupation precedente ä la 

construction de la capitale du royaume du 

Hadramawt est datee des premiers siecles du 

IP' millenaire302. 

5.2.3. Hadramawt et Mahra 

Les sites aceramiques de Safa I et Safa II, dans l'oa

sis de Raybün, attribues par H. Amirkhanov au 

post-neolithique, sont dates au 14C de la moitie du 

IP millenaire303. La meme datation est attribuee 

au site aceramique de Shi'b Munaydir304. Ä cette 

phase ou au Bronze Tardif se rapportent les trois 

idoles en pierre trouvees dans le wädi Tdim, en 

301 Braemer - Steimer-Herbet - Buchet - Saliege - Guy 

(2001). 
302 J.-F. Breton, Preliminary Notes on the Development 

of Shabwa, PSAS 33, 2003, 199-213. 
303 H. Amikhanov, Research on the Palaeolithic and Neo

lithic of Hadramaut and Mahra, A A E 5, 1994, 217-

228. - H. Amirkhanov, The Neolithic and Post-Neo-

lithic of the Hadramawt and Mahra (1997) (in Rus
sian). 

dehors des zones irriguees, que A. Sedov a asso-

cie ä des groupes pastoraux305. 

La fin du Bronze Moyen est aussi incertaine 

que son debut. Les seules donnees sont la fin de la 

phase 1 de la sequence Ma'layba - Sabir au debut 

du XIIP' siecle av. J.-C. et la fin de l'occupation 

de Hammat al-Qä' ä la moitie du IP millenaire. 

Nous l'avons donc placee conventionnellement 

au XIIP siecle av. J.-C. 

5.3. L'ÄGE DU BRONZE TARDIF 

(XIIP SIECLE AV. J.-C. - DEBUT DU 

Ier MILLENAIRE AV. J.-C.) 

La phase finale de l'Äge du Bronze pose les plus 

grands problemes en termes purement archeolo

giques et, par consequent, au niveau de son Inter

pretation, pour la comprehension des phenome-

nes culturels qui se situent chronologiquement en 

amont du premier developpement de la civilisa

tion sudarabique, ou qui lui sont en partie contem

porains. Comme nous le verrons, pour certaines 

zones les donnees sont encore rares et insuffisan-

tes, tandis que pour d'autres l'interpretation sem

ble etre plus facile. 

La determination du moment du passage du 

Bronze Moyen au Bronze Tardif est basee seu

lement sur la date du debut de la phase 2 de la 

sequence Ma'layba - Sabir et sur la date de l'oc

cupation du site de al-Kharraib. 

5.3.1. Les Piaines Cotieres 

Ä Sabir, au debut de la phase 2, les structures d'ha-

bitations semblent etre encore en materiel perissa-

ble, mais la ceramique montre dejä un developpe

ment formel par rapport ä celle de la phase 1. Au 

debut du XIP siecle, Sabir devient une vraie ville 

304 J. McCorriston, Early Settlement in Hadramawt: Pre

liminary Report on Prehistoric Occupation at Shi'b 

Munayder, A A E 11, 2000, 129-153. 
305 A. V. Sedov - A. as-Säqqäf, Stone Idols from Wädi 

'Idim (Inner Hadramawt), Yemen 1 (1992) 125-129. -

Sedov (1996). 
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avec edifices publics et/ou religieux eriges en bri

ques crues; les habitations aussi sont en briques 

crues; des zones industrielles sont egalement pre-

sentes: des fours pour la ceramique et des ateliers 

pour la fabrication de perles d'obsidienne, le travail 

de l'ivoire et de coquilles d'ceufs d'autruche. Tout 

ceci indique une Organisation beaucoup plus com

plexe par rapport ä la phase 1. Des instruments et 

des armes en cuivre/bronze, peut-etre m e m e pro

duits localement, sont utilises. 

A al-Midamman, dans la Tihäma pres de Zabid, 

des foyers sont le temoignage de l'existence d'un 

habitat auquel est associee la ceramique « Sabir » 

retrouvee en surface; un des foyers a ete date au 
14C ä 1360 ou 1320-970 cal BC306. 

Dans l'amas de coquillages de Sihi on a trouve 

de la ceramique qui montre de bonnes compa

raisons avec le repertoire de la phase 2 du facies 

du Golfe d'Aden. Toutes les datations, sauf une, 

situent l'occupation de Sihi dans le cadre de la fin 

du IP au debut du Ier millenaire, en accord avec la 

datation de la phase 2 de Sabir307. 

Ä Sabir, le IXe siecle av. J.-C. voit la destruction 

partielle et peut-etre l'abandon du site; lui succede 

probablement une nouvelle occupation, peut-etre 

occasionnelle, avant le V P siecle av. J.-C, moment 

oü se verifie l'abandon definitif du site. La cera

mique sur la surface deflationnee, seule trace de 

la nouvelle occupation, rentre pleinement dans la 

tradition du facies de Sabir. Aucune trace d'oecu

pation posterieure n'a ete documentee. 

5.3.2. Les Hautes Terres 

et les Basses Terres 

5.3.2.a. Les Hautes Terres 

Parmi les sites etudies dans la zone de Dhamär, la 

ville de al-Kharraib est datee au IP millenaire tar

dif. La ceramique retrouvee presente des develop

pements formeis par rapport aux contextes cera-

306 Keall (2004) 50. 
307 Zarins-Al-Badr (1986) 50. 
308 Edens (2000) 107-121. 
309 Edens (2000) 121. 
310 U. Brunner, Die Erforschung der antiken Oase von 

Märib mit Hilfe geomorphologischer Untersuchungs-

methoden, A B A D Y 2 (1983). - W. Herberg, Bau-

complex B im Wädi Dana, A B A D Y 3 (1986) 33-57 

miques de H a m m a t al-Qä' et des affinites avec le 

repertoire de Hawagir, l'autre site oecupe dans la 

derniere partie du IP millenaire308. Hawagir a une 

extension de 15 hectares et est situe, ä la difference 

des autres sites, dans une plaine fertile. La tradition 

ceramique de l'Äge du Bronze de Dhamär sem

ble s'eteindre dans les derniers siecles du IL' mil

lenaire309. 

5.3.2.b. Les Basses Terres 

Le Anlage B 1 de la digue de Märib est le seul 

monument connu, date avec certitude de la fin du 

IP millenaire, precisement au XIP siecle av. J.-C.310. 

Pour le reste, sur la base des sources archeologi

ques, les caracteristiques du Bronze Tardif nous 

echappent completement. Ceci est probablement 

du en partie ä l'obliteration des sites sous les 

epais depöts des limons d'irrigation de l'epoque 

sudarabique. En outre, on n'a pas encore enquete 

au-dessous des niveaux de fondation des villes sud

arabiques qui pourraient receler des oecupations 

de l'Äge du Bronze final. 

5.3.3. Hadramawt et Mahra 

Nous n'avons aucune donnee chronologique pour 

documenter le Bronze Tardif du Hadramawt oü 

la tradition du post-neolitique aceramique conti-

nue jusqu'ä l'arrive des Sudarabiques. C o m m e 

nous avons dejä remarque, les groupes pastoraux 

du post-neolithique ont donc oecupe le territoire 

jusqu'ä l'arrivee de nouveaux groupes porteurs de 

1'«ancient wädi Hadramawt culture», datee du 

dernier quart du IP millenaire au V H P - debut du 

VIP siecle av. J.-C.311. Ä cette phase ou au Bronze 

Moyen se rapportent probablement les trois idoles 

en pierre trouvees dans le wädi 'Idim, en dehors 

des zones irriguees, que A. Sedov a associe ä des 

groupes pastoraux312. 

pl. 13. 14. - W Herberg, Die großen Wasserbauten 

von Märib. Versuch einer Chronologie. Intervention 

presentee aux Rencontres Sabeennes 6, Berlin 2001. 
311 H. Amikhanov, Research on the Palaeolithic and Neo

lithic of Hadramaut and Mahra, A A E 5, 1994, 217-

228.-Sedov (1996). 
312 Voir note 229. 
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5.4. L A T R A N S I T I O N D E L ' Ä G E D U 

B R O N Z E T A R D I F Ä L A P E R I O D E 

S U D A R A B I Q U E A R C H A L Q U E 

Dans les Basses Terres, le Ier millenaire av. J.-C. 

voit la naissance de la civilisation sudarabique: les 

grandes villes naissent, parmi lesquelles les capita-

les des royaumes sudarabiques, des temples sont 

construits, on produit les inscriptions monumen

tales en aiphabet sudarabique, les grands syste-

mes d'irrigation sont mis en ceuvre. La chronolo

gie de l'apparition de la civilisation sudarabique -

gräce aux decouvertes archeologiques des dernieres 

annees - est desormais un probleme qui a ete resolu 

en faveur de la chronologie longue. Les premieres 

inscriptions monumentales peuvent etre datees ä la 

premiere moitie du Ier millenaire (800 av. J.-C. envi

ron) - periode sudarabique ancienne. Les recher

ches archeologiques les plus recentes ont toutefois 

revele que la genese de la civilisation sudarabique 

remonte ä la deuxieme moitie du IP' millenaire, 

periode sudarabique archaique}[i ou protohistoire 

sudarabique314. La ville de Yalä, dans le wädi Yalä, 

affluent du wädi Dhana315, est constituee par une 

acropole et une ville basse. La fouille dans l'acropole 

a offert une sequence stratigraphique ä l'interieur 

d'une habitation qui a vu quatre phases de construc

tion316. Au-dessous de la phase de construction la 

plus ancienne, un depot de sable avec des couches de 

charbon temoigne de l'occupation la plus ancienne, 

datee au 14C ä la moitie du IP millenaire. La phase C, 

premiere phase avec structures en pierre, est datee au 

313 B. Vogt - Ch. J. Robin, Conclusion: Turnte culturelle 
de l'Arabie du Sud, dans: Cat. exposition Paris (1997) 
225. 

314 A. de Maigret, Arabia Felix. Un viaggio nell'archeolo-
gia dello Yemen, Milano, 1996,158. Le terme protohis
toire a ete utilise dans ce volume pour indiquer l'Äge 

du Bronze. Pour eviter des meprises on emploie donc 
ici le terme de periode sudarabique archaique pour la 
periode de formation de la civilisation sudarabique. 

' Le nom moderne des ruines de la ville sudarabique est 
Ad-Durayb. On utilisera toutefois le nom de Yalä, par 

lequel le site est connu dans la litterature archeologi
que. 

6 A. de Maigret, Archaeological Survey on the Wädi Yalä 

Antiquities, dans: A. de Maigret (ed.), The Sabaean 

Archaeological Complex in the Wädi Yalä (Eastern 
Hawlän at-Tiyäl, Yemen Arab Republic). A Prelimi-

radiocarbone de 1400-1100 av. J.-C. Dans la phase 

B, le plan de la maison change d'orientation; cette 

phase est datee par l'analyse de deux echantillons 

de 1050-830 av. J.-C. La structure de la phase A a 

le m e m e plan que la structure de la phase B et est 

datee 810-600 av. J.-C. A. de Maigret pense que la 

phase A est contemporaine de la construction du 

mur d'enceinte autour de la ville et que la ville a ete 

abandonnee peu apres. La ceramique ne semble pas 

avoir eu un developpement formel significatif dans 

la sequence stratigraphique. 

Les comparaisons du repertoire de Yalä avec la 

ceramique des couches profondes de Hajar ibn 

H u m a y d ont permis de confirmer les datations de 

G. W . van Beek pour le site dans le wädi Bayhän317; 

ces datations avaient ete contestees de differentes 

manieres par les partisans de la chronologie courte. 

Des confirmations ulterieures de cette chronologie 

longue sont venues de la fouille du site de Hajar al-

Rayhani dans le wädi J-Jüba318. 

Une autre donnee importante provient des fouilles 

que l'on a mentionnees. C o m m e nous l'avons dejä 

indique, les premieres inscriptions monumenta

les peuvent etre datees au VHP' siecle av. J.-C. Des 

tessons de ceramique avec des lettres de l'alphabet 

sudarabique ont ete trouves dans les phases A et B 

de Yalä, dans la deuxieme phase de Hajar al-Rayhani 

et ä Haj ar ibn Humayd. Ceci permet de dater la pre

miere apparition de l'alphabet sudarabique dans les 

Basses Terres autour du X I P - X P siecle av. J.-C. (ou 

peut-etre plus tot), donc bien avant l'apparition des 

premieres inscriptions monumentales. 

Dans le wädi Surbän, J.-F. Breton a mis au jour 

nary Report, IsMEO Reports and Memoirs 21 (1988) 

1-20. - A. de Maigret - Ch. J. Robin, Les fouilles ita-
liennes de Yalä (Yemen du Nord). Nouvelles donnees 
sur la chronologie de l'Arabie du Sud preislamique, 

Academie des inscriptions et belles-lettres. Comptes 
rendus des seances de l'annee 1989, 1989, 255-291. 
G. W van Beek, Hajar Bin Humeid - Investigations at 

a Pre-Islamic Site in South Arabia, PAFSM V (1969). 
W D. Glanzman - A. O. Ghaleb, The Stratigraphie 

Probe at Hajar ar-Rayhani, dans: W. D. Glanzman -

A. O. Ghaleb (ed.), The Wadi al-Jubah Archaeologi

cal Project, Vol. 3. Site Reconnaissance in the Yemen 
Arab Republic, 1984: The Stratigraphie Probe at Hajar 

ar-Rayhani, PAFSM III (1987) 5-64; W. D. Glanzman, 
Toward a Classification of Pottery from HR3 (Hajar 

ar-Rayhani), Wadi al-Jubah, Republic of Yemen (diss. 
University of Pennsylvania 1994). 
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des structures de l'Äge du Bronze. Dans la zone 

sont en outre presentes trois installations (Hajar 

Surbän al-A'lä, Hajar Surbän 3 et Jarshä) avec 

des structures rectangulaires; la ceramique recol-

tee en surface dans les trois sites est homogene319. 

Sur la base de comparaisons avec les types cera

miques 1510, 1511, 3100 et 4100 de Hajar ibn 

Humayd 3 2 0, J.-F. Breton date les structures rec

tangulaires aux VIIP-V siecles av. J.-C. En rea

lite les types 1511 et 4100, au moins, peuvent etre 

dates de la periode sudarabique archaique (XIP-

VIIP av. J.-C), c o m m e le demontre la sequence 

ceramique de Yalä. Mais la relation stratigraphique 

de ces structures avec des bätiments plus anciens 

pourrait etre plus importante. E n effet, un edifice 

rectangulaire a ete construit, dans un cas, sur une 

structure ovale, dans un autre cas, sur une structure 

plus complexe avec une abside321. Il s'agirait des 

seuls cas oü une relation stratigraphique est docu-

mentee entre une structure de l'Äge du Bronze et 

une structure de la periode sudarabique archaique. 

Toutefois, dans ces cas particuliers l'absence appa-

rente de ceramique de l'Äge du Bronze associee 

aux structures plus anciennes empeche de dater ces 

structures avec certitude et d'etre par consequent 

certains de la relation stratigraphique. 

Ä Shabwa aux niveaux dates au 14C ä l'Äge du 

Bronze se superposent des niveaux avec cerami

que sudarabique322. Il semble toutefois qu'il y ait 

une Solution de continuite entre les deux comple

xes. La reprise des sondages pourra mieux eclairer 

la sequence stratigraphique. Il s'agira d'un element 

important pour comprendre la relation entre l'oc

cupation de l'Äge du Bronze et celle posterieure. 

Autour du X I P siecle av. J.-C, une nouvelle 

tradition culturelle, Yancient wädi Hadramawt 

culture, apparait dans le wädi Hadramawt; eile est 

caracterisee par des structures en briques crues. 

D e la ceramique peinte avec motifs geometriques 

et figuratifs, inconnue dans les autres repertoires 

319 Breton (2000) 55-56. 
320 van Beek op. cit. fig. 93.94.111.112. 
321 Breton (2000) 55-56 fig. 10.11. 
322 L. Badre, Le sondage stratigraphique de Shabwa 

1976-1981, dans: J.-F. Breton (ed.), Fouilles de Sha

bwa II. Rapports preliminaires, Syria 68, 1991, 229-

314; J.-F. Breton, Preliminary Notes on the Develop

ment of Shabwa, PSAS 33, 2003, 199-213. 
323 Sedov (1996). 
324 Sedov (1996) fig. 5.6. 

ceramiques du Yemen ancien, a ete retrouvee asso

ciee ä cette occupation323. Certains fragments pre

sentent des lettres de l'alphabet sudarabique, pein-

tes ou gravees324. A. Sedov a interprete le com

plexe archeologique de Yancient wädi Hadramawt 

culture, sur la base de comparaisons etablies pour 

la ceramique peinte, comme le temoignage archeo

logique de l'arrivee de groupes provenant du nord-

ouest de la peninsule arabe. Le chercheur remarque 

toutefois qu'il n'est pas possible de trouver dans 

le nord-ouest un complexe ceramique unique qui 

presente toutes les caracteristiques du repertoire 

en question et d'etablir une filiation directe des 

ceramiques provenant d'un milieu nord-occidental 

specifique; il s'agit plutot de la presence de motifs 

inspirateurs. Les analyses au 14C datent Yancient 

wädi Hadramawt culture du XIP au V H P sie

cle av. J.-C. Apres cette phase, apparait un autre 

complexe ceramique qui a des liens solides avec 

les repertoires sudarabiques classiques: le classic 

Hadramawt culture. 

Dans les Hautes Terres, les chercheurs ameri-

cains relevent que la fin de la tradition ceramique 

de l'Äge du Bronze de Dhamär n'est pas claire. 

Sur la base de datations au 14C, trois ou quatre 

siecles separent la ceramique la plus recente de 

l'Äge du Bronze de celle du « Early Iron Age » 

qui parait dans la zone de Dhamär aux alentours 

du V H P siecle av. J.-C.325. Les sites de l'Äge du 

Fer de 'Earn 'Umar et de al-Ashräf sont dates de 

la premiere moitie du Ier millenaire. La cerami

que retrouvee, semblable dans les deux sites, a ete 

comparee ä la ceramique de Yalä. Les chercheurs 

ont toutefois souligne l'absence dans le reper

toire des deux sites de Dhamär des bois carenes 

sur pied typiques de Yalä. Les grandes jarres avec 

double carene, les amphores de transport et les 

decorations typiques ä lignes ondulees sont ega

lement absentes de ces repertoires326. Il est donc 

plus vraisemblable que la tradition ceramique du 

325 Wilkinson-Edens-Gibson (1997), 122-129.-Edens 

(2000) 121. 
326 A. de Maigret, Archaeological Survey on the Wädi Yalä 

Antiquities, dans: A. de Maigret (ed.), The Sabaean 

Archeological Complex in the Wädi Yalä (Eastern 

Hawlän at-Tiyäl, Yemen Arab Republic). A Prelimi

nary Report, IsMEO Reports and Memoirs 21 (1988) 

1-20. - A. de Maigret, La ceramica sabea: specificitä 

e sviluppi da uno studio delle forme, Arabia 1, 2003, 

89-96, fig. 27; 28; 32; 33; 37, 9. 
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Fig. 75. Al-Makhdara, plan et elevation de la tombe MKDiii/T 44 

Ier millenaire de Dhamär ait ete independante de 

celle sabeenne archaique de Yalä et que la tradi

tion ceramique sudarabique archaique - qui s'est 

developpee dans les Basses Terres dans le troisieme 

quart du IP millenaire - n'ait pas penetre dans les 

hauts plateaux centraux327. C'est seulement plus 

tard que cette zone verra une occupation Himya

rite, mais ceci va au-delä des limites chronologi

ques de notre propos. 

Une prospection ä Hanakat Sayäd (Dhamär) a 

toutefois conduit A. de Maigret ä formuler l'hy

pothese qu'il s'agissait d'un site proto-himya-

rite ä cause de la presence de ceramique typique 

du repertoire himyarite qui presente toutefois 

des decorations typiques de l'Äge du Bronze du 

Khawlän; hypothese qui pourrait etre confirmee 

seulement par une fouille du site328. 

Les tombes-tours ont ete utilisees pendant une 

periode de temps tres longue, c o m m e le demon-

trent les tombes de al-Makhdara, datees au 14C ä la 

premiere moitie du Pr millenaire av J.-C. (annexe 

1, tableau 12)329; elles ont donc ete utilisees aussi 

dans des periodes successives ä l'Äge du Bronze; 

parfois les blocs appartenant ä des structures d'ha

bitation de cette periode ont ete reutilises pour 

construire une tombe330. 

Ä al-Makhdara des inhumations multiples suc

cessives sont attestees dans toutes les tombes qui 

ont ete fouillees. La technique de construction de 

la tombe MKDiii/T 44 a des comparaisons directes 

avec les monuments funeraires trouves dans le Jawl 

et dates entre le V et le IIP millenaires (fig. 75)331. 

U n e longue et forte tradition a donc relie dans le 

temps et dans l'espace les groupes qui ont enseveli 

leurs morts dans ces necropoles, en arrivant ä vivre 

cöte ä cöte avec des groupes d'origines et de tradi-

tions differentes, les Sudarabiques. U n autre ele-

ment interessant est fourni par l'organisation spa-

tiale des necropoles dans la zone de al-Makhdara, 

laquelle suivait un ancien reseau routier; en effet 

les groupes de tombes-tours situees en positions 

elevees et visibles de loin, prennent trois direc-

tions differentes precisement ä l'endroit oü l'an

cienne route venant de Sirwäh se divise en trois 

troncons: vers l'est en direction de Märib, vers le 

nord-est en direction du desert et vers le nord en 

Edens (2000) 121. 

A. de Maigret, Archaeological Activities in the Yemen 

Arab Republic, 1986. 1. Himyarite Culture, East and 
West 36, 1986, 377-384. 

A. de Maigret - S. Antonini, South Arabian Necropo

lises. Italian Excavations at Al-Makhdarah and Khari

bat al-Ahjur (Republic of Yemen) (2005). 

S. Cleuziou - M.-L. Inizan - Ch. J. Robin, Premier 

rapport preliminaire sur la prospection des vallees nord 

du Wädi al-Jawf (Wädi Hiräb, Wädi Sadbä, Jabal al-

Lawdh) Republique Arabe du Yemen, Octobre 1988, 

E R A 28 et 30 (1988) 4 (rapport non publie). 

de Maigret - Antonini op. cit. 39. 
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direction du wädi Raghwän. Les traines suivent 

l'alignement des trois directions sur lesquelles se 

developpent les necropoles, en indiquant aussi de 

cette facon la nature de voyageurs des groupes des 

tombes-tours (fig. 76)332. 

Le mobilier funeraire et la parure sont tres pau-

vres; les rares ornements sont des colliers de grai

nes de cornaline de bonne facture, quelque graines 

de calcedoine, de l'amethyste, des disques obtenus 

de coquillages, un fermoir de corail, quelque grai

nes en or et en päte de verre. U n bol en granit et 

un mortier en albätre etaient probablement utili-

ses pour la cosmetique. Dans la tombe 13 (MKDii/ 

T13) on a trouve des fragments d'ustensiles en 

bronze, et dans la tombe 5 (MKDiii/T 5) deux cou-

teaux; peu d'autres fragments d'objets en bronze 

faisaient partie du mobilier funeraire. U n seul frag

ment de ceramique, appartenant au fond d'un vase 

de petites dimensions, est considere d'importation 

compte tenu des caracteristiques de la päte. Des 

materiaux allochtones, c o m m e le corail, la päte de 

verre, les coquillages, l'or, l'obsidienne et des objets 

importes c o m m e le pendant en mosai'que de päte 

de verre (peut-etre origine iranienne) et la base en 

ceramique de la tombe MKDiii/44 (hellenistique 

ou romaine ?), indiquent le vaste rayonnement des 

relations des groupes de al-Makhdara. 

Les resultats de la fouille de deux tombes ä hypo-

gee de Kharibat al-Ajur, datees du premier siecle 

de l'ere chretienne, sont presentes par S. Anto

nini avec ceux de al-Makhdara. Ceci permet d'eta-

blir une comparaison importante entre les deux 

necropoles, les rituels et les mobiliers funeraires. 

La comparaison des resultats de l'etude des res

tes humains des deux necropoles presente aussi 

un interet particulier333. Le fait que les tombes-

tours de al-Makhdara soient datees tard par rap

port ä ce que l'on savait jusqu'ä present de ce type 

de monuments permet ä A. de Maigret - sur la 

base de l'examen compare des restes d'ossements -

d'affirmer que les deux communautes represen-

332 de Maigret - Antonini op. cit. 40. 
333 A. Coppa - S. Damadio, Palaeobiology of the Popu-

lations of Yemen, dans: de Maigret - Antonini op. cit. 

91-146. 
334 A. de Maigret, N e w Evidence from the Yemenite «tur-

ret graves » for the Problem of the Emergence of the 

South Arabian States, dans: J. Reade (ed.), The Indian 

Ocean in Antiquity, Proceedings of a Conference held 

tent deux differents groupes ethniques. Plusieurs 

facteurs, les nombreux materiaux allochtones du 

mobilier funeraire, l'absence d'habitats dans le 

voisinage, l'arrangement des necropoles tel qu'il 

forme un reseau de routes, l'alignement des trai

nes sur d'anciennes voies de communication, sont 

autant d'elements qui renvoient ä la mobilite -

nomadisme - des groupes de al-Makhdara, alors 

que les groupes qui ont enseveli au Kharibat al-

Ahjur appartiennent ä des populations sedentai-

res. Les Sabeens auraient, dans ce cas, organise et 

utilise au mieux un reseau de commerce dejä exis-

tant dans une precedente tradition culturelle dans 

toute la peninsule334. 

Jusqu'il y a quelques annees, la premiere pre

sence sudarabique dans la Tihäma etait prouvee 

par les inscriptions et par le temple de al-Hämid et 

par la preuve indirecte fournie par la presence des 

Sabeens en Abyssinie, attestee par les inscriptions 

sabeennes ä Matara, Yeha, et Hawlti-Melazo. Pour 

rejoindre l'Afrique, les Sabeens devaient s'em-

barquer dans les ports de la Tihäma yemenite335. 

A. F. L. Beeston et Ch. Robin sont concordes ä 

considerer les inscriptions de al-Hämid c o m m e 

archai'ques et Ch. Robin n'exclut pas qu'elles 

soient contemporaines de Karib'il Watär336. Ä ces 

temoignages, d'autres se sont ajoutes, ces dernie-

res annees, que l'on peut faire remonter, peut-etre, 

ä un moment precedent. 

Ä al-Midamman, pres de Zabid, le contact avec 

les Sudarabiques est temoigne par la presence de 

lettres de l'alphabet sudarabique sur des frag

ments de ceramique, par des fragments de banät 

'Äd dans les murs d'un edifice en pierre (tem

ple ?), et par les types de ceramique du reper

toire sudarabique archaique (XIP-VIIP siecles 

av. J.-C). Ici des edifices en blocs de pierre peu

vent etre contemporains de la ceramique qui pre

sente des comparaisons avec le repertoire sabeen 

archaique de Yalä. Cette ceramique se trouve en 

surface et est actuellement associee ä la cerami-

in London. Kegan Paul International/British Museum 

1988 (1996) 335. 

Ch. J. Robin, La Tihäma yemenite avant l'Islam: notes 

d'histoire et de geographie historique, A A E 6, 1995, 

222-235. 

Robin op. cit. 223; A. F. L. Beeston, Sabaeans in 

Tihäma, A A E 6, 1995,241. 
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Fig. 76. Al-Makhdara, topographie de la necropole MKDiii 
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que de Sabir (phase 2). Ä defaut de stratigraphie, 

nous pourrions avancer l'hypothese que les deux 

repertoires ceramiques - ceramique « Sabir » et 

ceramique sudarabique archaique - ne sont pas 

contemporains, et que le gisement en surface est le 

resultat d'un phenomene de deflation qui a com

pacte des couches en realite non contemporai-

nes mais en succession chronologique. Le m e m e 

probleme se pose pour les ceramiques trouvees 

en surface ä al-Kashawba', oü sont presents de 

la m e m e maniere des types « Sabir » et des types 

sudarabiques archa'iques337. 

Le motif des banät 'Äd, lie aux temples du 

Jawf et present sur les murs du bätiment B ä al-

Midamman, est date par S. Antonini au moment 

de l'expansion sabeenne, precedant l'incursion 

de Karib'il Watär dans le Jawf, c'est ä dire avant 

le 750-700 av. J.-C.338. 

Le site de al-Hämid est connu depuis longtemps 

par un temple et par des inscriptions sabeennes 

boustrophediques porteuses de dedicaces au dieu 

'Almaqah339. Il est situe sur la rive gauche du wädi 

Sihäm, dans la Tihäma centrale. La zone a ete etu-

diee recemment et une fouille a interesse le site, 

oü se trouvent des structures isolees ou groupees 

dans un enclos, des cabanes et des tombes340. Le 

site oecupe une surface de plus de 30 hectares. 

Deux autres sites, juges contemporains sur la base 

de comparaisons ceramiques, ont ete identifies ä 

Wäqir, ä 15 k m ä l'ouest de al-Hämid - oü l'on 

a decouvert des inscriptions in situ - et ä wädi 

Nakhl, le long du cours du wädi Sihäm. 

U n e prospection dans un site entre al-Kha-

shawba' et la cöte a permis ä C. Philips de trou-

ver en surface de la ceramique Sabir associee ä de 

la ceramique typique de al-Hämid. Une Situation 

semblable donc ä celle de al-Khashawba', sur des 

337 Cette hypothese a ete proposee aussi tres derniere-

ment par Carl Phillips pour le site de al-Kashawba' 

oü il a conduit des sondages: C. Phillips, Religious 

and Domestic Architecture in Pre-Islamic Tihämah, 

Intervention presentee aux Rencontres Sabeennes 10: 

Recent Epigraphic and Archaeological Discoveries in 

South Arabia, St. Petersburg 2006, inedit. 
338 Keall (2004) 47 fig. 15-18.-S.Antonini,Imotivideco-

rativi delle Banät 'Äd nei templi sudarabici, Reperto-

rio Iconografico Sudarabico 2 (2004) 71 pl. 61-64. 
339 A. Jamme, Pre-Islamic Arabian Miscellanea: Al-Hud-

hud, Festschrift Maria Höfner zum 80. Geburtstag 

sites oü l'action eolique a cause le phenomene 

bien connu de la deflation. 

Le chercheur a compare la ceramique de al-

Hämid avec celle de Yalä, de Hajar ibn Humayd, 

de al-Khashawba' et de al-Midamman. Il ne pense 

pas, en revanche, qu'il y ait des comparaisons 

possibles avec la ceramique de Sabir. Si ceci est le 

cas, C. Phillips imagine justement une sequence 

ceramique: Sabir phase 1 (fin du IIP millenai

re - XIIP siecle av. J.-C), Sabir phase 2 (XIIP sie

cle - IXe siecle av. J.-C), phase al-Hämid. C o m m e 

on l'a note ici, deux phases successives sont pre-

sentes ä al-Middaman et ä al-Khashawba', pour 

des raisons differentes. Ä al-Khashawba', ceci est 

prouve par les comparaisons de ceramiques plu

sieurs fois mentionnees d'un cöte avec la phase 2 

de Sabir et de l'autre avec la ceramique de Yalä et 

de Hajar ibn Humayd; et ä al-Midamman pro

bablement aussi par la ceramique mais, surtout, 

par les decorations du type banät 'Äd. Une rai

son chronologique expliquerait donc la presence/ 

absence de comparaisons possibles avec la cerami

que de Sabir dans les differents sites. 

Nous avancons l'hypothese que les groupes de 

tradition locale dans la Tihäma du debut du Ier mil

lenaire sont des groupes du facies de Sabir ou des 

Piaines Cotieres. Les Sabeens auraient trouve dans 

la Tihäma des populations encore actives avec les

quelles ils auraient du interagir. Nous pouvons 

toutefois penser que, m e m e dans l'arc de temps 

de peu de siecles, al-Hämid, al-Midamman et al-

Kashawba' temoignent peut-etre de moments et de 

modalites d'interaction differents et que al-Hämid 

temoigne d'une presence sabeenne plus concrete 

(et/ou peut-etre legerement plus tardive) avec la 

construction du temple (ä moins que l'edifice B de 

al-Midamman ne soit aussi un temple), dans une 

(1981) 95-96 pl. 1. - S. Al-Radi, Archaeology, dans: 

F. Stone (ed.), Studies on the Tihämah.The Report 

of the Tihämah Expedition 1982 and Related Papers 

(1985) 51-53. 

C. Phillips, Al-Hämid: A Route to the Red Sea ?, 

dans: Profumi d'Arabia, Atti del Convegno, Roma 

(1997) 287-295. - Idem, The Tihämah from c. 5000 to 

500 BC, PSAS 28, 1998, 233-237. - Idem, A Prelimi

nary Description of the Pottery from al-Hämid and 

Its Significance in Relation to Other Pre-Islamic Sites 

on the Tihämah, PSAS 35, 2005, 177-193. 
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localite oü, peut-etre, les groupes du facies de Sabir 

ne s'etaient pas precedemment installes. 

Le cas de Sabir semble etre un peu different, 

mais il faut de toute facon se rappeler que le debut 

de la phase 2 du facies de Sabir (XIIP-XIP siecle 

av. J.-C.) correspond, grosso modo, aux premiers 

temoignages de la presence sudarabique archaique 

aux abords du desert. 

Entre les plusieurs centaines de figurines de terre 

cuite trouvees ä Sabir, surtout en surface ou en 

contextes de surface - et donc tard dans la sequence 

de la phase 2 -, certaines portent des caracteres qui 

rappellent les lettres de l'alphabet sudarabique341. 

U n fragment de ceramique peinte ä motifs geo-

metriques Early Raybün peut etre considere une 

importation ä Sabir; l'apparition de la ceramique 

Early Raybün dans les sites du wädi H a d r a m a w t 

est datee par A. Sedov des derniers siecles du 

IP' millenaire. U n fragment de ceramique Sabir a 

ete trouve sur l'autel d'un temple ä Hajar Yahirr 

dans le wädi Markha, d'autres fragments ont ete 

identifies en surface et ä l'interieur des tours fune

raires du eimetiere de A w ä m ä Märib. L'occupa

tion du eimetiere semble avoir commence entre 

le debut du Ier millenaire et le V H P siecle av. J.-C. 

La voie de communication est peut-etre indiquee 

par un fragment Sabir, phase 1 (fin du IIP mille

naire - XIVC siecle av. J.-C.) trouve par B. Vogt 

dans le bassin superieur du wädi Banä342. Il s'agit 

des rares temoignages directs qui attestent de toute 

facon quelque contact de nature pour le moment 

non precisee. Les repertoires de la ceramique de 

Sabir et sudarabique archaique sont eloignes du 

point de vue technologique et typologique. O n 

peut seulement signaler la presence ä Sabir de quel

ques bois et jarres avec inclusions de steatite, de 

Buffa - Vogt (2001) 441, fig. 3,5-7. 

Buffa - Vogt (2001) 440; 446 note 39. 

G W van Beek, Hajar Bin Humeid - Investigations at 

a Pre-Islamic Site in South Arabia, PAFSM V (1969) 

type 2020 fig. 101; 102; 104, H 2391. 

Buffa-Vogt (2001) 448. 

formes tout ä fait semblables ä celles trouvees, par 

exemple, dans les niveaux profonds de Hajar ibn 

Humayd 3 4 3; les vases avec inclusions de steatite 

etaient populaires c o m m e vaisselle de cuisine dans 

toute la periode sudarabique. Les jarres de trans

port que l'on trouve ä al-Kashawba', ä al-Midam

m a n et ä al-Hämid sont au contraire absentes ä 

Sabir. 
Il existe donc dans la Tihäma des temoigna

ges directs de la presence sudarabique au cours 

de la periode archaique, tandis que dans le Golfe 

d'Aden nous trouvons des traces de contacts et 

d'aeculturation par rapport ä la culture sudarabi

que, mais aucune trace de la presence directe de 

groupes sudarabiques. 

Les temoignages archeologiques sur la fin du 

facies de Sabir ne sont pas clairs. La destruction 

d'au moins une partie du site dans le IXe siecle 

av. J.-C. a ete mise hypothetiquement en rela

tion avec l'expansion du royaume de Awsän344. 

La nouvelle occupation et puis l'abandon definitif, 

au plus tard au VP' siecle av. J.-C, marquent des 

moments d'instabilite qui, pour la phase initiale, 

peuvent etre mis en relation avec la conquete par 

Karib'il Watär. L'inscription trouvee dans le temple 

de Sirwäh (RES 3945) mentionne dans la troisieme 

campagne la conquete de la zone de Tubanü, qui 

peut s'identifier avec le wädi Tuban345. La region 

deviendra ensuite partie du regne de Qatabän dans 

les derniers siecles du Ier millenaire av. J.-C346. Ä 

Sabir il n'y a aucune trace de ce developpement 

et nous pensons que le site etait dejä abandonne 

depuis tres longtemps. Les temoignages archeolo

giques de la presence qatabanite sur la cöte sont 

un teil au nord d'Aden, et les amas de coquillages 

d'Aden et de Khawr al-'Umayra (inedits)347. 

Ch. J. Robin, La Tihäma yemenite avant PIslam: notes 

d'histoire et de geographie historique, A A E 6, 1995, 

223-224. 

Robin op. cit. 224. - A. Avanzini, L'hegemonie qata

banite, dans: Cat. exposition Paris (1997) 100. 

Buffa - Vogt (2001) 448 note 49. 



CHAPITRE 6. 

LE YEMEN ET SES VOISINS Ä L'ÄGE DU BRONZE 

INTRODUCTION 

Les rapports des cultures materielles du Yemen, 

ä l'Äge du Bronze, avec celles contemporaines de 

l'Arabie, du Levant et de l'Afrique, peuvent etre de 

differents types, impliquant des significations dif

ferentes en termes de contacts culturels. O n peut 

trouver un tesson de ceramique yemenite qui est 

semblable ä un autre qui a ete retrouve en Afri

que, ou des objets en bronze qui etaient produits 

aussi au Levant ou des tombes similaires dans une 

grande partie de l'Arabie etc. Il est evident que cha

que donnee a une valeur differente que l'on doit 

interpreter. Pour chaque zone on met en evidence 

les paralleles que l'on juge significatifs, en essayant, 

successivement, de les interpreter (Fig. 77). 

6.1. LE YEMEN ET 

L'AFRIQUE ORIENTALE 

Donnees archeologiques 

6.1.1. Les Piaines Cotieres 
et l'Afrique Orientale 

Le probleme des rapports entre le facies des Piai

nes Cotieres et l'Afrique Orientale est une ques

tion debattue depuis longtemps. Si encore en 1986 

M . Tosi pouvait remarquer que «... nobody has 

348 M. Tosi, The Emerging Picture of Prehistoric Arabia, 

Annual Review of Anthropology 15, 1986, 470. 
349 Voirchap.3. 
350 Buffa - Vogt (2001). - V. Buffa, The Sabir Cultural 

Sequence in the Frame of the Archaeology of Coastal 

Yemen and Northeast Africa Bronze Age: A Provisio-

nal View, Vestnik Drevnej Istorii 3, 2002, 175-184. -

Eadem, Five Female Figurines from Southwest Ara

bia and the Hörn of Africa, Scripta Yemenica. Issle-

dovanija po Juzhnoj Aravii. Sbornik nauchnih statej 

attempted to connect the available evidence from 

the Arabian and the African sides of the Red Sea »348, 

la Situation a beaucoup change dans les dernieres 

annees, en particulier ä la suite des recherches alle-

mandes-russes dans le Golfe d'Aden et des recher

ches italiennes au Soudan oriental. Les recher

ches ont porte ä une nouvelle lecture des don

nees archeologiques de l'Ethiopie et de l'Erythree, 

zones pour lesquelles les donnees recentes sont au 

contraire tres rares. 

La definition du facies des Piaines Cotieres (ou 

de Sabir) en particulier, avec une serie de datations 

qui l'encadrent dans une sequence archeologique 

certaine349, a porte ä revoir plusieurs hypotheses 

emises au cours des annees350. 

En tout premier lieu, on peut dire que les reper

toires ceramiques des Piaines Cotieres yemenites 

et de l'Afrique Orientale ont des caracteristiques 

morphologiques et decoratives specifiques qui les 

situent en deux contextes «culturels» differents. 

Si l'on considere la phase 1 du facies des Piai

nes Cotieres (fin IIP millenaire - X I V siecle av. 

J.-C, Bronze Moyen), les traces de contacts avec 

la cöte africaine de la Mer Rouge sont rares, ä juger 

ä partir des donnees actuellement ä notre dispo-

sition. Asa Ko m a , un site sur un lac interieur de 

la plaine de Gobaad, ä Djibouti, est une des rares 

installations etudiees, datees et publiees, presen-

tant des ceramiques datees de la premiere moitie 

du IP millenaire, donc partiellement contempo

raines ä notre phase l351. O n a retrouve sur ce site 

v ehest' 60-letija M. B. Piotrovskij, Vostochnaja lite-

rature R A N (2004) 146-150. 
151 R. Joussaume, Tiya, l'Ethiopie des Megalithes. Du 

Biface ä l'Art Rupestre dans la Corne de l'Afrique 

(1995). - X. Gutherz - R. Joussaume - S. Amblard -

G. Mohamed (1996), Le site d'Asa Koma (Republi-

que de Djibouti) et les premiers produeteurs dans la 

Corne de l'Afrique, Journal des africanistes 66 (1-2), 

1996, 255-297. 
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Fig. 77. Carte de sites mentionnes dans le chapitre 6.1 et 6.2.1 
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5 cm 

Fig. 78. Motifs decoratifs comparables ä des motifs presents ä Ma'layba, phase 1: Asa Koma (Djibouti) en haut, 

Mahal Teglinos (Delta du Gash) en bas 

une serie de vases avec decorations incisees, par

fois au peigne et ä points imprimes, qui montrent 

une certaine affinite avec une decoration presente 

dans la phase 1 (fig. 78, en haut)352. 

R. Fattovich a attire, au cours des annees, l'at-

tention des chercheurs sur les rapports entre 

le Yemen et l'Afrique Orientale dans l'Äge du 

Bronze. Le travail des differentes missions archeo

logiques a consenti le reperage au Soudan oriental 

d'une tradition ceramique precedemment incon-

nue - YAtbai Ceramic Tradition - qui couvre une 

longue periode de temps, du V au Ier millenaire 

av. J.-C353. Ä l'interieur de YAtbai Ceramic Tra

dition, la phase de Kassala, datee au IV-IP mil

lenaire, comprend trois groupes; de Butana, de 

Gash et de Jabal Mokram. La sequence est illus-

tree de facon plus complete par les fouilles dans 

le site de Mahal Teglinos354. Une combinaison de 

datations au radiocarbone et de comparaisons 

avec la ceramique de Kerma et C-Group datent 

Early Gash au 3000-2300 av. J.-C, Middle Gash 

au 2300-1900 av. J.-C, Classic Gash aul900-l700 

av. J.-C, Late Gash au 1700-1500 av. J.-C, Jebel 

Mokram Group 1500-500 av. J.-C355. 

En termes de chronologie absolue, la phase 1 des 

Piaines Cotieres est contemporaine d'une partie de 

la sequence du Delta de Gash et de la premiere occu

pation du Gash par le Jebal Mokram Group. 

U n seul fragment de Ma'layba, date ä la phase 

IC, XVP-finXIV siecle av. J.C, a une comparai

son ä Mahal Teglinos; le fragment de Mahal Tegli

nos provient toutefois d'une couche datee 2300-

1850 B C (fig. 78, en bas)356. 

Dans la phase 2, Bronze Tardif, la Situation est 

Ma'layba, type 322 et 329: p. 126 pl. 51; Joussaume op. 

cit. fig. 12. 16. 26. 27. 

Fattovich - Marks - Mohammed-Ali op. cit. 173-

188. 
R. Fattovich, Indagini archeologiche sul popolamento 

antico della zona di confine settentrionale Etiopico-

Sudanese, Rivista di Antropologia 66,1988,113-136. -

R. Fattovich - K. Sadr - S. Vitaliano, Societä e terri-

torio nel Delta del Gash (Kassala, Sudan Orientale), 

3000 a. Cr. - 300/400 d. Cr., Africa 43,1988, 394^153. -

R. Fattovich, Il sito protostorico di Mahal Teglinos, 

presso Kassala (Sudan Orientale), Rivista di Antropo

logia 67, 1989, 221-238. - R. Fattovich, Excavation at 

Mahal Teglinos (Kassala), 1984-1988: A Preliminary 

Report, Kush 16, 1993, 225-287. 

R. Fattovich - S. Vitaliano, Radiocarbon Dates from 

Mahal Teglinos, Kassala, Nyame Akuma 31,1989, 39-

40. - R. Fattovich, At the Periphery of the Empire. The 

Gash Delta (Eastern Sudan), dans: W. V. Davies (ed.), 

Egypt and Africa. Nubia from Prehistory to Islam 

(1991)40^17. 

Type 345: p. 128 pl. 53. - G Capuano - A. Manzo -

C. Perlingien, Progress Report on the Pottery from 

Gash Group Settlement at Mahal Teglinos (Kassala), 

3rd-2nd Mill. BC, Etudes Nubiennes 2 (1994) 114 

fig. 4,2. 
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ig. 79. Ceramique «exotique» provenant de Sabir, phase 2 
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Fig. 80. Formes de vases comparables ä des formes presentes ä Sabir, phase 2: necropole de Cascasse, tombe 1 (1); 
Matara, niveau II a (2, 5); Yeha, tombe 9 C (3); Yeha, tombe 4 (4) 
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differente et plus complexe. Le Jebal Mokram 

Group et la culture pre-axumite en Ethiopie et en 

Erythree sont, grosso modo, contemporains de la 

phase 2 de Sabir. En ce qui concerne la chronologie 

de la culture pre-axumite, sa datation - en absence 

d'analyses au l4C - est fondee sur des comparai

sons avec les sequences sudarabiques et de la val-

lee du Nil. Selon R. Fattovich, la periode pre-axu

mite oecupe au moins tout le premier millenaire 

av. J.-C. L'occupation de Sabir termine sürement 

avant le V P siecle av. J.-C, et c'est pour cela que 

nous ne pouvons pas utiliser les comparaisons res-

pectives pour dater le materiel pre-axumite. 

Ä la suite de la fouille de l'amas de coquillages 

de Sihi l'on a pense pour la premiere fois ä une 

connexion africaine de la cöte de la Mer Rouge 

ä l'Äge du Bronze. Deux types de päte forment, 

dans le repertoire ceramique de Sihi, deux ensem-

bles differents. Tandis que la ceramique rouge est 

comparable avec les exemplaires de la phase 2 de 

Sabir (avec une seule comparaison, comme on l'a 

vu, avec la phase 1), la ceramique noire est decoree 

ä incision et impressions; de telles decorations sont 

parfois comparees avec les repertoires de Kerma et 

du C-Group de la Nubie357. Certains motifs rappel-

lent plutot le repertoire decoratif de la Pan Grave 

Culture de la Nubie et du Jebal Mokram Group, 

et les ceramiques des niveaux archai'ques d'Adu-

lis358. A Sabir ces « elements exotiques » sont tres 

rares, au point de nous les faire considerer des 

importations (fig. 79). 

357 Zarins - Zahrani (1985) 85. 
358 M . Bietak, Ausgrabungen in Sayala - Nubien 1961-

1965. Denkmäler der C-Group und der Pan-Grä-

ber-Kultur (1966). - R. Fattovich - A. E. Marks -

A. Mohammed-Ali, The Archaeology of Eastern Sahel, 

Sudan: Preliminary Results, The African Archaeolo

gical Review 2, 1984, 173-188. - K. Sadr, The Territo

rial Expanse of the Pan-Grave Culture, Archeologie 

du Nil Moyen 2 (1987) 265-291. - R. Fattovich, Inda-

gini archeologiche sul popolamento antico della zona 

di confine settentrionale Etiopico-Sudanese, Rivista di 

Antropologia 66, 1988, 113-136. - P. Paribeni, Ricer-

che nel luogo dell'antica Adulis, Monumenti Antichi 
18(1907)437-571. 

359 P. R. Schmidt - M . C. Curtis, Urban precursors in the 

Hörn: Early ls,-millennium B C communities in Eri

trea, Antiquity 75, 2001, 849-859. 
360 Les bois ä bassin bas et paroi convexe, de grandes dimen

sions : Buffa - Vogt (2001) fig. 4 de Sabir, phase 2. - F. 

Anfray, Une campagne de fouilles ä Yehä (Fevrier -

Mars 1960), Annales d'Ethiopie 5,1963, 177 pl. 129 b, 

de la tombe 6 de Yehä; Ibidem, pl. 129c et pl. 140, 6 

Ä juger par le corpus des ceramiques publiees, 

on peut dire que de plus nombreuses compa

raisons peuvent etre etablies avec l'Ethiopie 

et l'Erythree. U n e contribution importante ä 

la comprehension des developpements dans la 

zone vient d'une publication recente de fouilles 

et de prospections en Erythree. Ces dernieres ont 

fourni les premieres datations au 14C qui situent 

la culture de l'Ona, dans la zone de Asmara, dans 

le Ier millenaire av. J.-C359. O n peut etablir des 

comparaisons precises entre certaines formes de 

Sabir et Sihi et Celles de la culture pre-axumite 

et de l'Ona (fig. 80)360. Mais la totalite des for

mes de Sabir, Sihi et des sites pre-axumites n'est 

pas comparable. A u contraire chaque repertoire 

est caracterise aussi par de nombreuses formes 

qui lui sont exclusives. D e nombreuses vases de 

la culture pre-axumite proviennent de contex

tes funeraires. Le fait qu'une partie de la cerami

que pre-axumite soit caracterisee par des decora

tions imprimees et incisees assez elaborees, rend 

le cadre encore plus complexe. Parmi les motifs 

decoratifs d'Adulis, seuls les plus simples peu

vent etre compares aux motifs pre-axumites. Et 

encore, les deux series sont assez lointaines des 

motifs de Sihi. Dans ce cadre le repertoire de 

Sabir est celui qui montre le moins de similitu

des avec les motifs pre-axumites. Il semble donc 

que le goüt ou le style dans les decorations et les 

elements formeis aient suivi en partie des cireuits 

differents de diffusion. 

de la tombe 4 de Yehä; R. Fattovich, Materiali per lo 

studio della ceramica pre-axumita etiopica, 25. Suppl. 

A I O N 40, 4 (1980) pl. 16 en haut, de la tombe 9 de 

Yehä; G Tringali, Necropoli di Cascasse e oggetti 

sudarabici (?) dalla regione di Asmara (Eritrea), Ras-

segna di Studi Etiopici 26, 1978, 89 fig. 23, du site de 

Sembel-Cuscet. - Les gobelets biconiques: Tringali 

op. cit. 69 fig. 4 de la tombe 1 de Cascasse; F. Anfray, 

La poterie de Matarä. Esquisse Typologique, Rasse-

gna di Studi Etiopici 22, 1966, pl. 47, niveau II a. - Les 

bois tronconiques avec tenons horizontaux: Zarins -

Zahrani op. cit. pl. 82, 8 du site de Sihi; Tringali op. cit. 

72 fig. 7 en haut, de la tombe 1 de Cascasse. - Les jarres 

ä paroi verticale, bord epaissi avec anse horizontale: 

F. Anfray, La poterie de Matarä. Esquisse Typologi

que, Rassegna di Studi Etiopici 22,1966, 71 pl. 48,1, du 

site de Matarä, niveau II a. - Les bois carenes: Zarins -

Zahrani (1985) pl. 81,12. 15; 83, 8, du site de Sihi; 

F. Anfray, Une campagne de fouilles ä Yehä (Fevrier -

Mars 1960), Annales d'Ethiopie 5, 1963, pl. 136 c (de 

la tombe 12 de Yehä); d (de la tombe 6). La majorite 

des types provenant de Sabir sont inedits. 
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0 5 cm 

Fig. 81. Motif decoratif ä lignes ondulees commun au Khawlän et ä Mahal Teglinos (Kassala): Mahal Teglinos en 

haut, wädl Yanä'im en bas 

6.1.2. Les Hautes Terres 

et l'Afrique Orientale 

Dans leur ensemble, les repertoires ceramiques du 

Gash Group et du Jebal Mokram Group — dans la 

mesure oü l'on peut en juger d'apres le peu de frag

ments qui ont ete publies - ne presentent aucune 

comparaison avec les ceramiques du IIP et IP mil

lenaire des Hautes Terres yemenites. R. Fattovich 

a toutefois attire l'attention sur un fragment de 

bol profond decore par un motif de double ligne 

ondulee sous le bord, provenant de la couche IV 

de Mahal Teglinos datee entre 2500 et 2300 av. 

J.-C361 U n motif semblable parait sur un bol du 

site de wädi Yanä'im dans le Khawlän, date ä la fin 

du IIP ou au debut du IP millenaire (fig. 81)362. Le 

motif ä lignes ondulees est aussi present dans un 

site date au IIP millenaire de la zone de Dhamär363. 

Les chercheurs italiens estiment que le fragment de 

bol est etranger au repertoire du Gash364. 

Dans le site de wädi Dahr, ä nord de San'ä5, on a 

retrouve, dans un contexte non date, un complexe 

ceramique qui ne presente pas, selon l'auteur de la 

fouille, de comparaisons precises avec la cerami

que des Hautes Terres, mais plutot avec la Pales

tine et avec la Basse Egypte365. H. Kallweit cite des 

comparaisons pour la ceramique decoree ä ban-

des horizontales incisees, avec hachures dans le 

champ, de wädl Dahr avec la ceramique du site 

de Ma'di, pres du Caire, date au 14C au IV mille-

R. Fattovich, Excavation at Mahal Teglinos (Kassala), 

1984-1988: A Preliminary Report, Kush 16,1993, fig. 

19 en haut. - R. Fattovich, At the Periphery of the 

Empire: The Gash Delta (Eastern Sudan), dans: W. V 

Davies (ed.), Egypt and Africa. Nubia from Prehistory 

to Islam (1991) fig. 5,1. 

de Maigret (ed.) (1990) fig. 78,2. - F. Fedele, Radio

carbon Dates, dans: de Maigret (ed.) (1990) 208. 

Wilkinson - Edens - Gibson (1997) fig. 10,1-3. 

A. Manzo, Les tessons «exotiques» du groupe du 

Gash: un essai d'etude statistique, Cahier de Recher

che de PInstitut de Papyrologie et Egyptologie de Lille 

17/2,1997,77-89. 

H. Kallweit, Neolithische und Bronzezeitliche Besied

lung in Wadi Dhahr, Republik Yemen. Eine Untersu

chung auf der Basis von Geländebegehungen und Son-

dagen (1996). - Idem, Prähistorische Besiedlungsspu

ren im zentralen Hochland des Jemen, Das Altertum 

43,1997,203-217. 
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Fig. 82. Ma'di, ceramique de l'habitat predynastique 
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naire366, et avec la ceramique chalcolithique de la 

Palestine (fig. 82)367. 

La ceramique decoree du site de Ma'di comprend 

soit des bandes incisees, qui entrent bien dans le 

repertoire restreint de wädi Dahr, soit des decora

tions de points imprimes, absentes ä wädl Dahr. 

Dans son ensemble eile est consideree, par I. Riz-

kana et J. Seeher, de production locale, mais d'inspi-

ration palestinienne; ils citent des contextes chalco-

lithiques ghassuliens et des contextes Early Bronze 

Age la (Megiddo et Affula)368. E n ce qui concerne 

les formes, certains exemplaires provenant de wädl 

Dahr se rapprochent des formes que I. Rizkhana et 

J. Seeher considerent d'inspiration palestinienne; 

par exemple deux jarres ä col avec decoration inci-

see, et les bois ä profil convexe ä bord evase369. Les 

bois de Ma'di sont, toutefois, decores de points 

imprimes, alors que ceux de wädi Dahr ont un cor

don horizontal. E n outre une comparaison peut 

etre etablie pour un type de cordon modele decore 

d'une rangee d'impressions370. Toutefois la decora

tion la plus frequente dans le groupe des cerami

ques de Ma'di d'inspiration palestinienne, wäre 1b, 

est constituee par une rangee de points imprimes 

sur le col de jarres ou sous le bord des bois; cette 

decoration est absente ä wädi Dahr, oü sont presen-

tes des formes, c o m m e les jarres globulaires ä bord 

rentrant, absentes ä Ma'di. E n outre le lien entre le 

repertoire de Ma'di et l'environnement palestinien 

est fourni plutot par les decorations ä points impri

mes, absentes ä wädi Dahr. La decoration incisee est 

apparemment typique du groupe de fragments de 

Ma'di, mais eile est absente en Palestine. U n e com

paraison directe entre wädl Dahr et la Palestine est 

par contre fournie par une anse verticale ä double 

bätonnet presente par exemple ä Lachish371. 

D u reste la ceramique de wädi Dahr n'est pas 

366 I. Rizkana - J. Seeher, Maadi I. The Pottery of the Pre-

dynastic Settlement, A V 64 (1987). -1. Rizkana - J. See

her, Maadi IV The Predynastic Cemeteries of Maadi 

and Wadi Digla, A V 81 (1990) 104-105. 
367 R. Amiran, Ancient Pottery of the Holy Land 

(1969). 
368 Rizkana - Seeher op. cit. 76-77. 
369 Kallweit op. cit. fig. 1 troiseme du haut; fig. 1 en bas. -

Rizkana and Seeher op cit. pl. 41; 56, 6. 9. 
370 Kallweit op. cit. fig.l cinquieme du haut. - Riskana -

Seeher op. cit. pl.41. 
371 Kallweit op. cit. fig. 2enhaut.-O.Tufnell,Lachish IV 

The Bronze Age (1958) pl. 12,43. La päte des cerami-

si totalement etrangere au repertoire du IIP mil

lenaire des Hautes Terres; par exemple la deco

ration en couple de lignes incisees avec hachures 

(fig. 52) est presente sur un fragment du site 1 de 

wädl '1-Thayyila (fig. 39, dernier en bas)372. 

Interpretation 

En qui concerne l'interpretation des donnees en 

general, les sources archeologiques nous docu-

mentent seulement sur les ressemblances entre les 

objets. Mais, puisque les objets ne circulent pas par 

eux-memes, il s'agit de comprendre la raison de 

ces ressemblances. O n peut faire quatre differentes 

hypotheses sur les causes de ces ressemblances. 

1) Des objets produits dans le m e m e endroit 

ont ete transportes dans des lieux differents, avec 

le but de transporter les objets memes, ou c o m m e 

conteneurs dans le cas de la ceramique. Dans ce 

cas, qui peut correspondre ä ce que l'on appelle 

mecanismes d'echange - et l'echange commercial 

represente un mecanisme extreme - rentrent tous 

les cas de diffusion de matieres premieres (soit bru-

tes, semi-finies ou en forme d'objets finis) prove

nant de sources precises et bien identifiees. 

2) Des objets produits dans des endroits dif

ferents sont l'ouvrage des memes personnes (ou 

groupes) qui se sont donc deplaces. O n doit sup

poser ici le deplacement des producteurs ou du 

moins leur frequente circulation. 

3) Des objets produits dans des endroits diffe

rents par differentes personnes ont pu s'inspirer 

au m e m e modele, qui a ete transmis gräce ä des 

contacts directs entre ces personnes ou, plutot, gräce 

au transport des objets. Cette hypothese vaut tou

tefois si les artefacts n'ont pas ete l'objet d'echan-

ques de wädi Dahr a une couleur orange clair caracte

ristique; la pate lb de Ma'di, dans laquelle sont pro

duits les types qui ont plus d'affinite avec ceux de wädi 

Dahr, est decrite comme «light in colour... most com

m o n is reddish-brown, but there occur further all sha-

des of shellowish-red, light red, red, dark red»; mal-

heureusement une tentative d'examiner directement la 

ceramique de Ma'di - et donc de comparer le type de 

päte avec celui de wädi Dahr - n'a pas donne de resul

tat, parce que ce type de ceramique ne figure pas dans 

le petit musee de Ma'di. 
372 de Maigret (ed.) (1990) fig. 79, 1. 
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ges en tant que tels, et si l'on n'a aucun indice d'une 

particuliere mobilite de producteurs373. 

4) Les ressemblances entre les artefacts derivent 

seulement de coi'ncidences accidentelles. 

Le cadre des connexions entre le Yemen et l'Afri

que Orientale est, c o m m e on l'a vu, assez diversi-

fie. Nous supposons que, dans tous les cas exa-

mines, on peut exclure des coi'ncidences acciden

telles pour les similitudes soit des formes soit des 

decorations de la ceramique. 

Une question importante et encore difficile ä eva-

luer est celle des paralleles etablis pour la cerami

que de wädl Dahr et donc des contacts des groupes 

des Hautes Terres et de la Basse Egypte au I V mil

lenaire. O n a ici quelques paralleles precis dans 

deux contextes ceramiques par ailleurs differents. 

Des contacts, que l'on doit supposer plutot directs, 

seraient ä la base des paralleles, dans le moment 

de formation de l'Äge du Bronze du Yemen. Si la 

voie de contacts a ete la cöte occidentale de la Mer 

Rouge, on doit supposer l'existence de groupes qui 

auraient ete les intermediaires entre la Basse Egypte 

et le Yemen. Le manque de donnees nous empe-

che pour le moment d'avancer dans ce domaine. 

D'autre part la ceramique de Ma'di que l'on com

pare avec celle de wädl Dahr est consideree d'ins

piration palestinienne. Si on privilege les paralleles 

du repertoire de wädl Dahr avec ceux de la Palestine 

- qui ont inspire celui de Ma'di - on doit penser 

que la voie des contacts avec les Hautes Terres du 

Yemen a ete l'Arabie occidentale. La question n'est 

pas resolue pour le moment; on discutera encore 

de cette deuxieme hypothese ci-apres. 

En general, peu des comparaisons existantes 

entre deux contextes, pour le reste entierement dif

ferents, peuvent etre interpretees c o m m e le signe 

R. Peroni, L'Italia alle soglie della storia (1996). 

J. Zarins et H. Al-Badr mentionnent un bracelet en 

pierre polie provenant d'un amas ä coquillages date 

du Neolithique qu'ils comparent avec des exemplai

res du Chalcolithique du Sinai' et la periode Nagada II 

en Egypte. Les chercheurs estiment en general qu'il ne 

s'agit pas de contacts directs, mais par l'intermediaire 

de groupes de la cote occidentale de la Mer Rouge: 

Zarins - Al-Badr (1986) 44. 

J. Zarins, Obsidian and the Red Sea Trade - Prehistoric 

Aspects, dans: M . Taddei (ed.), South Asian Archaeo

logy 1987. Part I (1990) 507-541. - V. M . Francaviglia, 

II existait dejä au Neolithique un commerce d'obsi

dienne ä travers la Mer Rouge, Supplement ä la Revue 

de l'extension de mecanismes d'echange. Dans ce 

cas l'on devrait trouver peu d'objets d'une culture 

materielle donnee,« superposes» ä un repertoire 

fondamentalement different. C'est notre hypothese 

1, qui peut etre appliquee au fragment du Gash qui 

trouve une comparaison dans le Bronze Ancien 

dans le repertoire du Khawlän. La donnee devrait 

etre inseree dans le cadre plus ample des rapports 

qui ont interesse les deux cötes de la Mer Rouge, 

dejä pendant le Neolithique374. Elle serait donc le 

resultat secondaire de contacts entre les Hautes Ter

res du Yemen, et l'Afrique Orientale par l'interme

diaire des plaines cotieres, contacts lies peut-etre ä 

l'echange d'obsidienne375. 

A u debut du Bronze Moyen, un autre type de 

temoignage revele des contacts de nature et d'in-

tensite meconnue entre le Golfe d'Aden, le delta du 

Gash et Djibouti. Les deux tessons de Ma'layba qui 

ont des paralleles, l'un ä Asa K o m a (Djibouti) et 

l'autre ä Mahal Teglinos (Soudan oriental), pour

raient rentrer encore dans les contacts encadres dans 

un mecanisme d'echange de nature inconnue. 

Dans le Bronze Tardif, dans la seconde moitie 

du IP millenaire, la Situation se fait plus complexe. 

Le modele propose par R. Fattovich, pour cette 

periode, d'un «... Tihämah Cultural Complex, 

sharing enough ceramic figures to be regarded as 

regional variants of one cultural tradition ...»376 

s'est avere perime; un modele semblable devrait se 

refleter dans le record archeologique par une large 

diffusion de types ceramiques que l'on ne retrouve 

pas dans les zones en question. Toutefois les com

paraisons etablies, de nature et intensite variables, 

montrent une mobilite d'idees, d'objets ou de per

sonnes pour laquelle il est de toute facon neces-

saire de trouver des explications. 

d'Archeometrie (1996) 65-70. - J. Zarins, Mesopo-

tamia and Frankincense: the Early Evidence, dans: 

A. Avanzini (ed.), Profumi d'Arabia, Atti del Conve-

gno, R o m a (1997) 256-257. 

R. Fattovich, The Contacts Between Southern Arabia 

and the Hörn of Africa in Late Prehistory and Early 

Historical times: A View from Africa, dans: A. Avan

zini (ed.), Profumi d'Arabia, Atti del Convegno, Roma 

(1997) 278-289; la question a ete aussi discutee par 

A. Manzo, Echanges et contacts le long du Nil et de 

la Mer Rouge dans l'epoque protohistorique (IIP et 

IP millenaires avant J.-C), B A R International Series 

782 (1999). 



6.2. LE Y E M E N ET LE LEVANT 271 

A Sihi le repertoire de la ceramique noire deco

ree par incisions et impressions s'accompagne ä 

la ceramique rouge, identifiable celle-lä avec le 

repertoire du facies des Piaines Cotieres. Le fait 

que le type de päte caracteristique de la cerami

que noire semble etre etranger aux repertoires 

du facies des Piaines Cotieres porte ä supposer 

que cette quantite consistante de fragments repre

sente le resultat d'un mecanisme d'echange, c'est-

ä-dire que la ceramique noire de Sihi soit importee 

de l'Afrique Orientale. Les comparaisons, toute

fois, se limitent aux decorations, pendant que les 

formes sont differentes. O n peut avancer l'hy

pothese que les lieux precis de production de la 

ceramique noire importee ä Sihi n'aient pas ete 

encore identifies. 

La Situation est differente en ce qui concerne 

l'Ethiopie et l'Erythree. Ici les comparaisons pre-

cises entre certains types des repertoires de Sabir 

et de Sihi/ceramique rouge, et d'autres provenant 

des sites pre-axumites, postulent des contacts 

plus directs. Les types de Sabir n'apparaissent 

pas etrangers du tout au repertoire du facies des 

Piaines Cotieres. La poterie de la culture pre-axu

mite pour laquelle on a etabli des comparaisons 

precises provient soit d'habitats soit de contex

tes funeraires et appartient, non seulement ä la 

classe des vases pour le stockage ou la cuisson, 

mais aussi ä celle de la vaisselle de table. C'est 

peut-etre notre hypothese 3, interpretee dans le 

sens que l'on peut supposer soit un contact direct 

entre groupes differents, soit aussi le transport 

d'objets. Malheureusement, la chronologie pre-

axumite etant fondee surtout sur des comparai

sons avec des sequences du Soudan, de la vallee 

du Nil et de l'Arabie meridionale, il est difficile 

d'etablir la direction principale de ces contacts. 

Sabir, Sihi et la ceramique pre-axumite ont en 

c o m m u n peu de decorations imprimees, qui toute-

377 Dans ce cadre encore tres imprecis, on peut ajouter un 

autre element d'evaluation difficile. Parmi les centaines 

de figurines en terre cuite retrouvees ä Sabir, la majorite 

representent des animaux; quelques autres represen-

teur des femmes obeses; quelques caracteristiques phy-

siques se retrouvent sur trois figurines feminines, en 

calcite ou en terre cuite, provenant de Matarä et Adu-

lis: V Buffa, Five Female Figurines from Southwest 

Arabia and the Hörn of Africa, Scripta Yemenica. Iss-

ledovanija po Juzhnoj Aravii. Sbornik nauchnih statej 

v ehest' 60-letija M . B. Piotrovskij, Vostochnaja litera-

ture R A N (2004) 146-150. 

fois n'apparaissent pas sur les memes types de vase. 

Le goüt pour la decoration incisee et imprimee est, 

c o m m e on l'a dejä dit, un goüt africain, mais les 

voies et les directions dans lesquelles les idees et 

les differents styles ont circule et evolue, d'abord 

dans la Corne d'Afrique, ne sont pas encore clai-

res377. 

6.2. LE Y E M E N ET LE LEVANT 

Donnees archeologiques 

6.2.1. Les Hautes Terres et le Levant 

A. de Maigret a mis l'accent, depuis la decouverte 

de l'Äge du Bronze du Yemen, sur les parentes loin-

taines des repertoires ceramiques et des structures 

du Khawlän avec le Levant378. O n retrouve des ele

ments des bätiments fouilles dans le Khawlän par 

exemple dans la Palestine meridionale et dans le 

Sinai meridional. I. Beit-Arieh a affirme, ä la suite 

des reconnaissances et des fouilles dans les deux 

zones, sur la base d'affinites dans les structures 

d'habitation et des repertoires ceramiques, que les 

deux zones etaient habitees dans le Early Bronze 

Age II (premiere moitie du IIP millenaire) par le 

m e m e groupe ethnique qui, originaire de la Pales

tine meridionale, avait emigre dans le Sinai meri

dional. Le chercheur a mis en particulier l'accent 

sur certains elements speeifiques des bätiments; 

pieces allongees, avec entree sur le long cöte, sol 

creuse de 20-40 c m par rapport au niveau du ter

rain, presence de bancs en pierre le long des parois, 

pilier central de support pour le toit en bois ou en 

pierre, presence de pieces accessoires destinees ä 

ne pas etre habitees (fig. 83)379. O n trouve ces ele

ments aussi dans les structures du Khawlän. 

378 A de Maigret, dans: de Maigret (ed.) (1990) 218. 
379 I. Beit-Arieh, A Pattern of Settlement in Southern Sinai 

and Southern Canaan in the Third Millenium B. C , 

B A S O R 243, 1981, 31-55: sites de Nabi Salah (site 

1042), Sheikh Muhsen (site 1046-7), Sheik 'Awad, le 

site n. 1150 dans la partie Orientale de l'oasis du Feiran, 

le site n. 1042 ä l'entree du col Watia, le site n. 1014 au 

debouche du wädi ' U m m Tumur dans le Sinai meri

dional et le site Ain el-Qudeirat dans le Neguev meri

dional. 
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Fig. 83. Structures d'habitation du Sinai' meridional et du Neguev: Sinai meridional, Sheik Muhsen unit D (1), unit 

F (2); Neguev, sites pres de 'Ain al-Qudairät, site 1202 (3), site 1230 (4) 

6.2.2. Monuments funeraires 

et cultuels 

Quand nous avons decrit les differentes cultures 

materielles de l'Äge du Bronze au Y e m e n on a mis 

en evidence que certaines manifestations culturel-

les (monuments funeraires et cultuels) ont une dis-

tribution qui depasse les limites des facies; tou

tes ces manifestations sont presentes en dehors du 

Yemen et en particulier au Levant et dans l'Arabie 

occidentale, mais aussi, avec quelques variations, 

dans l'Arabie Orientale380. 

Les tombes-tours, appartenant aux types pre

sents au Yemen, sont distribuees du Sinai' ä l'Arabie 

Saoudite, de la Jordanie ä la Syrie. Peu de variantes, 

qui ont une distribution plus limitee, fönt excep-

tion. O n trouve des tombes-tours egalement en 

Arabie Orientale381. Les traines, qui accompagnent 

souvent les tombes, peuvent etre de types diffe

rents, qui, toutefois, ne sont pas lies ä des zones 

380 Ä la lumiere des donnees archeologiques actuellement 

disponibles, il semble que les rapports de l'Äge du 

Bronze du Yemen avec l'Arabie Orientale se limitent 

presque exclusivement aux tombes-tours, expression 

d'un pastoralisme nomade ou semi-nomade qui a inte

resse autant l'Arabie que le Levant, et quelques fois aux 

rares objets des parures funeraires. Par contre dans les 

cultures materielles de l'Arabie Orientale, du Golfe et 

de POman, des liens sont evidents avec la Mesopota-

mie, l'Iran, Mohenjo-daro au Pakistan, le Balüchistän, 

la vallee de l'Indus: voir D. T. Potts, The Arabian Gulf 

in Antiquity 1 (1990). 

Braemer - Steimer-Herbet - Buchet - Saliege - Guy 

(2001) 42; les tombes-tours du Yemen, selon les cher

cheurs francais, sont plus proches de Celles du Sinai que 

de Celles de l'Arabie Orientale. - T. Steimer-Herbet, 

Classification des sepultures ä superstructure lithique 

dans le Levant et l'Arabie occidentale (IV et IIP mil

lenaires avant J.-C), B A R International Series 1246 

(2004) type 8p. 82-83. 
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geographiques specifiques, ni au Yemen ni en Ara

bie en general ou au Levant382. 

Des types de tombes ä tumulus sont presents au 

Yemen; leur caracteristiques les mettent en rapport 

avec le Neguev, le Sinai et la Galilee383. 

Toutes profanees dans l'antiquite, les tombes ä 

tumulus de wädl Masila, sur le Jawl meridional, 

ont restitue peu d'objets de parure; dans trois tom

bes du wädi 'Arf sont presents des pendentifs de 

coquillages et de perles; des ornements sembla

bles se trouvent aussi dans des contextes dates de 

la fin du I V au debut du IIP millenaire, sur la cöte 

de l'Arabie Saoudite et de l'Oman384. La tombe ä 

tumulus de al-Qibali 9 presente, dans l'enceinte, 

deux dalles dressees avec la representation d'un 

guerrier muni d'une dague ä pommeau en forme de 

croissant, qui est une copie des originaux en metal, 

connus dans le Proche-Orient ä partir du milieu 

du IIP jusqu'au debut du IP millenaire385. 

Des pieces, presentant des caracteristiques qui 

portent ä les considerer d'utilisation non domes-

tique, sont documentees dans un village au 

Khawlän386, dans le wädl Surbän387 et ä Sabir388. 

Des pierres dressees dans le sol, en general ali-

gnees le long de la paroi de fond ont ete retrou-

vees ä l'interieur des pieces que l'on a definies 

ici sacella; nous leur avons attribue une fonction 

cultuelle. O n a rappele, pour ces pieces, la compa

raison avec le shrine de Hazor en Palestine389. La 

presence de structures semblables pres des sour

ces de differents wädl non loin de wädl Surbän 

peut etre significative. 

D'autres installations avec pierres dressees se 

trouvent en dehors des habitats, sur les terrasses 

formees par les affluents du wädl Surbän. Elles 

sont constituees par des podium ou cistes situes 

devant un rocher avec pierres dressees. Il pour-

382 Steimer-Herbet op. cit. 73. 
383 Steimer-Herbet op. cit. 63-65. 
384 Vogt (1997) 30 fig. ä la page 33. 
385 Vogt (1997) 32. 
386 A. de Maigret, dans: de Maigret (ed.) (1990) 214-215. 
387 Breton (2000) 53. 
388 B. Vogt - A. V Sedov, Die Sabir-Kultur und die jeme

nitische Küstenebene in der 2. Hälfte des 2. Jahrtau

sends v. Chr., dans: Cat. exposition Vienne (1998) 146-

151,photoälap. 149. 
389 V. Buffa, Cults, Symbols, and Rituals in the Late Pre-his-

tory of Ancient Yemen: Some Questions from Sabir, dans: 

Sholan - Antonimi - Arbach (ed.) (2005) 125-134. 

rait s'agir d'un autre type de sacellum ou d'autel. 

J.-F. Breton rappelle des configurations similai-

res representant des « divinites » dans les deserts 

du Neguev et du Sinai390. Differents ensembles de 

pierres dressees on ete reperes dans la vallee du 

Udva, dans le Neguev meridional. Ils peuvent etre 

situes pres d'un autel et d'un demi-cercle de pier

res, une sorte de sanctuaire, ou etre pres d'une 

sepulture. U n exemple de «sanctuaire», date au 

V millenaire, avait une cour, de 12 x 12 m, for-

mee par un rangee de pierres; ä l'interieur, dans 

un coin, des dalles dressees delimitaient une zone 

de 4 x 1,5 m ; au centre 16 petites pierres dressees, 

hautes de 7 ä 25 cm, etaient protegees par quatre 

pierres de dimensions majeures391. 

Des piliers dresses, d'une hauteur pouvant 

rejoindre 5 m, isoles ou en groupes, monuments 

qui doivent avoir eu des planimetries differen

tes, mais qui ne sont pas toujours comprehensi-

bles ä cause du manque de documentation, ont 

recu la denomination de megalithes. Ces monu

ments ne semblent pas, en general, etre associes 

ä des sepultures; seulement ä al-Midamman on a 

trouve une tombe d'enfant associee ä l'un d'eux. 

Certains ensembles de megalithes sont peut-etre 

associes ä des maisons, c o m m e ä 'Adräm oü on 

a documente, pres des megalithes, des structures 

rectangulaires et, en surface, de la ceramique de 

l'Äge du Bronze. Les ensembles de megalithes du 

wädl Khabb et de 'Adräm, dans le wädl Zurayb, 

sont probablement comparables ä ceux de Rajäjil, 

dans le wädl Sirhän, en Arabie septentrionale, oü 

un ensemble de pierres dressees comprend plus 

de cinquante groupes de deux ä dix-neuf piliers, 

quelques-uns hauts de plus de 3 m. Des structures 

d'habitation ont ete retrouvees dans les alentours 

du site392. D e l'industrie lithique et de la cerami-

3,0 Breton (2000) 53-54, structures T 4 e T 5. Le chercheur 

n'exclut pas que certains d'entre eux soient en realite 

des sepultures. 
391 U. Avner, Ancient Agricultural Settlement and Reli

gion in the Uvda Valley in Southern Israel, Biblical 

Archaeologist 53, 3, September 1990, 133-137. -Voir 

aussi U. Avner, Ancient Cult Sites in the Negev and 

Sinai Deserts, Tel Aviv 11, 2, 1984, 115-132. 
392 P. Parr - J. Zarins - M. Ibrahim - J. Waechter - A. Gar-

rard - C. Clark - M . Bidmeade - H. Al-Badr, Preli

minary Report on the Second Phase of the Northern 

Province Survey 1977, Atlal 2,1978,29-50. -J. Zarins, 

Rajäjil, a Unique Arabian Site from the Fourth Millen

nium B.C., Atlal 3, 1979, 73-78. 
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que peuvent etre associees aux megalithes; les deux 

trouvent des paralleles dans le materiel du Sinai, 

Neguev et Palestine. J. Zarins a attribue le site ä 

la tradition chalcolithique du Proche-Orient du 

IV millenaire393. Des ensembles de pierres dres

sees, similaires ä ceux de Rajäjil, ont ete documen-

tes en Arabie centrale394. 

D'autres ensembles de pierres dressees, groupees 

ä deux ou ä trois, se trouvent dans les affluents 

orientaux du wädl Surbän395. 

Dans la Tihäma, ä al-Midamman il n'a pas ete 

possible de reconstituer un plan precis des nom

breux ensembles de megalithes. Les similitudes 

etablies entre les objets en metal, associes avec un 

des megalithes, avec des types similaires du Levant 

sont un autre lien avec le nord396. Ä al-Hamili un 

plan partiel du site, peut-etre non exact, dessine 

des alignements de piliers longs de plusieurs cen-

taines de metres397. Dans la vallee du Udva, dans 

le Neguev, ä part les petites pierres dressees, on 

trouve aussi des megalithes de plusieurs metres 

de hauteur398. 

La distribution des megalithes va donc des Bas

ses Terres, et des Piaines Cotieres du Y e m e n ä 

l'Arabie, au Neguev et au Sinai. 

Interpretation 

Le cas des rapports entre le Yemen et le Levant 

que l'on vient de decrire est different de celui des 

rapports avec l'Afrique. 

C o m m e on a dejä vu, la ceramique de wädl Dahr 

temoigne, dejä dans le I V millenaire, de contacts 

Zarins op. cit. 75. 

J. Zarins - N. Whalen - M . Ibrahim - A. Mursi -

M . Khan, Comprehensive Archaeological Survey 

Program. Preliminary Report on the Central and 

Southwestern Provinces Survey: 1979, Atlal 4, 1980, 
26pl.7. 

Breton op. cit. 54. 

A. Giumlia-Mair - E. Keall - S. Stock - A. Shugar, 

Copper-based Implements of a Newly Identified 

Culture in Yemen, Journal of Cultural Heritage 1, 
2000, 37-43. 

G. Benardelli - A. E. Parrinello, Note su alcune loca-

htä archeologiche del Yemen. I complessi megalitici 

di al-Hamli e di Mosna', A I O N 30 (n. s. 20), 1970, 

117-118. - H. Petres, AI Hedjar al-Ghaimah. Die ste

henden Steine - ein jemenitisches Stonehenge, Jemen-
Report 5, 1974, 14-15. 

dont nous ne savons pas s'ils se rapportent ä la 

Basse Egypte ou ä la Palestine; on a en effet mis 

en evidence que les paralleles sont avec des formes 

ceramiques et des decorations considerees d'ins

piration palestinienne. 

En ce qui concerne la culture materielle, au cours 

du IIP millenaire les formes de repertoire cerami

que du Khawlän montrent des affinites generiques 

mais continues avec le Proche-Orient; les struc

tures d'habitation ont des paralleles plus precis au 

Neguev et au Sinai'. 

Dans le wädl Hadramawt et au Mahra les dagues 

ä pommeau en forme de croissant representees sur 

les steles de guerrier sont des copies des originaux 

de metal, connus dans le Proche-Orient ä partir du 

milieu du IIP jusqu'au debut du IP millenaire. Les 

objets en cuivre du depot de al-Midamman appar

tiennent ä des types connus au Proche-Orient de 

la deuxieme moitie du IIP aux premiers siecles du 

IP millenaire. 

Des structures funeraires semblables ä Celles de 

toute la peninsule arabe occidentale, du Sinai et 

du Levant sont presentes, au IIP (et peut etre au 

IV) millenaire dans les Basses Terres, au Khawlän 

et dans l'Hadramawt. Des sacella sont presents 

dans des etablissements de plusieurs zones du 

Y e m e n en formes similaires ä Celles du Levant, 

du Sinai et du Neguev dans le IIP et le IP mille

naire. Ils sont une indication d'un lien au niveau 

des systemes de croyances. La distribution des 

monuments megalithiques est differente de celle 

des tombes-tours et relie la Tihäma, les Basses Ter

res yemenites, l'Hijäz et le Sinai'399. 

La problematique liee aux coutumes funerai-

U. Avner, Ancient Agricultural Settlement and Reli

gion in the Uvda Valley in Southern Israel, Biblical 

Archaeologist 53, 3, September 1990, 133. 

La presence d'un eimetiere avec des sepultures en cer-

cles de pierres et steles monolithiques ä Mahal Teglinos 

(Soudan oriental), est une donnee difficile ä apprecier. 

Trente cinq steles monolithiques, d'une hauteur maxi-

m u m de 1 metre, retrouvees en six niveaux superpo-

ses, ont ete datees par R. Fattovich de la derniere par

tie du IIP' millenaire ä la fin du I" millenaire av. J.-C. 

Des steles similaires, non datees, ont ete retrouvees sur 

la cote de la Mer Rouge, ä Aqiq et le long de la fron-

tiere avec l'Ethiopie; quelques steles ont ete trouvees 

egalement dans des eimetieres du C-Group. La dimen-

sion des steles, Porganisation du eimetiere de Kassala 

et la datation de monuments soudanais, ne laissent pas 

entrevoir une relation avec les megalithes yemenites. 
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res et aux elements qui ont ete ici appeles super-

structurels, c'est-ä-dire les elements lies au monde 

spirituel, au Systeme des croyances, dessine donc 

un cadre precis. Les tombes-tours circulaires, avec 

une distribution qui va du Yemen ä l'Arabie Saou

dite, au Neguev et ä la Palestine, Arabie Orientale 

comprise, sont attribuees ä des bergers nomades 

ou semi-nomades qui appartiennent ä une tradition 

transarabique du I V et du IIP millenaires. J. Zarins 

a defini le « Southwest Asian Pastoral Technocom-

plex » c o m m e une adaptation aux marges arides de 

l'ancien Proche-Orient, sans la presence du cha-

meau400. Clark a ainsi codifie le terme de techno-

complex: « A group of cultures characterized by 

assemblages sharing a polythetic ränge but dif-

fering specific types of the same general families 

of artefact-types, shared by as a widely diffused 

and interlinked response to c o m m o n factors in 

environment, economy and technology»401. Dans 

le cas des tombes-tours, les similitudes precises 

entre les monuments, qui se retrouvent, tres nom

breuses, dans les necropoles distribuees sur un tres 

ample rayon du nord au sud de l'Arabie, semblent 

impliquer un lien plus direct. Ä l'etat actuel des 

recherches, il n'est pas m e m e possible de decerner 

des variations regionales de ces monuments, faite 

exception pour les tombes avec steles de guerrier 

de l'Hadramawt et du Mahra. La continuation de 

la tradition d'enterrer les morts dans les tombes-

tours dans la periode sudarabique par des groupes 

pastoraux - dont l'appartenance ä un groupe eth-

nique different des Sudarabiques de al-Makhdara 

est prouvee par les analyses anthropologiques -

souligne la force de la tradition et l'identite des 

groupes nomades. 

La distribution des tombes-tours et aussi de sacella 

indique que certaines croyances et rituels religieux de 

l'Äge du Bronze du Yemen puissent etre l'heritage 

d'un plus ancien substrat culturel commun. 

Il ne semble pas possible de voir dans ces don

nees un element de casualite. S'il est vrai - c o m m e 

R. Fattovich, The Stelae of Kassala: A N e w Type of 

Funerary Monuments in the Eastern Sudan, Archeo-

logie du Nil Moyen 3 (1989) 55-69. 
400 J. Zarins, Pastoral Nomadism in Arabia: Ethnoarchaeo-

logy and the Archaeological Record - A Case Study, 

dans: O. Bar Yosef - A. Khazanov (ed.), Pastoralism 

in the Levant. Archaeological Materials in Anthropolo-

gical Perspectives, Monographs in World Archaeology 

l'affirme C. Edens - que le pastoralisme neolithi

que est arrive du Levant au Yemen ä travers les 

montagnes de l'Arabie occidentale402, cette route 

semble etre restee toujours ouverte, m e m e dans 

l'Äge du Bronze. Les comparaisons recurrentes, 

soit pour les structures d'habitation soit pour la 

ceramique, suggerent un lien du Yemen avec le 

Levant, qui ne semble pas pouvoir etre ni occasion-

nel ni fortuit. D e telles comparaisons, continues 

mais generiques, suggerent en effet des rapports 

Continus depuis le Neolithique et des transfor-

mations des cultures materielles qui se sont veri-

fiees in loco ä travers le temps. E n d'autres ter-

mes, les groupes pastoraux neolithiques instal-

les au Yemen ont continue ä recevoir un apport 

des contacts Continus avec des groupes de ber

gers nomades, qui ont continue ä suivre les routes 

nord/sud m e m e dans la deuxieme moitie du I V 

et dans le IIP millenaire. La ceramique du site de 

wädl Dahr, si on la rapporte ä la Palestine, serait 

donc un des rares temoignages precis des contacts 

au I V millenaire. Les cultures materielles yemeni

tes de l'Äge du Bronze se sont au für et ä mesure 

modifiees in loco, en acquerant des caracteristi

ques specifiques, mais l'origine commune semble 

evidente. L'apport de groupes pastoraux de loin-

taine origine levantine, et leur forte identite, sont 

particulierement evidents dans la distribution des 

tombes-tours circulaires. L'ideologie funeraire et 

le Systeme de croyances sont des elements qui se 

modifient plus difficilement et plus lentement que 

les cultures materielles, par exemple que la cera

mique. Les sacella avec leurs idoles, et les megali

thes mettent en evidence un substrat ideologique 

c o m m u n aux populations du Yemen et aux grou

pes du nord; ce substrat est reste inchange aussi 

pendant le IIP millenaire, quand certains de ces 

groupes s'etaient dejä sedentarises dans les diffe

rentes regions du Yemen. 

La zone geographique dans laquelle se serait veri-

fiee la premiere sedentarisation des bergers noma-

(1992) 219-240. - Voir aussi: L. S. Newton - J. Zarins, 

Aspects of Bronze Age Art of Southern Arabia: The 

Pictorial Landscape and Its Relation to Economic and 

Socio-political Status, A A E 11, 2002, 166. 

D. L. Clark, Analytical Archaeology (1968) 495. 

C. Edens, Exploring Early Agriculture in the Highlands 

of Yemen, dans: Sholan - Antonini - Arbach (ed.) 

(2005) 192 note 6. 
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des dans l'Äge du Bronze reste encore inconnue. 

O n ne peut pas exclure que la premiere sedenta-

risation se soit verifiee dans les Basses Terres, par 

une interaction avec les populations des bergers 

neolithiques dejä presentes sur le territoire et que 

dans les Basses Terres se soient verifiees les pre

mieres experiences de contröle des eaux des wädl 

secondaires finalisees ä l'agriculture. Mais l'ab

sence de donnees archeologiques et de datations 

precises pour les Basses Terres empeche une veri-

fication des temps et des modalites de cet hypo-

thetique developpement. Les dates les plus ancien

nes - dans le I V millenaire - pour la presence de 

groupes sedentaires viennent pour le moment des 

Hautes Terres. 

C. Edens a pose le probleme de l'introduction 

de l'agriculture au Yemen, en notant qu'en gene

ral on pense que les groupes neolithiques ont pra

tique l'elevage de bovins et d'ovo-caprines dans 

les Hautes Terres et dans la Tihäma et probable

ment dans les Basses Terres, mais qu'ils n'ont 

pas pratique l'agriculture; de nouvelles donnees 

sont toutefois en train de paraitre qui pourraient 

modifier ce cadre et antidater le debut de l'agri

culture au debut du I V millenaire dans la region 

de Dhamär et peut-etre m e m e ä des moments pre-

cedents en ce qui concerne l'Hadramawt403. U n e 

des hypotheses de C. Edens est celle d'une deri-

vation de l'agriculture au I V millenaire du Levant 

oü, dans une societe pastorale, etait parfois aussi 

pratiquee, en des conditions favorables, l'agricul

ture. Le chercheur met toutefois en evidence que 

les comparaisons etablies pour les cultures mate

rielles du Yemen sont surtout avec le Neguev et le 

Sinai', zones arides oü la base etait le pastoralisme 

et l'agriculture etait pratiquee seulement de facon 

occasionnelle. Le probleme du manque de don

nees pour le centre de la peninsule arabe empe

che de mieux evaluer cette possibilite. D e telles 

lacunes, jointes ä la rarete des donnees archeolo

giques et des datations provenant des Basses Ter

res, empechent encore de verifier l'hypothese ici 

403 Edens op. cit. 190-193. 

Une lacune importante est aussi celle de l'absence dans 

le record archeologique de necropoles relatives aux 

groupes d'agriculteurs, avec la seule exception de la 

necropole de al-Midamman, encore inedite, et des tom

bes de al-Nabwa, ä mettre en rapport avec le facies de 

formulee sur la genese des groupes de l'Äge du 

Bronze du Yemen404. 

Dans ce cadre le facies de l'Äge du Bronze des 

Piaines Cotieres pose de nombreux problemes 

d'interpretation. O n a attire recemment l'atten-

tion sur la signification ä donner ä la presence du 

sacellum ä Sabir ä la fin du IP millenaire405. Cette 

petite piece presente des caracteristiques tres sem

blables ä d'autres presentes au Yemen, dans les 

Hautes et Basses Terres, au Neguev et en Palestine. 

Cette donnee semble etre une indication impor

tante, m e m e si encore problematique, d'un pos

sible rapport qui relie aussi Sabir avec un ancien 

substrat culturel, c o m m u n au Yemen et au Levant. 

U n tel rapport n'avait jamais ete pris en conside

ration jusqu'ä la decouverte du shrine de Sabir. 

U n e autre donnee dans le m e m e sens est la pre

sence de monuments megalithiques dans la Tihäma 

du IIP millenaire. Pour le m o m e n t les donnees 

archeologiques nous disent que le debut de l'agri

culture est date (ä Ma'layba) au debut du IP mil

lenaire ou ä la fin du IIP millenaire. La ceramique 

est documentee (ä al-Nabwa) des le deuxieme moi

tie du IIP millenaire, c'est-ä-dire dans un moment 

posterieur par rapport aux Hautes Terres. Il faut 

attendre la continuation des fouilles sur la cöte 

pour enqueter d'avantage sur la question de l'ori-

gine de l'agriculture dans le Golfe d'Aden. Mais 

on ne peut pas exclure l'arrivee dans le IIP mille

naire de groupes d'agriculteurs dejä installes sur 

les hauts plateaux des la fin du I V millenaire. Ces 

groupes se seraient melanges avec les groupes neo

lithiques dejä presents dans la zone. Les carac

teristiques de la ceramique du facies des Piaines 

Cotieres, avec des formes semblables, mais dans 

des pätes differentes, ä celles des Hautes Terres, 

seraient dans ce cas le resultat de l'evolution in 

loco de la culture materielle. U n fragment de vase 

«Ma'layba» trouve dans le wädl Banä superieur 

par B. Vogt est une indication de quelque type de 

rapport entre les Hautes Terres et le Golfe d'Aden 

dans la phase 1 de la facies de Sabir406. 

Sabir, phase 1, mais probablement relatives au groupe 

de pecheurs et de recolteurs de coquillages. 

V Buffa, Cults, Symbols, and Rituals in the Late 

Prehistory of Ancient Yemen: Some Questions from 

Sabir, dans: Sholan - Antonini - Arbach (ed.) (2005) 

125-134. 

Buffa - Vogt (2001) 446 note 39. 
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C o m m e on l'a vu, en examinant les comparaisons 

avec les cultures materielles de l'Afrique Orientale, 

l'apport des cultures de cette region dans la phase 

formative de l'Äge du Bronze des Piaines Cotieres 

de la deuxieme moitie du IIP' millenaire ne doit pas 

avoir ete determinant. Probablement les contacts 

entre les deux cötes de la Mer Rouge, m e m e au 

IIP' millenaire, ont ete beaucoup plus intenses que 

l'on peut supposer d'apres les donnees que l'on 

possede actuellement, mais on estime ici que les 

groupes des deux cötes de la Mer Rouge ont eu 

des origines differentes. 

La question de la signification historique ä 

donner ä l'apparition, dans la deuxieme moitie 

du IP millenaire, de la culture materielle sudara

bique archaique aux bords du desert du Ramlat 

al-Sab'atayn a fait l'objet de longs debats. 

A. de Maigret a prouve que les porteurs de la 

culture materielle sudarabique etaient installes en 

Arabie sud-occidentale depuis la deuxieme moi

tie du IP millenaire. Le chercheur estime que la 

culture de l'Äge du Bronze des Hautes Terres est 

completement differente et on ne peut pas sup

poser que les racines ethniques et culturelles des 

porteurs de la culture sudarabique puissent partir 

d'une zone c o m m e celle yemenite. L'on doit donc 

opter pour une provenance de l'exterieur. E n rap-

pelant des phenomenes similaires des zones meso-

potamienne, syrienne et palestinienne, A. de Mai

gret en souligne la signification historique: il s'agit 

lä de nomades qui se sedentarisent progressive-

ment le long des bandes predesertiques du sub-

continent arabique et qui, peu ä peu, reussissent 

ä avoir le dessus - du point de vue culturel, poli-

tique et economique - sur les cultures agricoles 

aupres desquelles ils s'etablissent. Le m e m e Pro

cessus pourrait s'etre passe pour les Sudarabiques 

qui, d'abord nomades, se seraient etablis dans le 

temps dans les zones fertiles adossees aux monta-

gnes yemenites. O n expliquerait ainsi les paralle

les avec les cultures syro-palestiniennes de l'Äge 

du Fer I et II (XIP-XP siecles av. J.-C). «Testi-

407 A. de Maigret, I dati dagli scavi yemeniti per un'ipotesi 

sull'origine della « cultura sudarabica », dans: Ch. J. Ro

bin, (ed.), Arabia Antiqua. Early Origins of South 

Arabian States, Proceedings of the First International 

Conference, IsMEO. Serie Orientale 70, 1 (1996) 116. 
408 U n e opinion en quelque sorte similaire, a ete expri-

monianze, tradizioni e reminiscenze attinte, nei 

suoi ripetuti, osmotici contatti con la civiltä, da 

un popolo che doveva essersi aggirato per lun-

ghi secoli ai bordi del deserto siro-arabico »407. 

A. Sedov est arrive ä la m e m e conclusion pour 

Yancient wädi Hadramawt culture. La cerami

que peinte trouve des motifs d'inspiration dans 

le Late Bronze Age et dans Ylron Age I et II A -

B de la Palestine. 

S. Cleuziou, M.-L. Inizian et B. Marcolongo 

ont indique une possible continuite de develop

pement entre l'Äge du Bronze et le debut de la 

civilisation sudarabique dans les Basses Terres, en 

tenant aussi compte du fait que la capacite d'utiliser 

l'eau des sayls pour l'agriculture est dejä prouvee 

pour le IIP millenaire. Si l'hypothese d'une inte-

raction continue entre groupes nomades et grou

pes sedentarises au Yemen dans l'Äge du Bronze, 

que nous avons formulee plus haut, est valable, ce 

serait encore une fois de l'interaction entre grou

pes nomades - dont la presence est documentee 

aussi dans le IP et le Ier millenaires - et les groupes 

de l'Äge du Bronze sedentarises dans les Basses 

Terres que serait nee la civilisation sudarabique; 

ici se seraient perfectionnees les pratiques d'irriga

tion pratiquees dejä ä l'Äge du Bronze. U n e voie 

de communication ouverte dans le neolithique, que 

l'on suppose ici etre restee ouverte et active pen

dant l'Äge du Bronze408. U n processus de mobi

lite long et complexe qui en grande partie n'est 

pas reflete dans la realite archeologique. La rea

lite que nous connaissons des villes sudarabiques 

archa'iques en serait seulement le resultat final, le 

produit dejä de transformations et d'interactions 

entre les groupes de l'Äge du Bronze installes aux 

bords du desert et les groupes de nomades qui ont 

continue ä suivre la route nord-sud, dejä ouverte au 

Neolithique. Les tombes fouillees ä al-Makhdara 

et ä Kharibat al-Ahjur demontrent la presence au 

Yemen, dans la periode sudarabique, de deux grou

pes ethniques differents, le groupe nomade et le 

groupe sedentaire sudarabique409. 

mee recemment par T. Wilkinson: T. Wilkinson, The 

Other Side of Sheba: Early Towns on the Highlands 

of Yemen, Bibliotheca Orientalis 62, 1-2, 2005, 5-14. 

A. de Maigret - S. Antonini, South Arabian Necropo

lises. Italian Excavations at Al-Makhdarah and Khari

bat al-Ahjur (Republic of Yemen) (2005) 147-149. 



CONCLUSIONS 

L'etude du repertoire ceramique de la fouille du 

village agricole de Ma'layba (avec le repertoire de 

l'amas ä coquillages de al-Nabwa) met maintenant 

ä disposition des chercheurs un complexe inedit 

important faisant partie du facies archeologique 

de l'Äge du Bronze de Sabir. Ä l'aide des don

nees stratigraphiques, des donnees typologiques 

et des datations 14C, le facies de Sabir a ete decrit 

et divise en deux phases chronologiques: phases 

1 (fin IIP millenaire - debut XIIP siecle av. J.-C.) 

et phase 2 (XIIP-IXe siecles av. J.-C). 

Dans un contexte geographique plus large, j'ai 

caracterise les cultures materielles des differen

tes zones geographiques du Yemen, en definissant 

les trois facies archeologiques: le facies des Piai

nes Cotieres - qui comprend le facies di Sabir -

, le facies archeologique des Hautes Terres et des 

Basses Terres et le facies du Hadramawt et Mahra. 

Chacun d'eux se distingue par une culture mate

rielle specifique en ce qui concerne soit la cerami

que, soit les structures. En outre j'ai examine la dis

tribution des monuments funeraires et de cuite qui 

depasse les limites des facies archeologiques et qui 

est propre ä chaque type de monument. 

Je propose une periodisation de l'Äge du Bronze 

du Yemen, constituee de trois phases qui ont ete 

appelees conventionnellement Bronze Ancien 

(fin[ ?] IV" millenaire - IIP millenaire), Bronze 

M o y e n (premiere moitie IP millenaire) et Bronze 

Tardif (deuxieme moitie IP millenaire - debut 

P'r millenaire av. J.-C). Il s'agit d'une periodisa

tion encore preliminaire qui presente plusieurs 

points obscurs. Je la considere seulement un point 

de depart pour le travail futur. 

E n ce qui concerne les rapports avec les pre-

cedents neolithiques, le facies des Hautes Ter

res a quelques elements de continuite avec les 

experiences neolithiques. Le facies aceramique 

du Hadramawt et du Mahra est la continuation 

directe du Neolithique. Pour le facies des Piaines 

Cotieres la Situation est plus complexe. Je suppose 

que les pecheurs et les recolteurs de coquillage des 

amas de coquillages sont les descendants directs 

des pecheurs neolithiques. L'ascendance des grou

pes d'agriculteurs de l'interieur n'est toutefois pas 

claire. U n e des hypotheses possibles est celle d'une 

Integration de groupes des amas ä coquillages neo

lithiques avec des groupes d'agriculteurs provenant 

des Hautes Terres; c'est une hypothese de travail 

qui doit etre encore verifiee sur le terrain. 

Les comparaisons etablies entre les cultures 

materielles de differents facies archeologiques ont 

permis de commencer ä eclaircir les contacts vers 

l'exterieur de l'Äge du Bronze du Yemen. 

E n ce qui concerne les rapports avec l'Afrique 

Orientale dans le IIP millenaire, je conclus que l'ap-

port des cultures de l'Afrique Orientale ne doit pas 

avoir ete determinant dans la phase formative de 

l'Äge du Bronze des Piaines Cotieres du Yemen. 

E n effet les rares fragments ceramiques similaires 

trouves dans les deux zones sont probablement le 

resultat secondaire de mecanismes d'echange. Pro

bablement les contacts entre les deux cötes de la 

Mer Rouge, m e m e au IIP millenaire, ont ete beau

coup plus intenses que l'on peut supposer d'apres 

les donnees que l'on possede actuellement, mais 

j'estime que les groupes des deux cötes de la Mer 

Rouge ont eu des origines differentes. Dans les 

Piaines Cotieres les rapports avec l'Afrique Orien

tale semblent etre devenus plus substantiels dans 

le IP millenaire, ä un moment oü la culture mate

rielle des Piaines Cotieres etait dejä parfaitement 

formee. 

Le probleme des comparaisons et donc des rap

ports avec le Proche-Orient est tres different et 

complexe. Les elements communs mis en evidence 

dans ce travail (styles ceramiques, structures d'ha

bitation, monuments funeraires et de cuite) sug

gerent l'hypothese d'un rapport non fortuit entre 

le Y e m e n et le Levant, mais au contraire de l'exis

tence d'un ancien substrat culturel commun. En 

effet l'hypothese que le pastoralisme neolithique 
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soit arrive du Levant au Yemen, ä travers les mon-

tagnes occidentales de l'Arabie, a ete recemment 

formulee par C Edens410. Il m e semble logique de 

proposer l'hypothese que cette directrice nord-sud 

ait pu rester ouverte aussi ä l'Äge du Bronze. Cet 

apport continu serait temoigne par la presence et 

la distribution des tombes-tours qui sont liees ä 

une composante pastorale nomade de la societe 

du Levant au Yemen et, en partie, par la distribu

tion des monuments megalithiques et des sacella 

qui suggerent un Systeme de croyances commu-

nes. Les groupes de pasteurs nomades auraient ete, 

dans ce cas, le vecteur culturel dans les rapports 

entre le Levant et le Yemen. 

Le facies de l'Äge du Bronze dans les Piaines 

Cotieres pose, de ce point de vue, plusieurs proble-

mes d'interpretation. La presence du shrine ä Sabir 

dans le Bronze Tardif et des monuments mega

lithiques dans la Tihäma dans le Bronze Ancien 

nous semblent etre une indication importante, 

bien qu'encore problematique, d'un lien existant 

aussi entre le facies des Piaines Cotieres et le subs

trat c o m m u n au Y e m e n et au Levant. Dans ce 

cas on aurait le temoignage, dans la Tihäma, d'un 

lien plus direct et d'une interaction, au IIP mille

naire, de groupes venant des zones plus interieu

res du Yemen avec les populations neolithiques 

etablies sur la cöte (dont l'origine reste entiere-

ment ä verifier) et ä Sabir, dans le IP millenaire, 

d'un ancien substrat c o m m u n dans une societe qui 

a dejä evolue localement. D e nombreux elements 

manquent toutefois pour verifier cette hypothese 

de travail. 

La question de la signification historique ä 

donner ä l'apparition, dans la deuxieme moi

tie du IP* millenaire, de la culture materielle sud

arabique archaique aux abords du desert du 

Ramlat al-Sab'atayn a fait l'objet de longs debats. 

Si l'on accepte l'hypothese formulee plus haut, 

d'une interaction continue entre groupes noma

des et groupes sedentarises dans l'Äge du Bronze 

de provenance levantine, il serait possible que le 

noyau initial de la civilisation sudarabique se soit 

forme par l'interaction entre groupes nomades 

de la periode sudarabique et groupes de l'Äge 

du Bronze sedentarises dans les Basses Terres. 

Les immigres auraient donc acquis des groupes 

de l'Äge du Bronze, et affine, les connaissances 

pour la pratique de l'irrigation fondee sur l'exploi-

tation du sayl. La voie de communication nord-

sud, ouverte dans le Neolithique, que l'on a sup

pose ici etre restee ouverte et active dans l'Äge 

du Bronze, aurait contribue egalement ä la for-

mation de la civilisation sudarabique. En appui ä 

cette these, la coexistence de sepultures reconduc-

tibles ä deux groupes ethniques differents, grou

pes nomades et populations sudarabiques, a ete 

documentee dans le Ier millenaire av. J.-C411. 

410 C. Edens, Exploring Early Agriculture in the Highlands 4" A. de Maigret - S. Antonini, South Arabian Necropo-

of Yemen, dans: Sholan - Antonini - Arbach (ed.) lises. Italian Excavations at Al-Makhdarah and Khari-

(2005) 192 note 6. bat al-Ahjur (Republic of Yemen) (2005) 38-40. 
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N° Echantillon 

Bln-5148 

Bln-5149 

Bln-5150 

Bln-5151 

Bln-5152 

Bln-5153 

Bln-5154 

Bln-5155 

Bln-5156 

Provenance 

M L 97/1, couche superficielle loc. 1, H. 50.00, 

poteau brüle; Ma'layba 2 

M L 97/2, zone D"1, loc. 14, H. 48.62, charbon de 

bois; niveau VI tardif; Ma'layba IC 

M L 97/3, zone H, loc. 9, H. 48.90, charbon de bois; 

niveau VI; Ma'layba IC 

M L 97/4, zones I-J, loc. 20, H. 48.25, charbon de 

bois; niveau VI; Ma'laybalC 

M L 97/5, zone FOT, loc. 22, H. 47.98, charbon de 

bois; niveau VI; Ma'layba IC 

M L 97/6, zone H, loc. 56, H. 47.52, poteau brüle in 

situ; niveau VI; Ma'layba 1C 

M L 97/7, zone D™, loc. 24, H. 47.67/47.47, poteau 

brüle in situ; niveau V; Ma'layba 1B 

M L 97/8, zone B", loc. 31, H. 47.17/46.96, poteau 

brüle in situ; niveau IV, Ma'layba 1A 

M L 97/10, zone B™, loc. 49, H. 46.73/46.47, foyer; 

niveau III; Ma'layba 1A 

Age ,4C (BP) 

3008 ± 33 

3305 ± 32 

3005 ± 28 

3289 ± 33 

3332 ± 33 

3247 ± 30 

3405 ±31 

3457 ±36 

3548 ± 35 

lff (Cal. BC) 

1370-1360 

1320-1210 

1200-1190 

1140-1130 

1620-1520 

1370-1360 

1320-1210 

1200-1190 

1140-1130 

1615-1520 

1690-1580 

1570-1520 

1600-1560 

1530-1440 

1750-1680 

1670-1660 

1650-1640 

1880-1840 

1820-1790 

1780-1730 

1720-1690 

1940-1870 

1850-1810 

1800-1770 

2(7 (Cal. BC) 

1380-1120 

1690-1510 

1380-1330 

1320-1120 

1690-1490 

1480-1460 

1690-1520 

1610-1430 

1870-1840 

1780-1610 

1880-1680 

2010-2000 

1980-1740 

Tableau 1. Datations 14C des charbons de bois provenant du site de Ma'layba" 

' d'apres Vogt - Sedov - Buffa (2002) 36 tab. 1 

N° Echantillon 

Bln-4630 

Bln-4631 

Provenance 

Sab 93/1, Sabir 2, fosse 1= Sabir 2A, loc. 

Sab 93/3, Sabir 2, fosse 2, dans le mur en 

crues, devant loc. 4 

1 

briques 

Age 14C (BP) 

2820 ± 60 

2845 ± 40 

1 er (Cal. BC) 

1050-890 

880-860 

1050-920 

2er (Cal. BC) 

1130-830 

1130-890 
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N° Echantillon 

Bln-4632 

Bln-4633 

Bln-4883 

Bln-4884 

Bln-4885 

Bln-4886 

Bln-4887 

JIE-4940 

Provenance 

Sab 93/4, Sabir 2, fosse 2, couche superieure de 

cendres dans loc. 6 

Sab 93/6, Sabir 2, fosse 2,3, couche de cendres dans 

loc. 6 

Sab 95/1, Sabir 2A, loc. 3 

Sab 95/2, Sabir 2A, loc. 18 

Sab 95/3, Sabir 2A, loc. 22 

Sab 95/4, Sabir 2A, loc. 33 

Sab 95/5, Sabir 2A, loc. 42 

Sab 93/5, Sabir 2, fosse 2, 4, couche de cendres dans 

loc. 6 

Sab 93/2, Sabir 2, fosse 2, coupe nord, loc. 1, habitat 

le plus tardif 

Age 14C (BP) 

2911 ±40 

3029 ± 49 

2767 ± 36 

2732 ± 34 

2834 ±36 

2840 ± 30 

2877 ±33 

3040 ± 40 

2520 ± 100 

lcr(Cal. BC) 

1210-1200 

1190-1170 

1160-1140 

1130-1010 

1390-1210 

1200-1190 

1140-1130 

970-950 

940-890 

880-830 

900-830 

1040-1030 

1020-920 

1040-1030 

1020-920 

1130-990 

1390-1250 

1240-1210 

810-100 

2cr (Cal. BC) 

1260-1230 

1220-970 

1410-1120 

1000-820 

970-950 

930-810 

1130-890 

1130-900 

1210-1200 

1190-1170 

1160-930 

1410-1130 

840-390 

Tableau 2. Datations I4C des charbons de bois provenant du site de Sabir, Sabir 2 fosse 2 et zone 2Aa 

ad'apres Vogt - Sedov - Buffa (2002) 37 tab. 2 

N° Echantillon 

Bln-4727 

Bln-4728 

Bln-4729 

Bln-4730 

Bln-4731 

Bln-4888 

Bln-4889 

Bln-4890 

Provenance 

Sab 94/95-1, bätim. 2, zone de cuisson, foyer avec 

vase VI dans la piece 1, sur le sol superieur, loc. 3, H. 

49.94 

Sab 94/95, bätim. 2, zone de cuisson, N O de la piece 

1, couche au-dessus du sol superieur, H. 50.12 

Sab 94/95-3, bätim. 2, zone de cuisson, foyer dans le 

passage entre les pieces 1 et 2, couche au-dessus du 

sol superieur, loc. 3—4, H. 50.11 

Sab 94/95—4, bätim. 1, cour, couche au-dessus du sol 

superieur, loc. 18, H. 50.03 

Sab 94/95-5, bätim. 2, zone de cuisson, piece 1, au-

dessus du sol inferieur, loc.46 

Sab 95/6, bätim. 2, cour, couche au-dessus du niveau 

inferieur, habitat le plus ancien dans Sabir 5A, loc. 52 

Sab 95/7, bätim. 3, couche superieure, effondrement 

du bätiment 3, H. 48.93 

Sab 95/8, bätim. 3, piece 3, loc. 5/loc. 14, H. 49.10, 

datation du squelette et destruction du bätiment 3 

Age 14C (BP) 

2774 ± 41 

2883 ± 33 

2775 ± 38 

2838 ±36 

2696 ± 39 

2963 ±31 

2784 ± 37 

2816 ±38 

1(7 (Cal. BC) 

980-950 

940-890 

880-830 

1130-1000 

980-950 

940-890 

880-830 

1050-920 

900-875 

860-850 

845-805 

1260-1230 

1220-1120 

1000-890 

880-860 

850-840 

1005-905 

2<7 (Cal. BC) 

1010-820 

1210-970 

960-930 

1000-830 

1130-900 

920-790 

1310-1040 

1010-830 

1080-830 
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N° Echantillon 

Bln-4891 

Bln-5093 

Provenance 

Sab 95/9, bätim. BIO 3, loc. 4, contenu du vase V41, 

H. ca. 48.80, datation de l'effondrement du magasin 

Sab 96/1, bätim. 3, ä Test de la piece 5, loc. 53 

Age 14C (BP) 

2762 ± 35 

2907 ± 32 

1(7 (Cal. BC) 

970-960 

930-890 

880-830 

1190-1180 

1150-1140 

1130-1010 

2a (Cal. BC) 

1000-820 

1260-1240 

1220-990 

Tableau 3. Datations 14C des charbons de bois provenant du site de Sabir, Sabir 5, bätiments 1, 2 et 3a 

''d'apres Vogt - Sedov - Buffa (2002) 37 tab. 3 

N° Echantillon 

Bln-4892 

Bln-4893 

Bln-4894 

Bln-4895 

Bln-4896 

Provenance 

Sab 94/11, loc. 4 extension, ca. H. 46.70 

Sab 94/12, loc. 6 extension Orientale, H. 46.22 

Sab 94/13, loc. 9A, debut de la sequence ceramique 

au-dessous du bätiment, ca. 1 m au-dessous de la 

sufrace 

Sab 94/14, loc. 9B, H 46.21 

Sab 94/15, loc. 9C, H 45.52 

Age ,4C (BP) 

2838 ±31 

2833 ± 30 

2965 ± 34 

2886 ± 37 

2976 ± 38 

1(7 (Cal. BC) 

1020-920 

1015-920 

1260-1120 

1130-1000 

1290-1280 

1270-1120 

2(7 (Cal. BC) 

1130-900 

1130-900 

1320-1040 

1220-930 

1370-1340 

1320-1040 

Tableau 4. Datations 14C des charbons de bois provenant du site de Sabir, Sabir 8Aa 

a d'apres Vogt - Sedov - Buffa (2002) 37 tab. 4 

N° Echantillon 

GX-9577 

GX-11206b 

GX-11207 

GX-11208 

GX-9578 

GX-9579 

GX-10339 

Provenance 

Sihi 

Sihi 

Sihi 

Sihi 

Sihi 

Sihi 

Sihi 

Age ,4C (BP) 

2950 ± 145 

2845 ±100 

3250 ± 145 

3295 ± 90 

3240 ± 180 

3270 ± 140 

3970 ± 200 

1<7 (Cal. BC) 

900-570 

1130-810 

1300-900 

1290-1030 

1350-850 

1320-930 

2290-1740 

2o- (Cal. BC) 

1100-380 

1300-810 

1450-780 

1400-910 

1520-740 

1470-800 

2550-1500 

Tableau 5. Datations ,4C des coquilles provenant du site de Sihia 

ad'apres Edens - Wilkinson (1998) 103 tab. IX 
b charbon de bois 
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N° Echantillon 

T-6260 

T-6261 

T-5196 

T-5197 

T-5730 

Provenance 

RAQi/1 :L8 

RAQi/2:Lll 

MASi/1 :foyer 

MASi/2:foyer 

MYi/1 :L1 

Age ,4C (BP) 

4060 ± 90 

3760 ± 80 

3970 ± 80 

3890 ± 80 

3700 ± 80 

2.7 (Cal. BC) 

2895-2453 

2425-2395 

2462-1970 

2865-2815 

2740-2728 

2695-2680 

2668-2278 

2233-2198 

2585-2137 

(2452-) 

2360-?1890 

Tableau 6. Datations l4C des charbons de bois provenant des sites de la region de Khawlän" 

"d'apres Fedele (1990) 210 tab. 1 

N° Echantillon 

DS 228 4-116 

DS 228 14-126 

DS 101 3-6 

DS 101 3-2 

DS 66 1-2 

DS 101 4-8 

DS 66 4-1 

DS 228 2-130 

DS269JJ3-6 

DS324HS-S 18 

DS 66 2-4 

DS324HS-S 15 

DS269JJ 1-18 

DS 269 JJ 3-34 

DS 228 5-153 

DS 269 JJ 3-24 

Provenance 

Beta 117424 

Beta 117425 

Beta 101070 

Beta 101069 

Beta 90835 

Beta 101072 

Beta 101068 

Beta 117426 

Beta 167968 

Beta 156625 

Beta 101067 

Beta 156626 

Beta 167967 

Beta 167970 

Beta 117427 

Beta 167969 

Age l4C (BP) 

3000 ± 90 

3050 ± 80 

3260 ± 60 

3510 ±60 

3600 ± 80 

3730 ± 70 

3860 ± 60 

3890 ± 80 

3940 ± 70 

4110 ±40 

4070 ± 80 

4100 ±40 

4120 ±40 

4470 ± 40 

4470 ± 50 

4490 ± 50 

2(7 (Cal. BC) 

1440-940 

1490-1050 

1690-1410 

2010-1690 

2200-1740 

2400-1920 

2470-2140 

2580-2140 

2620-2200 

2870-2470 

2880-2410 

2870-2470 

2880-2490 

3350-2920 

3360-2920 

3360-2920 

Tableau 7. Datations l4C des charbons de bois provenant des sites de la region de Dhamär" 

"d'apres Edens (2005) 204 tab. 1 
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N° Echantillon 

SMU-2322 

SMU-2318 

SMU-2325 

SMU-2320 

SMU-2324 

SMU-2323 

Provenance 

Hadaba, pit level 2 

Hadaba, pit level 1 

Hadaba, pit level 5 

Hadaba, pit level 4b 

Hadaba, pit level 4c 

Hadaba, pit level 4a 

Age14C(BP) 

4290 ± 40 

4360 ± 50 

4410 ±50 

4460 ± 55 

4460 ± 35 

4500 ± 55 

2<7 (Cal. BC) 

3010-2880 

3250-2880 

3300-2900 

3360-2920 

3340-2930 

3370-2930 

Tableau 8. Datations 14C des charbons de bois provenant du site de Hadaba" 

"d'apres Edens (2005) 204 tab. 1 

N° Echantillon 

GIF 7134 

GIF 7133 

GIF 6051 

GIF 6291 

GIF 7135 

GIF 5773 

Provenance 

? , niveau I 

couche 88, niveau I 

couche 83, niveau II 

couche 78, niveau II 

couche 72, niveau III 

couche 76, niveau III 

Age 14C (BP) 

3580 ± 60 

3500 ± 60 

3430 ± 60 

3590 ± 90 

3410 ±60 

3220 ± 100 

Conventional B C 

2032 (2008-1923) 1833 

1920 (1878-1785)1741 

1878 (1739) 1643 

2131 (2009-1925)1783 

1858(1731-1695) 1638 

1679 (1496) 1412 

Tableau 9. Datations 14C des charbons de bois provenant du site de Shabwa" 

"d'apres Breton (2003) 200-201 fig. 2. 3 

N° Echantillon 

OS16724 

Provenance 

Structure 1, zone A, 005, foyer 

Age 14C (BP) 

3190 ±30 

2a (Cal. BC) 

1520-1407 

Tableau 10. Datations 14C des charbons de bois provenant du site de Shi'b Munayder" 

" d'apres McCorriston - Oches - Walter - Cole (2002) 68 tab. 1 
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N c Echantillon 

Pa 1900 

Pa1898 

Pa 2034 

Pa 1886 

Pa 2026 

Pa 2023 

Pa 2028 

Pa 2036 

Pa 2037 

Pa 2038 

Provenence 

Ruwayk t. 1 

Ruwayk t. 2 

Jidrän t. 81 

Jidrän t. 101 

Jidrän t. 102 

Jidrän t. 103 

Jidrän t. 104 

Jidrän t. 105 

Jidrän t. 106 

Jidrän t. 109 

Age l4C (BP) 

4200 ± 50 

4210 ±60 

4280 ± 80 

4235 ± 50 

4175 ±40 

3960 ± 80 

3325 ± 60 

4220 ± 40 

4045 ± 60 

3400 ± 60 

la (Cal. BC) 

2883-2698 

2889-2698 

2921-2876 

2896-2713 

2864-2707 

2572-2346 

1686-1521 

2885-2710 

2828-2472 

1745-1622 

2a (Cal. BC) 

2903-2601 

2916-2584 

3091-2625 

2917-2644 

2884-2599 

2834-2203 

1743-1452 

2903-2675 

2862-2460 

1879-1523 

Tableau 11. Datations 14C des ossements de tombes des necropoles de Jabal Jidrän et Jabal Ruwayk" 

"d'apres Braemer - Steimer-Herbet - Buchet - Saliege - Guy (2001) 41 tab. 7 

N° Echantillon 

Beta-23573 

Beta-23574 

Beta-23575 

Provenence 

Tombe MKDiii/T5 

TombeMKDii/Tl3 

TombeMKDü/Tl5 

Age 14C (BP) 

2010 ± 90 

2580 ± 90 

2780 ± 180 

1» (Cal. BC/AD) 

110BC-80 A D 

640-560 B C 

820-760 B C 

1190-800 B C 

2(7 (Cal. BC/AD) 

340 BC-320 BC 

210BC-220AD 

900-410 B C 

1410-420 B C 

Tableau 12. Datations 14C des ossements provenant des tombes-tours de la necropole de Al-Makhdara" 

"d'apres de Maigret - Antonini (2005) fig. 12. 13. 17 
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Glossaire des termes utilises dans la description de la ceramique 

La terminologie employee dans ce travail, soit pour les formes soit pour la description des caracteristiques 

technologiques de la ceramique, est le resultat d'une synthese des experiences faites ä travers des annees 

dans l'analyse du materiel ceramique provenant de contextes protohistoriques, soit sudarabiques soit 

europeens. S'agissant, dans ce cas, d'un repertoire d'un site sudarabique, on a cherche, dans la mesure 

du possible, de se tenir ä la terminologie employee dans l'archeologie du Proche-Orient ancien. O n a 

donc fait reference au Dictionnaire illustre multilingue de la ceramique du Proche Orient Ancien411. Dans 

certains cas on a toutefois fait recours ä des termes employes dans la protohistoire europeenne quand ils 

semblaient mieux s'appliquer ä la realite archeologique examinee. Dans certains cas, encore, on a prefere 

employer le terme Italien, anglais ou latin, quand il semblait mieux correspondre ä l'objet ä decrire. 

amphore = anfora = amphora. Vases de forme fermee, plus ou moins articulee, destines ä transporter -

mais aussi ä verser - des liquides, dans lesquels la premiere des deux fonetions est mise en relief par la 

presence de deux anses verticales. 

arase = trimmed = rasato. Terme employe pour 

une surface ä laquelle, pour la rendre uniforme, 

on a enleve une partie de l'argile superficielle 

avec un instrument rigide, quand l'argile etait 

encore ä l'etat plastique. La surface en resulte 

peu uniforme, avec de legeres depressions 

arrondies. 

bol = scodella = bowl. Vases de forme ouverte, 

peu ou pas articulee, en general pour la table. 

Il faut toutefois rappeler que dans le reper

toire de Ma'layba plusieurs bois presentent 

des traces de suie sur la surface exterieure, ce 

qui induit ä penser qu'ils furent utilises aussi 

pour la cuisine. 

brunissage = stralueido = burnishing. Decoration 

obtenue en frottant un instrument rigide ou 

un caillou sur une partie de la surface, la ren-

dant lustree. 

chamotte = grog. Inclusions constituees par de la 

terre cuite pilee; dans ce cas l'on entend frag

ments de ceramique. 

chope = boccale = mug. Vase anse avec une embou-

chure large, utilise pour verser mais qui, de 

par ses dimensions et caracteristiques, pou-

vait aussi etre employe pour boire. 

cordon = cordone = ridge. 

couvercle = coperchio = lid. E n general dans la 

protohistoire cette fonction est presque tou

jours remplie simplement par des bois renver-

ses. Seule la presence d'anses (verticales), ou la 

conformation du bord, peuvent induire ä sup

poser une fonction exclusive de couvercle. 

cupule = coppella = cuphole. Decoration plasti

que modelee, consistant en des petites depres

sions circulaires obtenues avec un instrument 

ä pointe arrondie. 

cuvette = bacile = basin. Vases qui se distinguent 

des bois par les dimensions generalement plus 

grandes. 

decoration au peigne = decorazione a pettine = 

comb incisions. Decoration incisee sur la sur

face encore molle en utilisant un instrument ä 

deux, ou plusieurs, pointes. 

decoration imprimee = decorazione impressa = 

impresso decoration. Decoration imprimee sur 

la surface encore molle en utilisant une vaste 

2 M . Yon, Dictionnaire illustre multilingue de la cerami

que du Proche Orient Ancien, Collection de la Mai
son de l'Orient Mediterraneen 10, Serie Archeologi

que 7 (1981). 
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g a m m e d'instruments, patrons, denteles fixes 

ou mobiles, veritables poincons. 

dents de loup = decorazione a denti di lupo = dog-

toothed decoration. 

desert varnished Terme employe pour decrire 

la surface de fragments qui ont ete exposes -

en gisant sur la surface du terrain - ä l'action 

d'abrasion du vent et du sable, dans lesquels 

la couleur de la surface est toujours alteree en 

un rouge fonce, luisant. 

empreinte = tacca = impression. Decoration impri

mee obtenue en pressant sur l'argile encore 

molle un coin, un doigt, etc. Elle peut se trou

ver sur la surface du vase ou sur les cordons. 

engobe = ingubbiatura = slip. 

frotte = strofinato = wiped. Terme employe pour 

une surface lissee ä la main ou avec un tissu, ou 

de toute fa<jon avec un objet mou, quand l'ar

gile se trouve encore ä l'etat plastique. Cette 

Operation, qui n'emporte pas d'argile, n'uni-

formise pas completement la surface, mais 

laisse en evidence quelques inclusions, recou-

vertes toutefois par l'argile transportee par 

l'instrument. 

gobelet = bicchiere = beaker. Vases utilises seule

ment pour boire, de forme haute et etroite. 

grossier = grezza = coarse. Terme utilise pour 

decrire un type de päte contenant de nom

breuses inclusions, et/ou faite d'argile non 

depuree. 

inclusions = inclusi = temper. 

inclusions vegetales = inclusi vegetali = chaff. 

E n general, on entend ici des fragments de 

paille. 
inclusions sableuses = inclusi sabbiosi = sand tem

per. Petits grains mineraux blancs et noirs, par

fois grains de quartz, avec ou sans mica. 

jarre = olla = jar. Recipients pour contenir ou cuisi-

ner des aliments, et pour conserver des denrees 

solides ou liquides, distingues par une forme 

articulee ou peu articulee sans anses ou avec 

anses horizontales ou tenons. Dans le reper

toire de Ma'layba il est impossible de distin

guer entre les recipients destines ä la cuisine et 

ä la conservation, ä l'exception des amphores 

et des pithoi, recipients destines ä la conser

vation. E n outre certains types de petites jar

res ä col court, decorees par brunissage pour

raient aussi avoir ete employees c o m m e vais-

selle de table. 

lisse — lisciato = smoothened. Terme employe 

pour une surface rendue lisse avec un instru

ment de bois, d'os, etc., quand la surface m e m e 

est encore flexible, mais pas trop molle. Le lis

sage, s'il est bien execute, laisse une surface 

uniforme avec des legeres nervures indiquant 

les marges de l'instrument. 

manche - manico = pan handle. 

pastille = bugna = knob. Decoration plastique 

appliquee, consistant en une petite boule d'ar

gile appliquee sur la surface du vase, en gene

ral avec fonction decorative. 

päte - impasto = wäre. Le terme a ete employe 

pour definir les caracteristiques de l'argile 

cuite qui forme le vase. A u terme pasta, qui 

est donne par Yon c o m m e traduction italienne, 

on a prefere celui d'impasto, plus employe en 

protohistoire. Le terme wäre a ete prefere au 

terme clay, fourni par Yon, considere trop 

generique. 

pithos Vases pour la conservation des denrees, 

liquides et solides, dont la distinction par rap

port aux jarres consiste plutot dans les dimen

sions que dans des considerations morpholo-

giques et fonctionnelles; souvent caracterises 

par une decoration ä cordons plastiques. 

poculum Vases cylindriques, ou tronconiques, 

ou tronco-ovoides, de dimensions qui sugge

rent une fonction analogue ä celle des gobe

lets, dont ils se distinguent par la plus grande 

dimension. 

poele = padella = pan. 

racle = raschiato = scraped. Terme employe pour 

une surface de laquelle on a öte une partie de 

l'argile superficielle avec un instrument rigide, 

pour la rendre uniforme, peu apres que l'ar

gile ait ete laissee secher pour quelque temps 

et, de toute facon, de maniere peu soignee. Il 

en resulte une surface avec des rayures quel

ques fois profondes. 

rainure = scanalatura = groove. Decoration plas

tique modelee. 

renfoncement = rientranza = indentation 

ridged wäre Decoration plastique appliquee, for-

mee par une serie de cordons horizontaux. 

saillant = aggettante = jutting out. Le terme est 

employe par Yon seulement pour les fonds 

(ä disque); ici il a toutefois ete employe pour 

indiquer le bord qui depasse ä l'interieur. 

secondary burning Terme employe pour decrire 
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un fragment qui a ete expose au feu acciden-

tellement. 

support = sostegno = stand. Les supports, docu-

mentes dans les repertoires ceramiques de 

plusieurs cultures, etaient employes pour 

soutenir des vases. Dans le repertoire de 

Ma'layba ils sont documentes par des frag

ments de bords droits avec des perforations 

au-dessous du bord. Ils ont ete interpretes 

c o m m e des supports par affinite avec le reper

toire de Sabir et de Sihi, oü quelques-uns sont 

integres. 

tenon = presa = lug handle. 

vase ä verseur = vasi con versatoio = spouted 

vessel. 

vase ä col = vaso a collo = necked vessel. 

vase ä fenetres = vaso con perforazioni = fenes-

trated vessel. 



RESUME EN ALLEMAND 

MACLAYBA UND DIE BRONZEZEIT IM JEMEN 

EINFÜHRUNG 

In jüngster Zeit lieferten archäologische Grabungen 

und Begehungen den Nachweis für bronzezeit

liche Fundplätze in den verschiedensten Regionen 

des Jemen. Eine der wichtigsten Untersuchungen 

war jene der deutsch-russischen Expedition, die 

ab 1994 in der Küstenebene am Golf von Aden 

in der Stadtanlage von Sabir und am Fundplatz 

Ma'layba Grabungen und Sondagen durchführte 

und in an-Nabwa (Little Aden) und an der Lagune 

von al-'Umayra ausgewählte Muschelhaufen durch 

Sondagen erkundete. 

Die hier vorgelegte Untersuchung hat sich zum 

Ziel gesetzt, 

- die Ergebnisse der Grabungen von Ma'layba 

gemeinsam mit einer typologischen Untersu

chung und chronologischen Seriation der dort 

gefundenen Keramik vorzustellen, wodurch die 

Definition archäologischer Fazies durch jene des 

Golfs von Aden ergänzt wird; 

- die a m Golf von Aden neu entdeckte archä

ologische Fazies - hier: die Sabir-Kultur - in 

einen größeren Rahmen zu integrieren, des

sen Daten aus unterschiedlichen Regionen des 

Jemen stammen. Dabei werden die charakteris

tischen Eigenheiten jedes Gebietes anhand von 

Materialvergleichen aufgezeigt; 

- ein vorläufiges und einheitliches Periodisie-

rungssystem für die Bronzezeit des Jemen auf 

der Basis von archäologischen Befunden und 
14C-Daten zu definieren; 

- nach Hinweisen auf Verbindungen der jeme

nitischen Bronzezeit mit dem Rest der Arabi

schen Halbinsel, dem Nahen Osten und Nord

ostafrika zu suchen und deren materielle Kul

turen untereinander zu vergleichen. 

Ein verbesserter Kenntnisstand zur jemenitischen 

Bronzezeit ist auch maßgeblich für das Verständ

nis der Entstehung der nachfolgenden Südarabi

schen Zivilisation. 

DER NATURRÄUMLICHE RAHMEN 

Die meisten naturräumlichen Eigenheiten der Ara

bischen Halbinsel sind Folge der tektonischen 

Trennung von Nordostafrika während des Terzi-

ärs. Das Rote Meer wurde in einem Graben gebo

ren, der die nördliche Verlängerung des ostafrika

nischen Rift Valley bildet. Seine östliche Begren

zung besteht aus einer deutlichen Aufwerfung 

zwischen dem Golf von Aqaba und dem Golf 

von Aden, bestehend aus dem Hijäz, dem 'Aslr 

und dem jemenitischen Hochland. Dieses Küsten

gebirge fällt nach Osten leicht ab, geht in das 

Najd-Plateau über und endet schließlich am Ara

bischen Golf. Das aride Najd-Plateau setzt sich 

nach Norden in der Nafüd-Wüste fort und geht 

in südliche Richtung in die Rub' al-Khäli über. 

DIE BRONZEZEIT DES JEMEN: 

FORSCHUNGSGESCHICHTE 

Die jemenitische Bronzezeit erscheint in der archä

ologischen Dokumentation Anfang der achtziger 

Jahre mit den italienischen Untersuchungen im 

Khawlän-Bergland unter Alessandro de Maigret. 

In der Folgezeit beteiligten sich archäologische 

Expeditionen aus Frankreich, Deutschland, Groß

britannien, den USA, Russland, Kanada und dem 

Jemen an der Forschung und trugen in ganz erheb

lichen Maße zur Kenntnis jener Entwicklungen 

bei, die im späten 4., im 3. und 2. vorchristlichen 

Jahrtausend stattfanden. 
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ERSTER TEIL: MACLAYBA, SABIR 

UND ANDERE AM GOLF VON ADEN 

UNTERSUCHTE FUNDPLÄTZE 

Kapitel 1. Ma'layba 

1.1. Der Fundplatz 

Der Fundplatz Ma'layba liegt im Delta des Wädl 

Tuban ca. 25 k m nördlich von Aden. Er besteht 

aus zwei etwa 3 m hohen Siedlungshügeln (teil), 

von denen einer für die Ausgrabungen des Jahres 

1997 ausgewählt wurde. 

1.2. Stratigraphie und architektonische 
Befunde 

Die Ausgrabungen erfolgten in Form eines Tief

schnittes von 140 m 2 Grundfläche und einer maxi

malen Tiefe von 7,50 m. Die etwa 4,70 m starken 

Kulturschichten überdeckten eine Folge offensicht

lich geogener Ablagerungen, die ihrerseits punktu

ell bis zu einer Tiefe von 2,70 m untersucht wur

den. Zwei durch eine helle feine Zwischenschicht 

getrennte, dunkelbraune Paläoböden bildeten den 

unteren Abschnitt der stratigraphischen Folge. Sie 

können ähnlichen Formationsprozessen zugeord

net werden, die im Hochland zwischen dem 6. und 

4. Jahrtausend v. Chr. datieren. Darüber lagen sechs 

Siedlungsniveaus, die hauptsächlich aus einer Hüt

tenbebauung bestanden, von der sich Pfostenlöcher 

und bisweilen verbrannte Pfostenreste erhalten 

haben. Beginnend bereits mit Phase 1A kamen auf 

mehreren Niveaus Bewässerungskanäle zutage, die 

zugleich die bislang frühesten ihrer Art im Jemen 

sind. Der tiefst gelegene Kanal konnte durch Radio

kohlenstoffproben in die Zeit von etwa 1880 bis 

1680 v. Chr. datiert werden, wenngleich einiges 

darauf hindeutet, dass die künstliche Bewässerung 

früher einsetzte. Die obersten, oberflächennahen 

Schichten der Sequenz belegen eine zunehmende 

Akkumulierung von angewehtem Sand und somit 

eine Verschlechterung der Umweltbedingungen, 

die schließlich zur Aufgabe des Siedlungsplatzes 

führte. 

1.3. Die Keramik 

Alle Besiedlungsschichten erbrachten große Men

gen von Keramik, weitgehend in fragmentierter 

Form. Die Keramik ist handgemacht. Scheibenge

drehte Gefäße sind nicht dokumentiert, obwohl in 

den stratigraphisch spätesten Schichten die Gefäß

mündungen schwache Drehspuren erkennen las

sen, wie sie durch die Verwendung beispielsweise 

einer langsamen Töpferscheibe entstehen. Glät

tung (burnishing) ist die am häufigsten beobachtete 

Oberflächenbehandlung, sei es in Form einiger 

weniger Linien, sei es als dichte, engmaschige 

Kreuzmuster. 

Die Ma'layba-Keramikkollektion umfasst fol

gende Gefäßgruppen: Schalen, Schüsseln, eine 

Pfanne und ein Becken, Becher, Krüge, Töpfe, 

Gefäße mit ausgeprägtem Halsbereich, Gefäße 

mit Ausguss, Gefäße mit mehreren Henkeln, 

Vorratsgefäße, Deckel, Fenstergefäße (fenestra-

ted vessels) und Standzylinder. Die Henkel sind 

horizontal oder vertikal angebracht; auch Griff

laschen sind bisweilen belegt. Das Dekor besteht 

aus Ritz- und Stempelverzierungen, Applikatio

nen und Bemalung. 

Die Keramiktypologie basiert vornehmlich auf 

formalen Kriterien. Ein Keramiktyp wird hier

bei als «una associazione di caratteri o attributi, 

la quäle si ripete con una certa costanza, in un dato 

numero di esemplari»413 definiert. Innerhalb des 

archäologischen Befundes ist dies Ausdruck des

sen, was wir ein model nennen - ein gleichblei

bendes mentales Abbild, das mit einer normativen 

sozialen Bedeutung versehen ist, die von Person 

zu Person, von Gruppe zu Gruppe weitergege

ben wird. In der Theorie kann die Definition eines 

Typs dann als gesichert gelten, wenn die Zahl ihm 

zugeordneter Exemplare ausreichend groß ist. Das 

zu klassifizierende Material bedingt somit die Kri-

3 R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana (1994) 
25. 
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terien der Auswahl, wie sie im Rahmen des Bear

beitungsprozesses vorgenommen wird. 

Die Keramikkollektion von Ma'layba ist -

gemeinsam mit jener von an-Nabwa - ein bislang 

einmaliges Phänomen der bronzezeitlichen Besied

lung der jemenitischen Küstenebene. Keine gleich

zeitigen Kollektionen ähnlicher Zusammensetzung 

sind aus dieser Region publiziert oder bekannt. Aus 

diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, eine 

Typologie mit einem engmaschigen Raster aufzu

bauen. Tatsächlich war es häufig unmöglich festzu

stellen, ob bestimmte Keramikmerkmale dem Vari

ationsspektrum eines Typs zuzuschreiben sind oder 

ob diese tatsächlich unterschiedliche Typen reprä

sentieren, die in Ma'layba nur durch ein einziges 

Exemplar belegt sind. Deshalb erscheint hier eine 

Zahl von Unikaten - vor allem aus den tiefsten Kul

turschichten der Sondage, in denen die ergrabene 

Fläche nur begrenzt ist. 

1.4. Die chronologische Seriation 

Die Keramiktypen wurden in einer Vergesell

schaftungstabelle angeordnet, in der die einzel

nen Exemplare jedes Typs gemäß ihrer jewei

ligen stratigraphischen Befundlage erfasst wur

den. Dies gestattet die Laufzeit jedes einzelnen 

Typs zu ermitteln. 

Relativchronologisch ergeben sich so aus der 

Kombination von Typologie mit stratigraphischem 

Befund drei Perioden, nämlich Phase 1A, Phase 1B 

und Phase IC. Die Gefäße der oberflächennahen 

Schichten sind am unteren Ende der Tabelle plat

ziert; sie gehören zur Phase 2, die hauptsächlich 

durch den Fundplatz Sabir repräsentiert ist (siehe 

infra). 

1.5. Absolute Chronologie 

Die Kombination der Ergebnisse der Vergesell

schaftungstabelle mit neun 14C-Messungen erlaubt 

die Datierung von Phase 1A v o m Beginn des 

2. Jahrtausends (vielleicht auch dem ausgehenden 

3. Jahrtausend) bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 

v. Chr., von Phase 1B in das 18. und 17. Jahrhun

dert und von Phase 1C zwischen dem 16. und dem 

Ende des 14. Jahrhunderts v. Chr. Phase 2 beginnt 

im 13. Jahrhundert v. Chr. 

Kapitel 2. Sabir und andere 

untersuchte Fundplätze am Golf von 

Aden 

2.1. Sabir 

Sabir liegt ebenfalls im Delta des Wädl Tuban 

25 k m nördlich von Aden. Die deutsch-russische 

Expedition führte hier ab 1994 großflächige Aus

grabungen durch. Öffentliche Gebäude, Wohn

häuser, Töpferöfen und andere "Werkstattbereiche 

wurden freigelegt, zusätzlich dazu ein Bereich mit 

Sakralarchitektur. Land- und Viehwirtschaft waren 

die Lebensgrundlage, doch sind auch Fischerei und 

die Jagd dokumentiert. 

2.2. An-Nabwa 

Auf dem Muschelhaufen von an-Nabwa (Little 

Aden) grub die deutsch-russische Expedition im 

Jahr 1999 fünf Sondagen. Der Siedlungsschutt vor 

allem in Suchschnitt an-Nabwa 2 ergab zahlreiche 

Nutzungsschichten, die aus Sand mit einem hohen 

Anteil von meist verbrannten Muscheln und einer 

ausreichend großen Zahl von Keramikscherben 

bestanden. Im selben Kontext kamen zusätzlich 

zahlreiche Herdstellen zu Tage. Die an-Nabwa-

Keramik weist sehr enge Parallelen zur Kollek

tion von Ma'layba, Phase 1A, auf. 

2.3. Fundstellen an der Lagune von al-
'Umayra (Khawr al-'Umayra) 

Die deutsch-russische Expedition entdeckte 1999 

zahlreiche Muschelhaufen an der Lagune von 

al-'Umayra, ca. 80 k m westlich von Aden. Einige 

dieser Plätze wurden im Jahr 2000 durch Son

dagen archäologisch untersucht. So erbrachte der 
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Siedlungsplatz von al-Uriyash eine mehrphasige 

Besiedlung, die sich durch Feuerstellen und Pfo

stenlöcher auszeichnete. Die Keramik ähnelt jener 

der Phase IC von Ma'layba. 

Kapitel 3. Definition und 

Periodisierung der archäologischen 

Fazies von Sabir 

Die Phase 1 wird hauptsächlich durch die Material

sequenz von Ma'layba (vgl. 1.4 und 1.5), Phase 2 

durch die Besiedlung von Sabir repräsentiert. Für 

Sabir können wir eine Phase 2A definieren, die im 

13. Jahrhundert v. Chr. anzusetzen ist und wäh

rend derer Hüttenarchitektur vorherrschte. Im 

Verlauf des 12. Jahrhunderts v. Chr. (Phase 2B) 

setzte sich Lehmziegelarchitektur durch. Gegen 

Ende des 9. Jahrhunderts wurden zumindest Teil

bereiche Sahirs zerstört. Die durch Auswehung 

sehr stark modifizierte Geländeoberfläche, die 

durch einen dichten Scherbenteppich versiegelt 

ist, belegt eine noch spätere Besiedlung (Phase 3), 

die irgendwann zwischen dem 8. und dem 6. Jahr

hundert v. Chr. ihr Ende nahm. 

ZWEITER TEIL : 

DIE BRONZEZEIT DES JEMEN 

Kapitel 4. Die materiellen Kulturen 

In diesem Zusammenhang verstehe ich eine archä

ologische Fazies als «l'insieme delle testimonianze 

archeologiche relative a un determinato orizzonte 

cronologico in un dato territorio, aggregate dalle 

connessioni tipologiche che consentono di colle-

gare tra loro anche fonti archeologiche pertinenti 

a classi eterogenee »414. Die Untersuchung archäo

logischer Befunde aus verschiedenen Regionen des 

bronzezeitlichen Jemen vermag typologische Ver

bindungen aufzuzeigen, die zur Definition unter

schiedlicher archäologischer Fazies verwendet 

werden können. 

4.1. Die archäologischen Fazies der 

Küstenebenen 

Auf der Grundlage von Parallelen zwischen meh

reren bekannten Keramikkollektionen kommen 

wir zu dem Schluss, dass die Sabir-Kultur, wie 

wir die Fazies von Sabir und der Küstenebene 

des Golfs von Aden nennen, sich auch entlang 

der Küste des Roten Meeres bis in den Süden der 

saudiarabischen Tihäma erstreckte. Zwar zeigen 

sich einige Variationen in den Keramiktypologien, 

doch folgen diese derselben Tradition. 

4.2. Die archäologischen Fazies des 

Hochlandes und der Wüstenrandgebiete 
der Ramlat as-Sabcatayn 

Die Besiedlung des Hochlandes, so etwa im 

Khawlän und der Umgebung von Dhamär, äußert 

sich in gleichen Keramikkollektionen und identi

scher Architektur. Regionale und chronologische 

Variationen wurden von den Forschern aufge

zeigt. Dieselben Befunde und Funde konnten im 

Wüstenrandgebiet der Ramlat as-Sab'atayn auf

gezeigt werden. 

4.3. Die archäologische Fazies von 
Hadramawt und Mahra 

Nach jetzigem Kenntnisstand ist diese Fazies ake

ramisch und bleibt es auch bis zum Beginn der 

südarabischen Zeit. Hinsichtlich ihres Fundgutes 

basiert ihre Definition hauptsächlich auf Grabmo

numenten. Die wichtigsten Grabtypen sind ober

irdische Rundgräber aus Stein und solche mit einer 

äußeren Orthostatenmauer, die bisweilen mit dem 

Relief eines Kriegers mit Dolch verziert sind. 

4.4. Grab- und Ritualmonumente 

Eine besondere Gruppe bilden Grab- und Ritu

almonumente, die mit einer spirituellen Sphäre in 

Peroni a. O. 24. 
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Verbindung stehen. Ich betrachte sie als übergeord

nete, weiträumig anzutreffende (superstructural) 

Kulturerscheinungen. Sie gehören nicht zu einer 

bestimmten einzelnen Fazies, vielmehr reicht ihre 

räumliche Verteilung innerhalb des Jemen über die 

Grenzen der verschiedenen Fazies hinaus, wobei 

die verschiedenen Architekturtypen unterschied

liche Verbreitungen haben. Darüber hinaus sind 

turret tombs, oberirdische Rundgräber, box align-

ments, Dolmen, Schreine und andere megalithische 

Architekturreste über weite Bereiche der Arabi

schen Halbinsel und bis in die Levante anzutref

fen. Ihre Bedeutung erschließt sich erst durch eine 

Untersuchung der jeweiligen Verteilungsmuster. 

Kapitel 5. Vorschlag zur einer 

Periodisierung der Bronzezeit 

Wenn wir eine Periodisierung an auffälligen 

Veränderungen in der materiellen Kultur einer 

bestimmten archäologischen Fazies festmachen 

wollen, so benötigen wir dazu lange stratigra-

phische und chronologische Sequenzen, groß

flächige Siedlungsgrabungen, Untersuchungen 

von Friedhöfen, Radiokohlenstoff- und andere 

Datierungen etc. Diese archäologischen Quellen 

sind jedoch in ihrer Kombination nur selten die 

Grundlage unserer Kenntnisse zum bronzezeit

lichen Jemen. Als Beispiel dafür mag die Datie

rung des Beginns der Bronzezeit dienen, der bis 

vor kurzem am Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr. 

angesetzt wurde. Neuere Untersuchungen datie

ren ihn nun in die 2. Hälfte des 4. vorchristlichen 

Jahrtausends. 

Die hier vorgeschlagene Periodisierung kann 

deshalb nur als vorläufig gelten und wird in der 

Zukunft möglicherweise weiteren Verifizierungen 

unterzogen. Sie gründet sich bislang primär auf 
14C-Datierungen; unser Kenntnisstand zu den 

unterschiedlichen Fazies ist häufig zu begrenzt, 

u m ihn archäologisch mit Parallelbefunden in den 

jeweiligen Fazies zu korrelieren. Zur weiteren 

Unterscheidung habe ich hier die konventionelle 

Terminologie « Frühe, Mittlere und Späte Bron

zezeit » verwendet. 

Für das jemenitische Hochland erlauben groß

räumige Forschungen und Grabungen sowie 14C-

Bestimmungen eine Datierung der Frühen Bron

zezeit vom späten 4. Jahrtausend bis zum ausge

henden 3. Jahrtausend v. Chr. In der Küstenebene 

können die Megalithen der Tihäma teilweise dem 

3. Jahrtausend zugeschrieben werden. Sie sind 

nicht sehr genau datiert, auch ist unklar, wann 

sie außer Gebrauch gerieten. Der Fundplatz 

an-Nabwa wird dem späten 3. Jahrtausend v. Chr. 

zugeordnet, wobei ungewiss ist, ob er damit noch 

in die Frühe oder aber bereits in die Mittlere Bron

zezeit gehört. 

In den Küstenebenen und im Hochland setzt 

die Mittlere Bronzezeit gegen Ende des 3. Jahrtau

sends ein. Entlang des Golfs von Aden endet die 

Mittlere Bronzezeit im 13. Jahrhundert v. Chr. -

ein Zeitansatz, der auch für das Hochland über

n o m m e n werden kann. 

In den Küstenebenen umfasst die Späte Bronze

zeit den Zeitraum vom 13. bis zum 9. Jahrhundert 

v. Chr., ihr Ende wird durch die Zerstörung Sahirs 

markiert, auch wenn sich dessen (Nach-)Besied-

lung partiell bis in das 6. vorchristliche Jahrhun

dert fortgesetzt haben mag. Im Hochland scheint 

die Keramikproduktion bronzezeitlicher Tradition 

mit den letzten Jahrhunderten des 2. Jahrtausends 

ausgelaufen zu sein. 

Im Wüstenrandgebiet ist der archäologische 

Forschungsstand bisher so unzureichend, dass es 

unmöglich ist, während der Späten Bronzezeit Par

allelentwicklungen zum Hochland oder zu den 

Küstenebenen festzustellen. Für die Beurteilung 

der Entwicklungen in der Region H a d r a m a w t 

und Mahra sind zwei Faktoren ausschlaggebend: 

der Mangel an archäologischen Daten und 14C-

Datierungen und die vermutete Fortsetzung einer 

post-Neolithic tradition bis zum Auftreten der süd

arabischen Kultur. 

Der Übergang zur südarabischen Zeit mani

festiert sich innerhalb der drei archäologischen 

Fazies auf unterschiedliche Weise, wobei aller

dings die archäologischen Belege für eine Inter

aktion zwischen bronzezeitlichen und frühen süd

arabischen Bevölkerungsgruppen insgesamt unzu

reichend sind. 
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Kapitel 6. Jemen und seine Nachbarn 

während der Bronzezeit 

Zwecks Vergleichen zwischen den verschiedenen 

bronzezeitlichen Kulturen des Jemen untersucht 

die vorliegende Arbeit verwertbare archäologi

sche Daten und liefert mögliche Deutungen. Vier 

Hypothesen zur Erklärung von Ähnlichkeiten 

zwischen Fundobjekten an weit von einander 

entfernten Entdeckungsorten werden als gültig 

erachtet: 

1. A n einem Ort hergestellte Objekte werden an 

verschiedene Bestimmungsorte verbracht, wobei 

es u m den Transport des eigentlichen Objektes 

oder - im Fall von Keramik - u m seine Funktion 

als Transportbehältnis ging. Zu dieser Kategorie, 

die wir als exchange mechanism bezeichnen kön

nen, gehört die Verbreitung von Rohstoffen aus 

identifizierbaren Herkunftsorten und von Fertig

produkten wie beispielsweise Importkeramik. In 

beiden Fällen wären naturwissenschaftliche Pro

venienzanalysen erforderlich, die allerdings für die 

materiellen Kulturen des Jemen und seiner Nach

bargebiete fast gänzlich fehlen. 

2. A n verschiedenen Orten hergestellte Objekte 

stammen aus der Hand ein und derselben Person 

oder Gruppe, wobei eine Mobilität des oder der 

Produzenten anzunehmen ist. 

3. A n verschiedenen Orten von verschiedenen 

Produzenten hergestellte Objekte werden von 

derselben Vorlage inspiriert, die durch direkte 

Kontakte zwischen den besagten Orten oder 

durch den tatsächlichen Transport ebensolcher 

Produkte vermittelt wurde. Diese Hypothese 

gewinnt dann an Wahrscheinlichkeit, wenn die 

Artefakte selbst als eigentliches Tauschobjekt 

ausgeschlossen werden können oder wenn uns 

konkrete Hinweise auf die Mobilität des Produ

zenten fehlen. 

4. Die Ähnlichkeiten zwischen den Objekten 

sind zufälliger Natur. 

6.1. Jemen und Nordostafrika 

Parallelen im Fundgut des Jemen und Nordostafri

kas sind auf den Keramikbereich beschränkt, wobei 

ich die Hypothese zufälliger Übereinstimmungen 

ausgeschlossen habe. 

Während der 2. Hälfte des 4. Jahrtausends beste

hen einige Übereinstimmungen in Keramikformen 

und Dekors zwischen dem jemenitischen Hochland, 

nämlich Fundplätzen im Wädl Dahr, nördlich von 

San'ä', und einer bestimmten Keramikware, die am 

Fundplatz Ma'di bei Kairo gefunden und als palä

stinisch beeinflusst interpretiert wurde. Hier gilt am 

ehesten meine Hypothese 3, das bedeutet, dass die 

Keramik der beiden Kollektionen von denselben 

palästinischen Vorbildern inspiriert ist. Wenn wir 

aber einen Einfluss aus Palästina außer Acht lassen 

und stattdessen einer Verbindung nach Ägypten den 

Vorzug geben, dann müssen wir für das Westufer 

des Roten Meeres das Vorhandensein von Gruppen 

postulieren, die - archäologisch bislang noch nicht 

nachgewiesen - während der formativen Phase der 

jemenitischen Bronzezeit als Vermittler zwischen 

Unterägypten und dem Jemen agiert haben. 

Für den Zeitraum der Frühen Bronzezeit (3. Jahr

tausend v. Chr.) sind Kontakte zwischen dem jeme

nitischen Hochland und dem Gash Delta im Osten 

Sudans belegt. Hier k o m m t a m ehesten meine 

Hypothese 1 als Erklärung in Frage, d. h. die Par

allelen können einem exchange mechanism zuge

schrieben werden. Es könnte dies das Nebenpro

dukt von Beziehungen sein, die seit dem Neolithi

k u m zwischen beiden Küsten des Roten Meeres 

vielleicht u m den Handel mit Obsidian entstanden 

sind. 
Während der Mittleren Bronzezeit zeigen nur 

sehr wenige Keramikdekors vom Golf von Aden 

Verbindungen zu einem Fundplatz in Djibouti und 

einer anderen Fundstelle im Gash Delta. Auch hier 

vermute ich die Wirkung eines exchange mecha

nism, wenngleich von unbekannter Art. 

In der Späten Bronzezeit zeigen sich Kontakte 

zwischen der südlichen saudiarabischen Tihäma, der 

nubischen Pan Grave Culture und dem Gash Delta. 

Dies belegt eine schwarze ritzverzierte Ware, die in 

Sihi (saudische Tihäma) in Vergesellschaftung mit 

den für die Küstenebenen typischen lokalen Pro

duktionen gefunden wurde. Sie zeigt starke Überein

stimmungen mit der Keramik der Pan Grave Cul

ture und den Jebal Mokram Fundplätzen im Gash 

Delta. Ich vermute in der schwarzen Ware eine 

Importkeramik aus Nordostafrika. D a die Ritzde

kors auf Gefäßen ganz unterschiedlicher Form ange

bracht sind, kann der genaue Herstellungsort dieser 

Keramik noch nicht als identifiziert gelten. 

Das Hinterland des Golfs von Aden scheint nur 

marginal an der Verbreitung dieser Ritzdekors 
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Anteil gehabt zu haben, denn nur wenige ritzver

zierte Scherben in Sabir können als Importkeramik 

gelten. Stärkere Beziehungen bestanden während 

der Späten Bronzezeit zwischen der saudischen 

Tihäma, dem Golf von Aden sowie Eritrea und 

Äthiopien. Wahrscheinlich kann Hypothese 3 die 

Übereinstimmungen in einigen Gefäßformen und 

Ritzdekors zwischen Sabir und Sihi einerseits und 

den prä-axumitischen Fundplätzen auf der afri

kanischen Seite erklären. Vorstellbar sind direkte 

Kontakte zwischen beiden Seiten des Roten Meeres 

und vielleicht auch der Transport von Gütern. Ich 

habe darauf hingewiesen, dass abgesehen von die

sen Gefäß typen und -dekors die jemenitischen 

Keramikproduktionen der Späten Bronzezeit sich 

gänzlich von der prä-axumitischen Keramik unter

scheiden. Diese Beobachtung schließt die Hypo

these von der Mobilität ganzer Gruppen aus, da 

anderenfalls nicht nur ähnliche Einzeltypen gefun

den worden wären, sondern eher in Gänze ähn

liche Produktionen. 

6.2. Jemen und die Levante 

Ganz anders ist die Befundlage hinsichtlich Par

allelen zwischen dem Jemen und der Levante. 

Keramik des 3. Jahrtausends aus dem jemeni

tischen Hochland zeigt durchgängige, wenn

gleich entfernte Parallelen zu Kollektionen aus 

der Levante. Gleichzeitige Architekturreste des 

Hochlandes weisen Züge auf, die mit Befunden 

aus dem Negev und Sinai verglichen werden kön

nen. In Hadramawt und Mahra repräsentieren die 

auf den Grabreliefs dargestellten Dolche Kopien 

von metallenen Dolchen, wie sie aus dem Vorde

ren Orient bekannt sind. Die Metallfunde aus dem 

Hort von al-Midamman (Tihäma) weisen in die

selbe Richtung. Darüber hinaus treten unterschied

liche Typen von im Jemen vorherrschenden Grab

monumenten, vor allem die turret tombs, auch im 

Westen der Arabischen Halbinsel, im Sinai und in 

der Levante auf. Monumente, denen eine kultische 

Funktion zugeschrieben wird, wurden am Golf 

von Aden, im jemenitischen Hochland und im 

Wüstenrandgebiet identifiziert. Ähnliche Struk

turen fanden sich auch im Negev und auf der 

Sinai-Halbinsel. Megalitharchitektur ist gleicher

maßen für die Tihäma, das jemenitische Wüsten

randgebiet, den Hijäz und den Sinai belegt. 

Zusammengefasst liegen uns hiermit materi

elle Kulturen vor, die durch dieselben Modelle 

und immer wieder auftretende Ähnlichkeiten bei 

Monumenten inspiriert sind, die in einem Zusam

menhang mit Bestattungs- und religiösen Kulten 

und Vorstellungen stehen. Ich gehe davon aus, dass 

diese Übereinstimmungen auf einen gemeinsamen, 

älteren kulturellen Hintergrund zurückgehen, der 

dem Sinai, dem Negev, der Levante, der westlichen 

Arabischen Halbinsel und dem Jemen gemein war. 

Eine mögliche Erklärung bietet das Konzept eines 

« Kulturtransfers » von Norden nach Süden, der 

bereits im Neolithikum seinen Anfang nahm. Als 

Träger dafür kämen nomadische Hirten im Nor

den in Frage. Mit anderen Worten, Gruppen neo-

lithischer Viehzüchter im Jemen können Kontakte 

zu nomadischen Bevölkerungen gehabt haben, die 

ab der 2. Hälfte des 4. und während des 3. Jahrtau

sends v. Chr. weiterhin auf der Nord-Südroute in 

den Jemen vordrangen und ihre Toten in den tur

ret tombs beisetzten. 

Seit dem Neolithikum haben nomadische Vieh

züchter zwischen dem Norden der Halbinsel und 

den im Jemen sesshaft gewordenen Gruppen eine 

ständige Verbindung hergestellt. Akzeptieren wir 

diese Hypothese und gäben wir einer Herleitung 

aus dem palästinischen Bereich den Vorzug, so 

wäre die Keramik aus dem Wädi Dahr einer der 

ganz wenigen, direkten Belege für Kontakte wäh

rend des 4. Jahrtausends v. Chr. Die materiellen 

Kulturen der jemenitischen Bronzezeit unterzogen 

sich vor Ort verschiedenen Modifikationen, das im 

fernen Norden entstandene kulturelle Substratum 

aber blieb unverändert und ist in dieser Form noch 

in Kulten und Ritualen erkennbar. Das Gesamtbild 

bleibt nach wie vor mosaikhaft, lediglich zukünftige 

archäologische Forschungen im zentralen Westen 

der Arabischen Halbinsel werden diese Annahme 

letztendlich erhärten können. 

Vor nicht langer Zeit wurden zwei jemenitische 

Nekropolen des 1. Jahrtausends v. Chr. untersucht: 

die in die südarabische Zeit datierenden Hypogäen 

von Kharibat al-Ahjur und die turret tombs von 

al-Makhdara. Die anthropologischen Studien der 

Skelettserien dieser beiden Friedhöfe zeigten, dass 

die in Kharibat al-Ahjur beigesetzten Individuen 

andere physische Eigenheiten aufwiesen als jene 

von al-Makhdara, somit also zwei verschiedene 

ethnische Gruppen darstellen. Bis weit in die süd

arabische Zeit hinein folgten einige Bevölkerungs-
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gruppen unverändert dem Brauch, ihre Toten in 

turret tombs beizusetzen, einem Grabtypus, der 

typisch war für die Bronzezeit. Dieser Befund 

zeigt die fortlaufende Präsenz nomadischer Grup

pen und deren starke kulturelle Identität. 

Somit eröffnete sich im Neolithikum ein 

Zugangstor, das während der Bronzezeit offen 

blieb und das man auch noch während der süd

arabischen Zeit nutzte. Wahrscheinlich hat es 

durch beständige Interaktionen zwischen den 

bronzezeitlichen Bevölkerungen des Jemen und 

den die Nord-Südroute unverändert frequentie

renden Nomaden stark zur Entstehung der süd

arabischen Zivilisation beigetragen. Die realen 

Bedingungen in den Städten der archaisch-süd

arabischen Zeit können, wie wir wissen, nur das 

Ergebnis eines langen Prozesses von Mobilität und 

Sesshaftwerdung gewesen sein, der sich im Großen 

und Ganzen nicht im archäologischen Befund nie

dergeschlagen hat. 
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M A C L A Y B A AND THE 

INTRODUCTION 

Bronze Age monuments from different areas of 

Yemen are the result of recent explorations. O ne 

of the major recent discoveries is the one made by 

the Joint German-Russian Mission in the coastal 

piain of the Gulf of Aden starting in 1994, with the 

excavation of the town of Sabir, surveys in the Sabir 

area, the sounding in the settlement of Ma'layba, 

the sounding in the shell-midden of al-Nabwa 

(Little Aden) and in shell-middens on the Khawr 

al-'Umayra lagoon, on the westerly Gulf of Aden. 

The aims of this work are: 

- to present the results of the excavations of 

Ma'layba with the typological study of the ceram-

ics from the site and the chronological seriation, 

supplementing the definition of the archaeolog

ical facies of the Gulf of Aden; 

- to integrate the facies of the Gulf of Aden - or 

Sabir culture - into the wider frame of the data 

from the different areas of Yemen, highlighting 

the peculiar features of each area through the 

comparisons of the material cultures; 

- to propose a preliminary, unitary System of peri-

odization of the Bronze Age of Yemen, based on 

the archaeological evidences and 14C dates; 

- to search evidences of relations of the Yemen 

Bronze Age with the rest of the Arabian penin-

sula, the Near East and Northern Africa, compar-

ing the material cultures of the different areas. 

A better understanding of the Bronze Age could 

be also one of the keys to clarify the genesis of the 

South Arabian civilisation. 

BRONZE AGE OF YEMEN 

GEOGRAPHIC AND 

CLIMATIC OUTLINE 

Most of the physical characteristics of the Ara

bian Peninsula are due to the tectonic Separation 

from North-eastern Africa during the Tertiary 

period. The Red Sea was born in the valley cre-

ated by the Great Rift; its eastern border is visi

ble in the steep escarpments parallels to the Red 

Sea between the Gulf of Aqaba and the Gulf of 

Aden (the Hijäz, the 'Asir and the Yemen High 

Lands). The eastern border of the escarpment 

slopes d o w n gently, through the Najd plateau, 

to terminate along the Arab Gulf. The Najd, arid 

and dry, continues with the Nafüd desert to the 

North and the Rub' al-Khäli to the South. 

THE BRONZE AGE OF YEMEN. 

HISTORY OF RESEARCHES 

The Bronze Age of Yemen appears in the archaeo

logical record at the beginning of the 80s with the 

researches of Alessandro de Maigret in the High 

Lands of Khawlän. Since then several archaeolog

ical missions, French, German, American, Brit

ish, Russian, Canadian, Yemeni, have contrib-

uted to enormously enrich our knowledge of the 

developments that took place in the late 4th, 3rd 

and 2nd millennia B C . 
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FIRST PART: MACLAYBA, SABIR AND 

THE OTHER SITES INVESTIGATED 

ON THE GULF OF ADEN 

Chapter 1. Ma'layba 

1.1. The site 

The site of Ma'layba is situated in the Wädl Tuban 

delta, ca. 25 k m north of Aden. It is formed by 

two teils, 3 m high; teil 1 was chosen for excava-

tion in 1997. 

1.2. The excavation: stratigraphy 
and structures 

Excavation interested a surface of 140 m2 for a 

maximum depth of 7.50 m in the deep sounding. 

The cultural deposit, 4.70 m thick, covered a series 

of probably natural layers that have been investi-

gated for an additional 2.70 m. 

T w o dark brown paleosols, separated by a layer 

of homogenous light grey to yellowish soil, have 

been discovered at the bottom of the sequence. 

They could be related to similar formations iden-

tified in the High Lands, dated 6th-4th millennia. 

Six superimposed levels of anthropic occupation 

have been identified, mainly in the form of huts 

of which the postholes or - in some cases - the 

burned posts remain. Irrigation Channels - the first 

Channels to be archaeologically dated in Yemen -

have been discovered at different levels, starting 

from phase 1A. The deepest channel is radiocar-

bondated to 1880-1680 B C , but there are some 

indications that irrigation could have started ear-

lier. The superficial layers demonstrate, with an 

increasing aecumulation of aeolian sands, the dete-

rioration of the environment and, ultimately, the 

abandonment of the site. 

1.3. The pottery 

All the anthropic layers yielded a great quantity 

of pottery, almost all in fragments. The vessels are 

hand made. Wheel-turned vessels are not docu-

mented, but in the late assemblage - in the upper 

part of the sequence - the wheel finishing of the 

upper part of the vessels is proved by thin wheel 

marks. Burnishing is present on the majority of 

vessels; it can take the form of few sparse lines or 

be very tight or design a cross-pattern. 

The Ma'layba assemblage includes the follow-

ing categories of vessels: plates, bowls, a pan, a 

basin, beakers, a jug, jars, necked vessels, spouted 

vessels, amphorae, pithoi, lids, fenestrated vessels 

and vessels Stands. The handles can be horizon

tal or vertical; few ledge handles are documented. 

Decoration motifs can be incised, impresso, appli-

que or painted. 

The pottery has been arranged in a typology 

based primarily on the formal features. A type is 

defined here as «una associazione di caratteri o 

attributi, la quäle si ripete con una certa costanza, 

in un dato numero di esemplari »415. It is the reflec-

tion in the archaeological record of what w e call a 

model: a constant mental image endowed with a 

normative social power, passed on from person to 

person, from group to group. In theory then the 

definition of a type is certain when the number of 

speeimens attributed to it is high. The material to 

classify has conditioned some of the choiees made 

in the process. The Ma'layba pottery assemblage -

together with the ceramic from al-Nabwa - is a 

unique case in the Bronze Age of coastal Yemen. 

N o contemporary assemblages of some consist-

ency are published or even known from coastal 

Yemen. For this reason I have chosen to built a 

typology with a close-mesh grid. It was in fact 

impossible in many cases to determine if certain 

characteristics of the vessels had to be attributed to 

the field of Variation of a type or could represent 

different types of which w e had only one example 

in Ma'layba. For this reason there are a number of 

unica, especially from the deepest levels that have 

been excavated on limited surfaces. 

1.4. The chronological seriation 

Types have been arranged in a table of associa

tion where each vessel belonging to a type is pre-

15 R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana (1994) 
25. 
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sented in its stratigraphie position. It is therefore 

possible to visualize the chronological duration 
of each type. 

In term of relative chronology three periods 

have been single out combining typology and 

stratigraphy: phase 1A, phase 1B, phase IC. Ves

sels from the most superficial levels are placed at 

the bottom of the table; they belong to phase 2, 

that is to the phase mainly represented in Sabir 

(see infra). 

1.5. Absolute chronology 

Combining the data from the table of association 

and the nine I4C determinations, it is possible to 

date phase 1A from the beginning of the 2nd mil-

lennium (possibly the end of the 3rd millennium) 

to the end of the 19thcent. B C , phase 1B to the 

18th and 17* cent. B C , phase IC between the 16th 

and the end of the 14th cent. B C . Phase 2 Starts in 

the 13chcent. B C . 

Chapter 2. Sabir and the other sites 
investigated on the Gulf of Aden 

2.1. Sabir 

The Sabir site is situated in the delta of Wädl Tuban 

25 k m to the North of Aden. Extensive excava

tions have been carried out by the Joint German-

Russian archaeological mission since 1994. Pub

lic buildings, private quarters, pottery kilns and 

other industrial areas have been unearthed, along 

with an example of sacred architecture. Agricul

ture and breeding of cattle and ovo-caprines are 

documented. 

2.2. Al-Nabwa 

In the Al-Nabwa shell-midden (Little Aden) five 

soundings have been carried out by the Russian-

German mission in 1999. In the anthropic deposit 

of al-Nabwa 2 several layers were composed 

mainly of sand with a great quantity of shells, 

usually burned, and a good quantity of pottery 

fragments. Several hearths testify of the human 

occupation. 

The al-Nabwa pottery has precise parallels in 

the assemblage of Ma'layba, phase 1A. 

2.3. The Khawr al-cUmayra sites 

Several shell-middens were discovered in 1999 

along the Khawr al-'Umayra lagoon, west of Aden 

and some of them were tested. In al-Uriyash the 

human occupation is attested by several layers of 

deposits with hearths and postholes. The pottery 

has parallels in the assemblage of Ma'layba, phase 

IC 

Chapter 3. 
Definition and periodization of 
the archaeological facies of Sabir 

Phase 1 is represented mainly in the Ma'layba 

sequence (see 1.4 and 1.5). Phase 2 is represented 

mainly in Sabir. In Sabir we can distinguish a period 

2A, dated to the 13th cent. B C , when apparently 

only huts were present. In the course of the 12th 

cent. B C , phase 2B, mud-brick architecture started 

to appear. Towards the end of the 9* cent. B C Sabir 

was at least partially destroyed. The deflated sur

face covered by pottery shards, is an indication of 

a later reoccupation, that we have called phase 3. 

This ended between the 8th and the 6th cent. BC. 

SECOND PART: 

THE BRONZE AGE OF YEMEN 

Chapter 4. The material cultures 

In this context I intend for archaeological facies 

«l'insieme delle testimonianze archeologiche rel

ative a un determinato orizzonte cronologico in 

un dato territorio, aggregate dalle connessioni 

tipologiche che consentono di collegare tra loro 
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anche fonti archeologiche pertineti a classi eter-

ogenee »4"\ Bronze Age archaeological data from 

different areas of Yemen are examined, in order 

to highlight typological connections that can 

bring to the definition of different archaeolog

ical facies. 

4.1. The archaeological facies 

of the Coastal Plains 

On the basis of parallels established for the pot

tery assemblages w e have concluded that what w e 

have called the Sabir Culture - that is the facies 

of Sabir and the Gulf of Aden - extends also to 

the Southern Saudi Tihäma. Some variations in 

the pottery typologies are present, but within the 

same tradition. 

4.2. The archaeological facies of 
the High Lands and the L o w Lands 

The same pottery assemblages and the same char-

acteristics of the structures are shared by the 

inhabitants of the High Lands, in the Khawlän and 

Dhamär regions. Regional and chronological var

iations have been highlighted by the researchers. 

The same features are found in the L o w Lands. 

4.3. The facies of Hadramawt and 
Mahra 

This facies is aceramic and remained unchanged — 

as far as w e can say at the present State of knowl-

edge - until the beginning of the South Arabian 

civilization. Its definition in terms of material 

culture is based mainly on funerary monuments. 

Tombs with a circular tumulus made of stones 

and tombs with a circular tumulus surrounded 

by a wall of upright stone slabs, decorated with 

the figure of a warrior wearing a dagger, are the 

main types. 

4.4. Funerary and cult monuments 

I have single out funerary and cult monuments, 

linked to the spiritual sphere. I consider them as 

superstructural elements; they are not linked to a 

given facies, but their distribution in Yemen go 

beyond the limits of the facies to appear with dif

ferent distributions in all of Yemen. Furthermore 

turret tombs, tombs with circular tumulus, box 

alignments, dolmens, shrines, megaliths are found 

also in major parts of Arabia and the Levant. Their 

meaning will be clearer examining these wide dis

tributions. 

Chapter 5. Proposal of periodization 

of the Bronze Age 

If we intend for periodization the determination 

of moments of significant changes in the mate

rial culture in a given facies, w e need long strati

graphie and chronological sequences, extensive 

excavations of Settlements, excavations of cemeter-

ies, l4C determinations. This is not exactly the State 

of our knowledge of the Bronze Age of Yemen. A 

good example of the Situation is given by the date 

of the beginning of the Bronze Age. Until recently 

this was placed at the beginning of the 3rd millen-

nium. N e w data place it n o w in the 2nd half of the 

4th millennium in the High Lands. 

This proposal is therefore very preliminary and 

apt to change in the future. The proposed periodi

zation is based mainly on 14C determinations; our 

knowledge of the different facies is often not suf-

ficient to correlate them archaeologically through 

parallels in the respective material cultures. I have 

used the conventional terms of Early, Medium and 

Late Bronze Age. 

In the High Lands extensive researchers, excava

tions and 14C determinations allow to date the Early 

Bronze Age from the late 4th millennium to the late 

3rd/end of the 3rd millennium. In the Coastal Plains 

the megaliths of the Tihäma can be attributed in 

Peroni op. cit. 24. 
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part to the 3,d millennium. They are not precisely 

dated and it is not clear when they went out of use. 

The site of al-Nabwa is dated to the late 3rd millen

nium, but it is not clear if it should be attributed to 

the Early or to the Medium Bronze Age. 

The beginning of the Middle Bronze Age is dated 

in the Coastal Plains and in the High Lands to the 

end of the 3rd millennium. In the Gulf of Aden the 

date of the end of the M B is placed at the 13* cent. 

BC. A similar date can probably be assumed also 

for the High Lands. 

The Late Bronze Age in the Coastal Plains spans 

from the 13* cent. to the 9* cent. B C , when a par-

tial destruction is documented in the site of Sabir. A 

partial occupation or reoccupation may have con-

tinued until the 6* cent. BC. In the High Lands the 

ceramic tradition of the Bronze Age seems to end 

in the last centuries of the 2nd millennium. 

In the L o w Lands in general the lack of data does 

not allow to check if changes in material cultures 

took place at the same moments as in the High 

Lands. For Hadramawt and Mahra two factors 

are prevalent: the lack of data, of 14C determina-

tion and the apparent continuation of the post-

Neolithic tradition until the rise of the South Ara

bian civilization. 

The transition to the South Arabian period 

includes different developments in the three 

facies, but in general the archaeological Informa

tion regarding the possible interactions between 

the Bronze Age groups and the South Arabians 

is still scarce. 

Chapter 6. Yemen and its 

neighbours in the Bronze Age 

Data regarding parallels between material cultures 

of Yemen and of neighbouring areas are examined 

and possible interpretations provided. 

Four hypotheses have been considered valid to 

explain the reasons for the existence of similar-

ities in objects present in assemblages from dis-

tant areas. 
1. Objects produced in the same place were car

ried to different places with the aim of transport-

ing the objects themselves, or as Containers in the 

case of ceramics. W e can assign to this case - that 

w e can call exchange mechanism - all the cases of 

diffusion of raw materials Coming from identi-

fied sources and of finished objects, for instance 

imported pottery. In both cases it would be advis-

able to confirm the hypothesis of the provenience 

of the objects with physical analyses. Physical anal-

yses are almost completely absent in the Bronze 

Age material cultures of Yemen and of neighbour

ing areas. 

2. Objects produced in different places are the 

work of the same person or group; in this case we 

have to make the hypothesis of the displacement 

of persons or groups. 

3. Objects produced in different places by differ

ent people are inspired by the same model that has 

been transmitted thanks to direct contacts between 

these people or thanks to transport of the objects. 

This hypothesis is valid in the case we can exclude 

that the artefacts are the object of exchange them

selves or in the case we do not have indications of 

the specific mobility of the producers. 

4. The similarities are only due to casual coin-

cidences. 

6.1. Yemen and Eastern Africa 

Parallels between material cultures of Yemen and 

Eastern Africa are confined to the field of ceram

ics for which I have ruled out the hypothesis of 

casual coincidences. 

In the second part of the 4* millennium some 

similarities for shapes and decorations between 

ceramics from the Yemeni High Lands, at Wädl 

Dahr, north of San'ä', and those of a specific wäre 

from the site of Ma'di (Cairo), considered of Pal-

estinian influence, could be assigned to m y hypo

thesis 3, that is: pottery of both assemblages could 

have been inspired by the same Palestinian model. 

But, if we privilege the Egyptian connection disre-

garding the Palestinian influence, we have to pos-

tulate the existence, on the western coast of the Red 

Sea, of groups - still unknown in the archaeologi

cal record - that would have been the intermediates 

between Lower Egypt and Yemen in the period of 

formation of the Yemeni Bronze Age. 

Still in the Early Bronze Age (3rd millennium) 

very few data attest of contacts between the 

Yemeni High Lands and the Gash Delta (Eastern 

Sudan). I have put forward the hypothesis 1: the 
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parallel could be attributed to an exchange mech

anism. This could be the secondary result of con

tacts that would have been in place between the 

two coasts of the Red Sea from the Neolithic on, 

possibly for the circulation of obsidian. 

In the Middle Bronze Age very few decorations 

from the Gulf of Aden have parallels in pottery 

from a site in Djibouti and another in the Gash 

Delta. I have tentatively attributed these paral

lels again to an exchange mechanism of unknown 

nature. 

In the Late Bronze Age contacts are docu-

mented between the Southern Saudi Tihäma, the 

Pan Grave Culture of Nubia and the Gash Delta. 

These contacts are proven by the presence at Sihi 

(Southern Saudi Tihäma) - along with the classic 

Coastal Plains assemblage - of a black wäre with 

incised decorations that find parallels in the Pan 

Grave Culture and in the Jebal Mokram Group of 

the Gash Delta. I have made the hypothesis that 

the black wäre from Sihi is imported from East

ern Africa. Nevertheless, since the incised deco

rations are present on vessels of different shapes, 

we have to postulate that the precise area of pro

duction of the black wäre has not been identified. 

In this frame the Gulf of Aden seems to have been 

interested only marginally by the phenomenon of 

the diffusion of the incised decorations, with only 

few incised shards considered imports to Sabir. 

More direct contacts are documented between 

the Saudi Tihäma, the Gulf of Aden and Erit

rea and Ethiopia in the Late Bronze Age. Proba-

bly hypothesis 3 can explain some similarities in 

vessel types and in few incised decorations doc

umented both in Sabir, Sihi (Saudi Tihäma) and 

in the pre-Axumite sites. W e can imagine directs 

contacts between the two sides of the Red Sea and 

maybe also transport of objects. I have pointed out 

that - apart from these types and decorations - the 

Yemeni assemblages are overall made up of types 

completely different from the pre-Axumite ones. 

This should rule out the hypothesis of the displace-

ment of entire groups; in this case we should find 

not only some similar types, but rather complete 

similar assemblages. 

6.2. Yemen and the Levant 

The documentation available regarding parallels 

between material cultures of Yemen and of the 

Levant is of a different nature. 

3rd millennium pottery from the High Lands of 

Yemen find constant, but distant parallels in the 

assemblages of the Levant. Contemporary struc

tures of the High Lands show features that can 

be compared with those of Negev and Sinai. In 

Hadramawt and Mahra the dagger represented 

on the stelae of tombs with tumulus are copies of 

metal Originals known in the Near East. The metal 

objects of the hoard of al-Midamman (Tihäma) 

have parallels in the same region. 

Furthermore different types of funerary 

monuments found in Yemen - the main one being 

the turret tombs - are present in Western Ara

bia, Sinai and the Levant. Monuments interpreted 

as cult installations - shrines - have been identi

fied in the Gulf of Aden, the High Lands and the 

L o w Lands. Similar installations are found in the 

Negev and in the Sinai Peninsula. Megaliths are 

present in the Tihäma, the L o w Lands, the Hijäz 

and the Sinai. 

Summing up, w e have material cultures inspired 

by the same modeis and repeated similarities in 

monuments related to funerary and religious cult 

and ideology. I have formulated the hypothesis 

that the similarities can be assigned to an ancient 

cultural background, c o m m o n to Sinai, Negev, 

the Levant, Western Arabia and Yemen. A pos

sible explanation could be the «transfer of cul

ture » from the North to the South starting from 

the Neolithic; in this case the carriers could have 

been the pastoral nomads of Northern origin. In 

other words groups of Neolithic pastoral nomads 

settled in Yemen can have continued to have con

tacts with nomadic groups that have continued to 

follow the North-South route also in the 2nd half 

of the 4* millennium and in the 3rd millennium, 

burying their dead in the turret tombs. Nomadic 

pastoralism has constituted a continuous link, 

from the Neolithic on, between the North and 

the groups that had become sedentary in Yemen. 
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If we accept this hypothesis, the pottery from 

Wädl Dahr - if we privilege the Palestinian ori-

gin - could be one of the rare direct evidences of 

contacts in the 4* millennium. The material cul

tures of the Yemeni Bronze Age underwent mod-

ifications in loco, but the cultural substratum of 

distant Northern origin remained unchanged and 

is still visible in its cults and rituals. The picture is 

still very fragmented and only archaeological data 

from central Western Arabia could eventually con-

firm this hypothesis. 

Recently two necropolises of the lst millen

nium B C have been investigated: the South Ara

bian hypogean tombs of Kharibat al-Ahjur and 

the turret tombs of al-Makhdara. The anthro-

pological analyses of the skeletons from the two 

cemeteries have shown that the individuals from 

Kharibat al-Ahjur have physical characteristics 

different from those from the turret tombs of 

al-Makhdara, so to define two different ethnic 

groups. Well into South Arabian times, some 

groups still followed the ritual of burying their 

dead in the type of turret tombs that had been 

typical of the Bronze Age. It shows the persist-

ing presence of nomadic groups and their strong 

cultural identity. A way opened in the Neolithic, 

remained open in the Bronze Age, still followed 

in South Arabian times, that can have contrib-

uted to the formation of the South Arabian civili-

zation with continuous interactions between the 

Yemeni Bronze Age populations and the nomads 

that have continued to follow the North-South 

route. The archaeological reality of the towns of 

the South Arabian Archaic Period, as we know 

it, could be only the final results of a long and 

complex process of mobility and sedentarization 

that, in great part, is not reflected in the archae

ological record. 
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.(turret tombs) *&-jJ\ jiiall 

SJül AJJAJI ISÄCJAS all JJ^-J Äjjl^oiuil L?1C (JJIS 1JA (_yäj 

i * i^'i'il jjj ij| JLäiill IJJIJJJ (_j_jiil 3.'* ^"'^ c5^! »jl^jj ^Jj^3 

, "ilr- j^a -ti jjj jjjjjl jj^aC- JMi ajl^ll (JcliÜI ÜA a^Jjl LaJjij 

J oZk all o ) />... ^u g Ö ujLiAj! uc. *L: g 1 ul '"'''" , ..-v ajl g 4_iim]| 

SjUiaiJI iljaj ^ JLÜ JS^ij — ^^iijl j ^jJLiii]! (jjjjajl ^jlc. 

— Jlliajawl) I 1^)*]! j. aC j-i tl)^-aJ^ eLAj ^jjj La£ <A_u^laJl A^^AJI 

(Jc-lü]lJ JaLÜll (jxi 4jjji= ALkj>s] taAjJ V) i'lmjl — ejjxj La£j 

.^jftl CI*JI 

' lila ll 4 "A ) 4-Â _La a j-i Q! C ' 3 1 aa aj a j j. îill 0J1A q/'i IJ Aj^a^iä.j 

OJJ YaJI 4 uii (Jjill JJSJAII ^ji (_S^V?J »uLiluK AJJJI dlLuSÜj 

Jß »v-l^.3 jl 

j^JI ^ (JJJJJLO L?ic diLuiljjj GLajl JJ i t-i'q CiSj (Jja Cuja.1 JÜ] 

^Jc jLs^i\ AJJJ^. ^ »jjio :L»Aj -^J-^I JJ5 JJ^I i-il!>U (j'^j*^ 

(jjjjjiaJI vj«!! J. f\T. ^ji l$J ^j* i_>^J^' '*'*>* s-itaj^i J^" 

j\ jiijÄA\ tjjjl* (_^i JJ^AÄII -u^iuH cJ^W*^' ij^- t-yj^' cs^' 

ÜAj (^^ik^! jjfc LoLaJ l äiiaJ La^io (jSl 4jjLjjja3l (j^i'll i^T>ll 

ClU La^ .Üj"^ rt CJ^^)^ ^JJJJ^LJOÜ ^JJÄJ^OAJ (J!LöJ lg_SI (_jJ*J 

Jixj <L aia o jjä] dl ><u>,il /^JJI ÄJ uiajl djlc-j^o-^ all fljVit 1 ^J^-J 



RESUME EN ARABE 305 

jaüaj] <HJ~ ijj^ ij^j ±JAJ^ J j jiii Aa.ĵ i Je 

^ILS Sjjä.Vl »^A ^j i(j&\ J^ÜI ^i ÜJJXJI AJJ^I 

•^W3 J J1^1 ö—a. J LJe j5c. J]| AJJJS/I ja.UaJI Liji 

- i>i" J ojjLuJl j_jjsll i_>L-aji ja Ailjä_a - JLaJ j.**nj ÜA 

SJJi-M LS5 L^=Jl — (turret tombs) 4J».JJI JJJSII l^laJia Jj 

Jj2> JaUa Jl ÄiUotflj «U^ Jj AJJJ*JI ojjjaJI <Lui j„ 

^jiUl J ljjj Cuxl jll JJJSJI ^Uoii tal Ixuijiallj^l 

A-uJaAj jJc gjla. j^ JS J U.ija.j ilaja AJJJ.JJI jjU2i]|j 

Ajjla^ Jjlaj JJ AiUb^U ^gjlj-s.^ll jkjjJill ÄUaiaj j^JI 

jLÜjl Liajl t-JJjj LaS .elitui OJJ ja. AjJi j i_iaj]l J Ls_ile jje 

Äilaiaj Ä^LJJ jj« Ja J AjnUnll SjLaJI JA A^jLÜa Jalaji 

.pLilui 1jJa.lj jL>aJlj jaJI J ^gjljau^aJI JajjUI 

Ü^J^J l_A^' (_)Üjäiaj JaJJJJ Ajjii AJJI JJ OJLO LiA Luj] jL-aja.ljj 

<a L hljjl AjLiallj |_3JLLU]I O^La-j Jiajjj tC-il isla allj SJLÄJI 

t_J> aJJ ja (j^alä-lj t jjjiill I—IL-OJI £-JLaj J Lajlj jjajj jll 

-IsJjJ Aajiibo A_aj.ia Ajälaj Äjälä JJ AJ>JJ LiA (jjl iajll Ci^La. 

Ajjjj t^J£-J -LXUJJIAJI (JJui (jjlaLwj I fla lilj f 1 jj i •• JA Ja jjj 

•jLajeu öjAUajl o.jA ?tLliJajJ ja-ajj .Urt. J ^-LIJÄJI *JJj-?"^ 

iju ja j\£ Vläül 'M^1 JJ JL^JI i> J^JM JlüJVI i^a 

JLa2i]l J jjjll Sie jll JJ Je LaJj 2-U.JaJI (_Jjj>aJI JI^T»H J 

jajll ^a .g-jl^all .-JJA JA I '' ll C. j a 7- a Cj-ala LaJJ ; jä.1 JJJAJJJ 

jjjjll (j-iJI jl£jgl3l *_a J^aljjlL) dlJjaJI ^gj-^-.ll J.^ull J!>Li. 

JJS ÄJIIJIII I_ÜVI jiu.j jjiji uJbu jiai i JU^JI Ü* I_J-J 

•"'J*> t>°^' J Ijic-jjj ^^aiaJIj JLajull ^jJjiJI yp- J^JyJI 

.(turret tombs) *<$*-j& J_W^I J ^Uj^ ja^j lillJA Ij^li 

''' u ^a II (_JjajaJI j. a*ll Aiaj JJJI ^^lilj^JI ,_jJJ^ AÜI J3J IJA 

AJJ ueJI 0 )Jjaj! A^>7t JLaJ) jjJ ej-aluiÄj A-ajlJ t_ix^aljj CJLS^JZ. 

* v 1 1 iliS oj JAJJI ^-a Ijjälojl (jj^ll (JÄ-JJ! JJJJI L_jLc.jÄa-aj 

•nL,.,U ijjij <-!•>* 4jjLiji]l iaLaJ^I O^A JJfr^1 * '^ ? JJ ^JjJäjll 

djjJa. Je ojJiLLall ÄLlill <IJVI JA lAa.1 J J^a (^JIJ jUi (jLSU 

SJiLall da^aä JÜ . £k±A\\ d& JJIJII <—ilVl Jl^ä. J^aljj CJlSilc 

jAÜa-a j-a JJjS] jJjjJI JJ-aC. JMi. j-ajl J AJJJ^IJI 4JJI jjll 

,jjj AJU. J&- Jja t^^aVI jUuil] ^jüVI jj ja-.ll U jjjijll 

3 MOII j.jäUII j jjbuill J Ljajl Aiu^ill oj^j ^JJC-J JJJ»J 

(Jaj gr)i«S ̂ _aj»J (JjLâ i r- J_JÄJ >-a ̂ jUajjj ( AjJj» uJI A-alfrJ ) 

.AjUl Ulli Jjg Ulli J 

AÜalo jlii ^ IJJJS CLUaJ jl ä all JA pjjll IJA jj iajj 

J ^jjijj]! Äiku, J IJJ^JJ jiU U1J jLaij ipan Qrave) 

JA tc_jj VJ |_>Jjl — ^jÜcLl — JJ^JVI jlaill IJAj ajla Jja. 

JlSLii u^ü.V !Jü (jSlj lUlija! JU2; JA A^JUII CJIJJIJJI 

Ija^all JJC. ^ Ajlj ajjläill jljVl Je ejjäa-all Äija.jll 

.(JJäj Jai jLaill li^J J.VI 4»31 ji £4^1 Ü^-<", ^^^ 

'jJJ ^] M*-^ (J Ü-^ 54^ ojjla-aJI (jLliall (j' J-^ L^ 

Jaaa 3Llä tjjc (ji jl <aja.jll ^ pjjll O^A j2ij j_a LulaU, 

jivaj — jJ^a ,ja — ojjia_a]| Aija.jll dlli Ajjläill Jjuiail JA 

Jaäa lillj (je IJCJ .(jjjloba jLäi) AjjLai Lllbjlj UjLuel 

jj-a JS LW ja.LiaJI jjjjjll j^ac. J^Lä. SJJLJ dllÜSlc Cll2ij 

jj« <Uj .LujJjjj LJJJJJJIJ (jjc. jcjla-j (<JJJT mll J") A^iUyj 

(JlSjil (_p3*J J (jjjLkjll ClVla. gcJajJ (jl AJIIJII Jjjajl jS-a^ll 

(jiJ'"J Jf^= öü lillJj l(jjlr. ojjia-all Äjjä. jll j AjjLaill JljVI 

JjjiVI 1. u\ •> II (ja AJ^IJJSVI Jja Clläl uüSVI Jaliaj AJJU ja 

üj*il_La (Jj-aljj dllajlc. Jja.j jt3j!LaJ! JA] Ajlj _(_^ )ä.l A^a. JA 

CJJJJI ja dljSj .A^JiU (Jii Liaji LaJJJ j^a.Vlja_JI JijJa (JJJ 

o_lA je. JäjJl (ja« J j -Ajiaji! Ajjläijl L-llaulajl (jl Jl tibi ul 

ta^ja.1 1 il'l-s'i jjjjl j. aC J — l$jaja.j j Aj jlaill JaLaJ^I 

^yjj SjLiVlji ÄU^N.II 0JA ajjSI Jjä La Ala.j-0 jläi je US 

ojjüa r- JLaJ Je jje LaJ VJj Cllej^a all (_Ul£]l JlÜjVI Sjjlaj 

aü Js mj Aajl JaJ a OlaJlla jjVI Aa.jjlljj Lajlj laäS A^jl uiLa 

Jajoijiajl (_paJjVI jajll Jjiij (jajll — l—1 

ja l^jljjJäij jajil J AJJJVI ^cjUjilj JÜjl ju AjUÜll JaLajl jl 

jl tUl Jje je LaLaJ Aflljä a liA JAJJ Jaujlail ja-ii] Jj2ü]l c-jail 

J^iinj j^LLaJI jia AÜUill i_albU JJÄJ(S^il (j^ill Ä U^I» jLaa j^ Li 

Ujjl JjJäj] — AilUaa JJC. dljla jlj — A_g_ll2kUlj AJ jl_^a r-jLaj ajb 

IJ^J Aj-al jall Ajjl JAÄJI Ljlüjjl (_5 JJJ Laa _ JaxjjJAil jajil ^3jZi JA 

LA jJÜäll U^jjjlLa jJvaJ (J ajl 1 qä j jAliaa jaJjl 4 ;• aA J jläijl 

A_2jjiLaJI jj^LiäJl (JlaJil aüaj <ilij Je ej!)lej .PLUJUI J ' fla '^1 J 
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Uijjal J U u i j (JAIJI — I 

JLaJl J Ljjljjiajj jajll J AJJÜVI JÜ1I JJJ AjUull oja.j .JXJ 

^ÜVI ja (jjLill • ttj^aüSI JMa. L-lLia jäj .jLkill o-Sj.Ja_a bäJjil 

jjj Aija. jllj JSLÜI J Jolkill Cj^la. j^a*j j!>ball Ji £jl jll 

Jl jj • '" ,_$jlj J ^-Jjijjll Jalia bj Wij — jaJI AjjJaft jlaJl 

Jsa jla Jll Ajjlaill ^jJljVI ja Aeja-l aj -elxjj-a ja JLajill 

CJ jjje I j o jAläll ja L_ljälL (_£J*-a J i . uäjjll AJÜaia J Ljjie Jje 

\,L.„U JJJPJ] L>LiJ LjlaLaji 

tAjLuiijll I JA f | • '~y\ Ajlljll jJLjJäJ (JjjjlaJ A-ajLall J -»•'• gj LiA 

^j\jL.,..läll r-jLajll ja jJJläl jueja-l A\ JUIA jlaj jl l^j-UtJ l-^A 

Ajle ?iä.jjj JJa/jM jubll je jlajll jaij LaAie jalj Ljjb 

Aülaj-a (J dlle iaa^ M '—- ' Jja.jJ aLaU jl I JJ '"a Ujuu 'j^Jb 

jVl Ja. tjjÜi '*<;» al (_£jll jxVl - J*a.Vl jajll Ajjjill Alkali 

laJj j'l JJ-JJ j-aJil J j^JJ^I Jx^ae jjaj Ja.1 ja Jj^ä. C-Lala — 

_ jaJjl j ( JJ1 a all ^ ja_ul AaJI ) (Jiuill jj-a-a jjj 

Lib 4 alalaj jajll AjjJaA Jn Jajl JJ dlj-^a -^^^J ' "\" -^J '-^A 

jjjjjll j^^e J^ila. jbj*all jjui J (G^5Ä Delta) i_£La-

JA Aaa^ajj jSLajja'VI b* .( J!1UUI JJS Ajlblll t_älVl ) aSäiall 

LiA AjLiullj csjljjll d'j'la. jLuel ; Jl JjVl Jjjaj J^Li 

UjLuel JSLAJJ (exchange mechanism) J-^Lull AJJÜJI tabjaj 

äla '"'1 uij Jll Jajljjll CjlÜile ^jjjja je JJjJ Ljjlj laAjJ Lwojl 

jajju LaJj jAa.VI jaull Jixia jij lijjjajl (_£jajaJI jx-ajdl 

.(obsidian) J^2JL ojla-ill 

AjjLäill Aija.jll je Allla UaLajl w i lajjijILajl jjjjjll \t ~r t-äj 

J L£J-^ ^-JJiull jla-a ^ Jajlji Cj!^L-a J] JJJ-Ü j-^e ?yJiä J 

Jajljill IJA Lij ^jLÜel Jj ; jüla. Uij J ojje ja.lj Jjjja. 

J=t«j j» ij^j (exchange mechanism) JjLüll AJJSJ JJJLU Liaji 

#C_Äjj*-a jje (_^jläjl 

A^ILJJ jjj Jajl ji CLliL-a j(j hlq jä.llaJI jjjjill jj^ae J Lai 

(Pan Grave) J c?Jj^' LSJVI 2JIJJ1IJ (AJJJJLUI SJjJa.) 

ja ^-jjj Jajljjll ja p jjll IJA JlaJJj .(jiLa. Lilj Jl AaLja^b 

^-J^LUI J t LlüSI (_5ÜI Öjjia-all i_ajla.jll ,_jj JJAJVI jlaill 

L^ajL_^aJ| J!iLa. jjjjjjajl ^JJ»!! Jj-ae J l JLÜjVI J«-iajj 

Jja.j Je Ajjiii Ajji jäjJJ Laa Ailjä-a JIJLUAJ dl!iljll AjjjVl 

jjjjjll ;• o»J Ajjjjbll Lillej^aa all ju JeLü jl Jjbla JJJLJ 

i jjjjjjajl t IJÄJI jueae AJI-YJ djlejAa-aj 

jjjjjll JJ aC J2)la. Äilja_all jajll Clllilij ju AJjlLall • ij^j 

La Ifra. vui Vjla-a AJJJ'J'I jcjljjl] Ajljj-aii AJJIJJ djajll IJA ajäj 

ÄLüS-all AJJJ'J'I Tcjljjllj JUI ju Ajbijll Jalij ?rj i >ijj]j . jjLai 

dlbjiaj Ajujl jLajel all i •' 0 äel iLallj AiÜjä-all I • uäjjjl (Jhl'ui J 

:J 
JJ La jl£-ö J ^'-^^ jl ^->Villi l\yal\ QA JJJ£ Jlj aJJ —\ 

<c-LJaj£ _ 4_ioiiJ ^uidll (JiJ t ° ''jg 1 LÄI töAj^C (^^i.i (j^^-0^ 

-.1 ^lu.l£ \ i_$j^ -^J* U^J ALJ-ÜJ£ ?T VI All j>l'i-N*i.iiljl — o^.-ad 

(exchange ö^-^ ^-P^ \^& ^j^-"'' (_^\ AjäJI Ö^Ä Jjj 

U^L .1J.I^J tjS-aj ^ill ^>UJI ^Ij^ll t-Jaj! ^xiaj mechanism) 

(^Ül j«Vl t^liV! öJl^l ^nJall CJIJJÜIIJ CJI jl^Liü Ajlikj 

t_3Jall<ül j (j-aJjl /-ä AJJJVI o^Lall (JA.1 QA UJ^JSJ <L<La-4J (J-akij 

tLgJ e JJLÄ-AJI 

•^LIIAJI i ä jUll (jLajj] 4_i3lL-ä! Ayg i g im i A-c- a^aa a al 4JJÄ_I 

Qiaala tjja QA A allä a (j^Läi ,^3 a J^-a-All jl A^lLajl JI_4Ä11 (jl —1 

^JJ Jll L^jli 4 jl, nV| ^öLü!! Je LILe AAJ*J (jjq)"I-N A 

.Olaalall cJiA ^j-ö ?r JUil J*ill J^l c3d J3 U^ j' J^^' ^ 

U-JJOÄ. ^iJlS-aj Jj A-lJaluiJ La-lie V^ <UAI jb JJ <J Jäjll ö^A 

Je. AJc-j.^ij^a <UJI ^'^^>q'^ LaJuC jl JI^AIH 0I3J JJÄ^ (J-^W^ 

j/JjAJllaJl JLfljjl ji AS^JÄ 

<A <• !-• \£. AjtJjJa J) o-tul /*>u AJLUJJJI Ö aa 9 jm l —t 
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L-JUIIIHO.«!! oJA jbuel U j j ä tSÜj] Llu^ Uajj Äilja-all A J J J V I 

.( ja.ll.ll tjajuijlall , - \a\.\\ jjjjji'l ., „i- \ -4 <\M"\\ 

J) AiLiVb tjLkill Ä*_Jj ÄJJJ'VI CJUJJJIJ L_jLa_,VI i y± J 

Aj^aA J aÄjl jjjjjll j^*J jjjtlll jSLaJ (HQ Lllbksu. 

. J^L>«1I Ji Ajlbll <—ilVt ÄJLJJ Ja,J £jl jll L_ilVI ÄJIJJ Jia jajll 

A-aLjJ J 4jnU all ojLajtll iaLaji j- jjia Ajja.1 ulll Jj^-uJI J Lai 

L-Jxujl IfrJV LÜIJJ J^Lvalll Ji Ajlbll t_ilVl J - Jja. JaAlj . 

Lila ja. (JA ;L-ajl fuJaljll jje ja Ajl Laa '(jij JaJiu Aä.jjÄ 

.Jl aThnVI jUaJ je JaLaiVI oJA 

Äjlbll i_ä]VI AJLJJJ ojjjll J (_£JJVI l lijjll AÜaia LjaJüj IJA 

ia^ijlall jl ailall jjjjjll Jx-ae Jl LAdLajjl Jl £A jÜLall Ji 

Ajla.L_dll Jjg > nll J JaxjijiLall jjjjjll J- ~r Lal . JAJ ijaja (ULll 

.jübaH JU Ajlbil ^jlVI <jLjJ SJjläj La Jl Jjäi jajll Aj^iaAj 

jjill J j-ie Jjla. jl^lal Je Ajil jll JaLLall J AJJLJJ JJÜJ 

AjjJaA Je L^iajl (jJaJJ JJ Jjll ÜA) JMJAII JjSjiie dilbll 

.(ö-JI 

AjiLajl -Ajl^l ..al ,Jj^ ••>'! ^J ^jÄ.LLail ^>JJ^>^^ J' ^r' ^ JJ ™^ 

(_JJ3 *-UJLJJ| (jjll ,JÄ- ^-^C- LIIILOII (jjll (j-a o-ü-a-all 4_iLa jll 

4 j'll5\.fll (j-ö a£. Jl Je ^JJ^-a ^j-fl.lAl 4 *i jl g i Jl^a-i LüJOJ ^IVLIAII 

jj Jll (J^- 4JUalaJl oJ> J ^->alj.iil JJÄ <_£ Jl (jl Hj1.nl -ij^j 

jjuaC AJ^-la iJ^-J (^^11 jläjul ?rlÜJl jl J-IJJJ .-^^^AJI li^ ^JJJ-JLIOIII 

L_filVI ö-0 °J^*^ lÜllali J cj^ ^J^A J U^3JJ -13 jjj Jl 

..£LA1I J^i JUÜI 

i ,,aViu g dia_il| puLij I " ul i ^o iC 9 )a i all la 1 tulll AäJaxaJ Ajxajlb 9 

AJJIJA jl A^jLila LjljjJaJ Jja.j JjSLil Aila jje i^lLiA I_SJJVI 

Jj^-uill j JAJII Aj^iaA J 4 L alaul LllljjJajlb Lpailja jaAl 

Je aaaJI JSJJJJ ÜA ,ja.Uall jjjjjll ji rtr. Jvla, Ajla.L-.ll 

jliale Je oj^-aj Cjj-ajjJaa. ÄiJaia J AxaljH ClljjJajll 

;LaA jjjjaiLuil 

jjAaj Jl AiLja^b (l4C) L-JIJ1-IT«J ÄJJJVI CjLajLl^ll L>aäj 

(post-Neolitkic ^b^1 iSJ^] J-^1 ^ u ^J312 jlj-^l 

_ jjjjjjaJI L_JJ^' *^ JJ^1 J^ ^aiall oiA J tradition) 

(ja*j diajä. j Jll a jLaaJI ja JJWJI 4 üb LaJ LI a j lg - aa j 

.Ijaia. Jaaj L_jjLa-al ojj^-aj jba.VI 

Ajjj-jl! ji.j'oUll j jji'oll i i . ^.'il _ j 

Ae jAa_a LiA JjLüij LjJ AjaJjjxill Ajjjjll jjjüallj JJJäll L-lL —"'I jl 

— ^jjl JJ _ Ae j-aa-all AA AXJJ tAjjLa.jjll j^a AILA LjJ b.^-: A^^alä. 

AüJaial Äjjil f_yaj\ i oä Jl ajjj ^ Äjalaj SjAlJal ba. ta.JljÄJ 

J jajll JaLia JS JoiVil Äjjl£-all JjJaJI Jaajj Lajlj LjiutJ 

je l^ej .UjliLa LulSLa IjLÜjl (_JJJ AjjLai-all LjJaLajl ji jja. 

(j^aljll i jaj^l TUAJJI Jjä Ä- i (SJOAII Ajjlljll jJjiul jlä LÜIJ 

'(^ox alignments) ililjajajl i (turret tombs) "SJ^J^' J_W^' 

jljlal Je j USJJJ AJJJ]« all ejl-ajijl jbl JA LAjjej (JJJIJJ-ÄII 

Jjuill * jaJI Jl xjj^aj AJJJAJI ÖJJjaJl 4_LÜJ ja A-wilj (Jllaj 

AejJJAj ojJJa jb-a IgjajLaJ J^JLJ ^J J^aJj tJa^ujiLall ja_lll 

Ija. Je ?TJJAJ JS AAJIIJJ jje lg all« a ?^_Jajj 

jUaVI ,a^J^ (-llLa.ljlia! I^JiboLaJl J'^ä\l 

Je IjLajel jjjjjll J*-a*J (Jajll jLLVI JJJau bjjl bl 

JA AJJJt-a ' lll r a^a aj (Jiljjll jj jä-all Je AjjUall CLIIJJJLJII 

ja AjaLtOA Ailjia 4 L >iL n ; Jl Aa.Laj Lülä AJJJVI (j-ajL-aäjl 

jjjall l öl uiajjjil t jaj!)ll JjJall t-Ju-al Jjllj (^a.jljjjjall JJ*J1I 

Ajä_l iLill i -jbuaa rt'l ja cillj jje j « ui^ll jjjjall Jiiaj t jal^allj 

ja a blle J£-üij V L^laa a J AJJJVI J^ I ^rt'l o^A jl jje 

;tillj Je JllLaaj JJ-^ÄJI IJA je LijLajL«-al (juL-uVI 

J . ( ijja OJj Ja.j _ JAJII J jjjjjll jj^ae AJI^J Clijja. 

AJJJVI dilaj'VI Aa,jjj Laiu 4j!>L>a]l Jja Ajlbll L_ilVI ÄJIJJ 

L-lflullI b^l .->!>ball Ji (juljll l-älbll jbll Uu-ajl! J oAlJaJI 

Je ^ i ul i ul Jibb JSJJAIIJ — LiA r-jjLall (Jajll jjJaUll JÄJ 

OliauiLa (.yJa J JjJbbll !bl3 Li JA taJjL) - (l4C) ^bja«-a 

ojjja-o Aijjä-all AJJJVI (J ajl • aa 'I je bäjls-a jV j .oAiJa. Ajjil 

j ajl i aä II JJJ AJLOUIIJI (_^ jljjll dlVLa. JaJj Lilja_l V blle 



308 RESUME EN ARABE 

A-aUJl ijj^alb AIUJJAII ÄJJÜVI jjljülj ̂ V l ja 0Ja.j ] 

j. AJajJl^iAll o 11 ] '* | Ajuala i j-aj!/ll ä; lall . ä. a\ IJJJ 

AJJJVI J ll • a*Il -^JJ bljaj ^jill tOlc.j/aa all JuUajj Ajbij 

I j i la» I JLA A^, gjJLall djbjÄjl JA Ae jAa-a jyuJa Ae jjlall JaLajJj 

Ajlajll Jallall J ^jiVI ' • ujlul £cJLu JjlaJ Jj^jijj T (jajtjll 

«* a i alj AjiaAJ Jajl JJ I " Öl i a Jl jjjjjll j- a& Jl JJAJ Jll 

Aillä-all AJJJVI j^ajb^aäJb ^jjjxjil Ifrla öjlibiV! ja-aJ alLt-all 

Ailalall 0 JAI 

Ajia.bJl Jj^ .iill Aiialal AJJJVI (j-ajb-aäJI — I 

Aajjx^ll AjjLaill i_jle jAa-all ja jjja Jje jjj AJLJJJI Jl bLüjl 

AäJaJA ja Ajia.Laill Jj^ i allj jy a Afllala ,-a (j9 JJVI ' • uajjll ;TIJJ 

AJJJT I nil ^^a AAL$J ^Jaj j-aa.VI jaj! JaLuj JjJa Je _ jje 

A aUull 0j^ ^. Ajjläjlll r-JIAJII JA OJJÜLJA I. in )• a jj^Ja ae \j 

Ajb jjläjll £ß bjijäa J Ljji VI 

JaJjJujl J^Jalläj (jajll A_Lula£J AJJJV' (j^jL-aäJI — t 1 

(JJJ*_UA]I AleJ L£ JJ^ - *•>'! 

jVja. J La£- jajll AjjJaA J (.SJiVI jl laJJuiVI jALlaA I äjjaj 

AJAjl _^'JJ^ • all Jaj juill JJalläj _ ,Alo JLAJJ Alaja-all Aäialall j 

l^jlejAa-a pLablj AjjLajtAjl Lg_a.jLaJ ,»a JjUaj je JJILJJUIII 

JJ^»]I IJA J jjja,bll cJJia ij .'iialj Aule Jl AjjLaill 

a aUiJI ü^jt) Lffa La - alj b-ajlalj ba.jljjjja le jjj 

°J4-*J LlljvajjJaa J AJJVI j-ajLwaaJI — £• 

t_jj*Jl j^ae AJIJJ Ja.j Aäialall oi^l AJJJVI j^ajb^iajl jl 

c5-u>bJ JSbäj Jlajj LjJalj Jb-all Aa_uialj jje Jl jj V jlJJjJaJI 

aAl jaj 4 Jjill t_jb^ajLl — AILIJAII (_S JJVI \l.,-ijll Jl bbluil — 

'ijajVI ^iüj Jja x^Jajjj (_j jjlj JSLJ CJI j Ajjajajji ;LjJaLaji 

jiala (_JJuij j'jAe j e (jbjaJI J (_£JjVI jÜajluiVI AÜlala 

ajljill ^jjajjl Ja.j ÜJAII blL JujJa je oJJJ-aJ aj jljJaVI 

I >>\~ „ Ae jAa_a AjJii Aäialall OJA jLai Lal _( ^-1 jSMl ) AjidiaJI 

.(IC) Jj^1 JJ^^ t> <^\ Aja-jAÜ JJ»J Jll AjjLaill 

AJJJVI AjjLaill Jll! Jjjia je ^^-uibjl Jajij JjVI jjall JJAJ 

jUajljVI AllaJa jbll jjlallLai .(-A4J j jlä ) bjl«-a AÜala jo 

;JjLaa Ajlajll Aia.1 JA Jja-lj y^s AaJala J ^jiVI 

djlbll jjill J^tSy:(2A) jttH jjJall L> JßI <^j-ll -

JSü Je JIJAXJI j^i p jj LjJila. i—ijx-j ij^iLiAll Jja jJie 

(jjll <jlg-i ^J^JJ :(2B) J^l JJ^^ ü* ^ü^ll <1^JJI _ 

djjJJ ij£-ili Je jl^j-axJl 1^-13 (jl^J tJ-^lj-all ijjä JJ^IC JIJII 

.( JJ!)ÄJJJL 

Jajujj jJj^a LIIJAJ bjjj J^lAj-ttll Ji Ä_IOIIJ1! jjäl! *bL^J tekj 

Jai-allj aaljill AJIAÄJ Aa-nj Jjilall Ajjill TiJaxii JjJjtJja. 

I fl 11 aj ajä.lla jUajl-ul Aia.jA Jja.j Je jjoiall j^a Aijja öjla-uij 

(jjjball j JAIJII jjjjill jjj La AJJLJJ jij i_g'^\\ J-illall JjJall 

.J^I Ji 

^jüVl djIjUI :g\J\ J»^ill 

; JJ Laa AÜalal AJJJVI J ajl • aä II ejjxj Jl j. all I JA J 

« l'insieme delle testimonianze archeologiche relative a un 

determinato orizzonte cronologico in un dato territorio, 

aggregate dalle connessioni tipologiche che consentono di 

collegare tra loro anche fonti archeologiche pertinenti a 

classi eterogenee » 

Peroni a. O . 24. 
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^ J J U I I jjll iia ;( 1 C) J ^ l jjJJl JA AJIIJII Ala.jall -

.jJball Ji jie (J-JIJJI jjill AJLJJ Ja. jjuic 

Ji jiie cilbll jjll J IJJJJ :(pkase 2) Jüll jjlall -

.J3Uall 

i. nVnll (jjlatLa ^Uj JJIJ^J I^^l (Jj-aijl 

^jAx-a _ | 

CJIJJ J3J ijjJC (JIÄUJ a£ Ö X t (jjg (_$^l j uL J J;- a AJÜaia AÜ 

JaJl JUeL ^ *\ 1 i flc ils AJ^JJl - AjjUiVl AJJVI AJ*J1I 

/JUX tüjjj ilufljg&a AflJalall e^A j)-ä *jj;^ OlaJ m>a J ( üallllj 

(j-axjl (^JJJjl (j^Lal Q'-'VJ 'S} J^ (jljälj 4 JQ'" '-—!JJ^ J A-alo 

Cjjlaj IJA . (ajLail jaLai) AjjJI jaLaVI jaxj JJ AaL-aVb 

Aäialall oJA J abaJl ^LuiVljava Julj^ll AJJJJJ Aeljjll 

.^b.JI \,. ~ j CjbljjaJI jjjua Je jbueVI JJ AiLjaVb 

ajjjll — L_l 

LJjäjjllj JaJb M ^ 1 ale J A±u>jjll - AjjLalVI ÄjaJI tlialä il 

("(_jjiu-all jje ) Sjjjll J Ajja-ill «iljill j i_sJU-all fljal J 

J Aj^alaj aJbjllj J!>ÜaVI ' "'°uiaÜ ij .A-^al JA 4 um-. J lilljj 

ÄÜIOIAII Oli llall ja ujall J ga. j je ( T o jjjll \ i lijjll ö Ja. 

L_aljj-aVI J («iljill ja äjua AjAa A-a Jajll ja jjajj Jll j b Jb 

( AjjLaill jj-iall ja JJJa Jje Jl AJ1 .>»Vb Ijohrn Jjja-all 

,jJJ j IJA .ilJAII A-ualj-o (JA Ijjja b-ie lillj Ja je Ije i im^j 

AJ iLaill LulatA' Ae •) aa a I Ali-all oJJJaj AÄ-ILAA (r JLaJ OJJJII jLäa 

.(1A) JjVI Jjlall ja JjVI AlajAll JJ Jj»J jll 

ojJ-ajül (JA Ajlkbill ojjaall J i • uaüll jaLal — jr 

( Djj-ajül jja. ) 

Je ^<\ 11 ale J AJ^JJII - AjjLalVI AJ*JJI Cjjk. i Cjjla 

ja ÄjlSabill BJJa-llI J ^IJÜIJ «-JAi-all aljal JA jjja Jje 

ale Jj bje jje je aa • A LJJUJ La ^XJJ jll loJaa*JI 

,',..*,<< jaLa'VI »JA Jaxj J L_uäulljjiaJI JLaei LJAI \ • • • 

">•, Jjtj 0 ajjll Aaiala g blia-a Ajllalal Aj jl ä Q'' dlle g_oa_bl .'jl 

AjKI ulll JjfJ-ull t^JjVI jl J-axll J JJJajll Äjüaila SjüiUa jVI 

Aäialall ö^A J j*J i ä uüla 1 al jl 4 jjj Jjll j.-ae J!ilä. Ajlajll 

\ Q , i—fc il > r\ -\ j I^JJJSJJ (_a ij A^_lLjlaj Alal JA • " ll r j aa rt Ajl 

LäjiiVI L^-ajläjl lij LpljAa. Je LjJaLajl ÄJJJJ J jLajaj lilljl 

JT JLaJ Je JJJ*1I jli ^Ijll Jj .Aia.!>Lll Sjüll J JLuu Laa 

jl JAÄJI L-jbj'niol AälAAül L-jläJiall J 4_^ala.j AJJJ Äjjlai 

jl JJJaj ja blle 1 US aj al — LuLtA J JLaJIjA Laa — <_$JVI 

Ja.1 j (j: jlä3 JaAjl oja.1 j '""il am JIAJ 1 ^ c.jjj | AejAa-.ll 0J1A djla 

aj Jll AjaLulAjl jl aixjl Ä_A ioJJÄJA JaLajV Aäljä-a (J ajl ' ^-^ al 

(^ja.jljjjjall I . läbull Alm Im — -J 

Ja ^iLaJ Ai CJJJJ C*1 JIAA JjJa. J Ajjlaill Jill i '«jin-i'i aj jäl 

(_5jJ'VI jl lajjuiVI (^JIOIA Je bbuel Ija. Je jläill ja hai 

Jll Ajlajll SjJäll ejj^j fu-iajJ ^JJJjjll IJA ,Ai dja.j (_Jjll 

Äe jAa-all OJA ja JaAJ Ja uJJ JJAJ 

jaj^U Jjlall i ä. aljJjl l AäLtlall AJJJVI jbljjl! A_oil jj c jj-^a Jj 

(_5J1I Jajll LJ;-"'I
| Jjijll ji jLaill JaLaib ÄäLtlall LJJ!>LUAJ 

1A, 1B, IC :^* jlj-iiAi&lj J JlaJjÄjjVl JllloiA AJIJ JJ*J 

^•b,,. ja Ajjjäll ObJ"IiIIall J LJe jje Jll Ajjlaill JljVI Läl 

J • " '- • a j Jää — JJ*^a J ' . üäjjll Aälala ja Iß alnt aj — JajVI 

( JjJaJI Jiuii Jail) Jbll jjlall JJ (Jiüj JjiaJI JäJ 

(JIIAII JA Jl l_JJJ Jll A 

Sjj^aJI dlbulill ^-a AJJJVI Jll ' JUi-aall JjiaJI T^LlJ iajj jl 

• Jj Laa AJJ2VI jljiaVt ö'^i jJjLUb ^A^ (MfJ ) J 

Ajjbll L_ä!VI AJIJJ Jla ;(1A) JjVI Jjiall ja JjVI AlajAll -

JJ3 ^-ibll jjäll AJLJJ Ja. ( Ajlbll i_ä!V I AJLJ-1 LAJJ ji ) 

.J^lvall 

jabll JJJ Jll J^Li. ;(1B) JjVI Jjlall ja Ajjbll Aja-jAll -

#J^LIA1I JJ3 jj-ie xjbail j jüie 
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AjjLaill JLUI - £ 

jLaill ja ajjja AJAS (jjjjjll JIJAAII Ja.1 JA A-iAa, i'iglä Ü 

•rllil jljjjjj .8 JJ» . r\ j^ua jl L-jljjb JaH Je I fl ah» a 

Axi^aA Ajjlai jljl Jja.j LIIJJJ al jl bjJJ äj ijLaill IJA 

Jjlall ' '-• aljll 4-JjJ ji Avi ( jlaill Ajaja-a aljajbib) bli 

Aell-a J JVI Jajjll Jl ^jj ajJa,VI AJJIJAXII jljL!>U 

Ajaj-iljJ !^IJA (juatjj a Igjljl Laa t JljVl aJA JaxJ i " ll J. ^> a 

aJA J IjjJJ JaVI Aa.i.ill Lal _jljjjll Ajjlaj jlai Ajaja-a 

Je dj-. (burnishing) £JA1J1I J Ji^JI ^ ÄJJLÜII Jlll 

Aäj^—a i )e 'S ' If-, gl 4_ljla ( i" il ua 1•* ) Ja ftiaä a je Jaüi 

JSJi Ljl Aäjlala 

jja.tö^lLat jlia.tr-lil ; J J L A AjjLaill I IJLI " AejAa-a a • ajj 

dlb jljltjj*ll 4 a ' alj jl jl, jjjt Jjjblt JJT . ^i (jaja,jl 

i jjjajll ajua jljl iCl\ uajäll jl jbVI aJJ*-La jljl t JJJI JJ 

Cibljia^l \j}±.\j(fenestratedvessels) AilaAjjlai jljl lAjlael 

(j-ax_) J Lfljl ' ajfl ^Jl ji J'jVl aJA Je laa.!}L LaAj tAjJj-ae 

lillja _(_jjjAejl Jal Jajuij lA jjjl jj A .>IJJ Jl Aal.äj jbaVI 

AJ Ja, Aajä.j ;LaA j Aajä. jll p Ijjl JA jje jj JUAJ L—ajl Lüabj 

.AJJLAJ Ajebla Aijä.jj 

JJJLLA Je j^alä. Ja-Iü jajji jläiil Aja.jljJJall Aj-uljjll jl 

<• Una'.^H l-4^ jLaill JA hai ^bj*j Ajlej SAjjjx^a jl Ajlabi 

associazione di caratteri o attributi, la quäle si ripete con 

una certa costanza, in un dato numero di esemplari »417 

J jjlaA JS.TH jjajj Jll (j ,-Vil i aä II j dlLa*jll JA aja.j jAp 

Ka'ill ^jjxja AJJJVI JjlajVI Lal TAJOIJJJAII ClLuxll JA Ae jAa_a 

AjAJjJa SjjA-a JA" ; JjLaa — JJJ JA jaj 4jami LajA j — (Cjl ä all 

(j-aälj JA Ailjj al beLaJa.1 LjljA-a i« a JaaJ (JJÄJJ V Abb 

P_JJ jW^1 Cß^i Uj^J ".LSJ^-1 J! AejAa^ JAJ ja.1 Jl 

AAJJJ JAJI CJIJJJLII Jje jjaj Lajje ( Jjj JA ) labjAJl jLaill JA 

AJJVI OJLAII aJA 1 in.iVi^ IjJ L_ila JSLAJ IJJJS A! Aj-iblall 

_ JAAJI I JA Jb—> J L^-a-LiJajj ab AJJXA JJJLLA Je ajl ( jlaill") 

R. Peroni, Introduzione alla protostria italiana ""7 

(1994)25. 

(jjfö\ L-USUÜ!\ (Jialla 

Lukx : JjVl <J~aü1 

(J JVI L_Jaull Äikla — I 

Jbui aa ^Y i_ljläJ La jau Je l JJJ (j?jlj Lilj J I nU a A£ 

Aj^bll l_ljläjLa pläJjb jJJjil jj2 ja Alhia'l oJA LJIJJJ jje 

. 1 1 IV ale LaA ja.i J LJjäjjll aJ ijllai 

;AjjLa»^ill jbLüll j JajjU Jjiall L_äj-al jll — L_l 

a • <5,V ^ «br.VI ALae Jja Jui JaJa Je LiA JaJI aj Jäl 

Aäjla je a i • V(_jAe Je i äjia3 iTa • i \ AJ je lall AJia.1 UIAJ 

Aja. .1 gjajl LII! ' L " LUI /"WO Aa—Jal Q Al—lui h* * AJ \J1 AJ iLjaa. 

a£ a » V,T J-ae Ja. UÄ-Jaj^i l^*i>»ljjj L^jao aj Jll AJJJVI 

— (J-alill Jjll (jjll tljlj aja-alall Ajjjll ja jjjäjla lilLiA jl 

JA J^nill (. jaJI j!)l£Hj . jjlll AaJlä A-aeb Aällaj jjjlj.^iaa 

r-JLAJJ jjjäjlall jJjlA AjjlLa jSLaJj ,(jaj2lU (Jjlall t flj nljill 

jjälVI jJJ Ljl rj)'J L>°^' AjiJaA J Ljibijal aJ Ljl AJJLAA 

Aloi A-JajJJ 1 a^jl'! Jll Aiilall Jj ,J!)LIA1I Ji Ajljllj (jjjbJI 

JaAJ Je 4u,]\ ml ejjj-ajj jajjj (_^jll LJ?JJVI jlJAÄH dbjluiA 

AjjJiaJI Lj-ajlj5 Lji L_w-Jajj jll JaJI jbi Clll jV t r IjVl ja 

,Aäj ja-a AjJjlia a JAe I JA bläj Jja.j JJ AiLjaVb Jb-all Aa-jal j 

AiHavi Lllbjj^AA J CLlä^aj (Phase 1A) JjVljjlall ja UJJJ 

Jjlaj JXJJ , jVI Ja. JAJI J Lje jj ja aiVI J=b iß J Olji 

jjj La JJ Lllljjäll aJA (Jaei dji A^mall jjjjall JA LllLle 

l^jll Jlat'lml Je JiV J Jja.j ae J JMJAII Ji « AI ) — • A A \ 

^ji-^o JA Ajjjäll bUI L-lläjJall Lal .Cijll IJA Ji Lsc\\~^\\ 

(_£jjl JjVlall Jajll j^i jjljla (»alj Je Jji JajVI füaj-i 

Jl ajjjj ^ji La IJAj AJaJa-all AJJJJII ^jjjlall jbij JJ (Jjl 

. JLjJ JaJäj jliLalljaA 
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jjjjjll jj-ae j e J J J L A I I (_g Jim all jjin->1 jli lillj j e Ijej 

AJJJÄII ajLwaall eL-ü a$j J LUJLUII > > ajc Jaj-u JAJII ,i 

. jx-axll lj$l ÄiaüUI Aiall J Ajjjjall 

A^jjj CjcLa. A_LI >*JI o JJ J-N.\I A_ui] A_ut_LÜall M ajl • -r^l^ aJaa " /jl 

.L-jlbll jvuaJl J^La. ( JjJajll) ^jljjall JUaüV1 

(_jill (_sJa.jljjaJI JjJa.VI JaJbJ Äajjj j^ia.VI ja-ill bÜj ij 

Jj^ J (Äü/f Vrf/Zey) Ji ^ij -! Jbuill JIJJAVI jjj 

OLaal ji je ajbe Ls-gi jAa.VI jaull Ajäjiill jjjall Läl .bäj Jl 

jjjall aJA JIAJJ 'jje £tjlä.j Ai*l! £cjlä. jjj Aa-Jalj Alba. 

jjajj Ajla.Lull Jball aJA . jajll A ,'• ~~A JJJ ",f"-jj^ T* '.Ö* -^ 

gajlajl ' 1 ) lä I .7 üj . la ' Aj^-iaj_i IAJJ ( a ujill aLa—1L11 Q 'Q la ja • u I 

«.Ija-^j A-o Jä.ljjjl Vbui jlajä Ajaiäll jaj 4 u><A Läl .(^JAII 

_ JLall AJjlb JbaJjl bjja.j ijjll 

,'ily.y.l ,J1| AILA jjl J jJJ Jl Ji-axl (_£ jjl JbjJ Jji Jg-la Jäl 

Silvia J i ijjjll • LÜala Jll AjlUajVI AJJJVI AJAJII Ji ja 

(Alessandro <^j4* yJJ jjj^bji LJI JJ Cja-i AJjaJI jVja. 

L-iiJ ja ÄJJVI CJLULJII ja Ja iHala JAJ Laij Je Maigret) 

LllaJI JLaeb jjlj IjJ^J b^JJ J ^L>"'j \-P^}J?J biLalij 

jla Aäialall aJA J Clja. jll tilijjlajll Aäia. L-jiüaj L-jijjllj 

j^ball Ji Äjjbll i_ÜVI Jaj AJIJII L_ilVI AjbJ 

jSLal j e ajja.VI AJjVl J AJJJVI Cibijjll j ibLauVI L-iLuij jäl 

.jajll Jalla i älja a J jjj Jl jj-a«l JJAJ Jll AJJJVI Jlll 

Ä-UJJJII . AjjLalVI AJJJVI AJAJII ajbjj jLS llllauVI aJA aAl JaJj 

Jj^-Jl J L-Jjäjjllj Jall JLaeb \*\ 1 t ale JJA CJ\ jj jll 

i " ,1 a .T. .v A\1 Aajala 9 1 b ^* AäiaJA ^a jjja—ub 9 )Je **• üä 1 4 lla.1 uül 

jaAJ J Ajl iTi^'linVI Ljjbjaj bjajl Ciali Laa tbjl» " J Aj jiVI 

( (_J ji—all jje ) a jjjll AÜaia J Aj jajll AÜ Jll j I jjj-all al jal 

.ejJAAll ja AjjJaLujll ejjajll i^j 

; J Lai j^aalji 1 ' La all IjA LJljAl Lal 

Ajäjl aj A—iljJ XA 1 ;j'* - J L_jijjjlj Jall Tblli pJJSJ — 

l^iaiLiJ JJJaJj lilLiA Ai-uSLall Ajjlaill Jlll p I jiV Aja.JjAJ 

j ajl 1 *-^ 11J L_äJjAjll aLaiil AjL-i ja (_^ jll jAVH/-a.jijJjjall 

_ jje gjlä J LjjljjlaJ cjLa J Aäialall aj$l AJJJVI 

jje -^ ilä J Aiujja-all AJ jiVI ruLull j j ajl 1 aä II Aeb-a — 

aJJJ A-ujl jUal J —JJJ-^a ajbjaa. LiA Aj jj» ^-ilallj — 

jjja-l Jl AibaVb jjl JA Ailja_a Jalla Jl AjbjaA-a 

Ljluiljjj AJJJVI JUI ÄJJÜAI lij AäiaJA Jal a JJA^II ClLajJI 

,4,1,. aijll 

Jl blTimt jajll J jjjjl JK-Ill (J^J^I J^V' f^"1-^ _ 

(1*C ) ClblaA-aj AJJJVI bjlajVI jbLii 

jjj Jl jj ae J!)La jajll labj jl Je jJA I JJJ AJJI je L-laoll — 

ibb Jl Jbuij JJVI JJJIJ AJJJAII ajJ jall tl ja.1 Jb A-a 

LjjlaläJj JaLlall aJA Lllljbiaa. AJjLäA Jl AaL-aVb IjA 

Ailja-all 



BIBLIOGRAPHIE 

H. Abu Duruk - M. Rahim - A. Murad, The Exca

vation of a Neolithic Site at Thumama, Atlal 8, 

1984, 109-112 

S. Al-Radi, Archaeology, dans: F. Stone (ed.), 

Studies on the Tihämah. The Report of the 

Tihämah Expedition 1982 and Related Papers 

(1985) 51-53 

R. Amiran, Ancient Pottery of the Holy Land 

(1969) 

H. Amirkhanov, Research on the Palaeolithic and 

Neolithic of Hadramaut and Mahra, A A E 5, 

1994,217-228 

H. Amirkhanov, Bilinear parallelism in the Ara

bian Early Neolithic, dans: G. Afanas'ev -

S. Cleuziou - R. Lukacs - M. Tosi (ed.), The 

Prehistory of Asia and Oceania, XIII Interna

tional Congress of Prehistoric and Protohis-

toric Sciences, Forli - Italia, Preactes du col-

loque 16 (1996) 135-159 

H. Amirkhanov, The Neolithic and Post-Neoli-

thic of the Hadramawt and Mahra (1997) (en 

russe) 

H. Amirkhanov - B. Vogt, Al-Nabwa 2 - The 

Site of the Ancient Fishermen and Mollusk-

gatherers on the Aden Gulf Coast (Republic 

of Yemen), Rossijskaya Archeologia 2 (2002) 

30-43 (en russe) 

H. Amirkhanov - B. Vogt - A. V Sedov - V. Buffa, 

Excavations of a Settlement of Prehistoric 

Fishermen and Mollusk gatherers in the Khor 

Umayra Lagoon, Gulf of Aden, Republic of 

Yemen, Archaeology, Ethnology & Anthro-

pology of Eurasia 4 (8), 2001, 2-12 

F. Anfray, Une campagne de fouilles ä Yehä 

(Fevrier - Mars 1960), Annales d'Ethiopie 5, 

1963, 171-192 

F. Anfray, La poterie de Matarä. Esquisse Typo

logique, Rassegna di Studi Etiopici 22, 1966, 

5-80 

S. Antonini, La statuaria sudarabica in pietra, 

Repertorio Iconografico Sudarabico 1 (2001) 

S. Antonini, I motivi decorativi delle Banät'Äd 

nei templi sudarabici, Repertorio Iconogra

fico Sudarabico 2 (2004) 

A. Avanzini, L negemonie qatabänite, dans: Insti

tut du Monde Arabe (ed.), Yemen, au pays de 

la reine de Saba', Cat. exposition Paris (1997) 

98-101 

U. Avner, Ancient Agricultural Settlement and 

Religion in the Uvda Valley in Southern Israel, 

Biblical Archaeologist, 53, 3, 1990, 125-141 

U. Avner, Ancient Cult Sites in the Negev and 

Sinai Deserts, Tel Aviv 11, 2, 1984, 115-132 

L. Badre, Le sondage stratigraphique de Shabwa 

1976-1981, dans: J.-F. Breton (ed.), Fouilles de 

Shabwa IL Rapports preliminaires, Syria 68, 

1991,229-314 

S. Balescu - J.-F. Breton - B. Coque-Delhuille -

M. Lamonthe, La datation par luminescence 

des limons de crue: une nouvelle approche de 

l'etude chronologique des perimetres d'irriga

tion antiques du Sud-Yemen, Comptes Rendus 

de l'Academie des Sciences de Paris. Sciences 

de la terre et des planetes 327, 1998, 31-37 

R. de Bayle des Hermens, Premiere mission de 

recherches prehistoriques en Republique 

Arabe du Yemen, L'Anthropologie 80, 1976, 

5-37 

R. de Bayle des Hermens - D. Grebenart, Deuxieme 

mission de recherches prehistoriques en Repu

blique Arabe du Yemen, L'Anthropologie 84, 

1980, 563-582 

M. Beech, The Development of Fishing in the 

U.A.E.: A Zooarchaeological Perspective, 

dans: D. Potts - H. AI Naboodah - P. Hel-

lyer (ed.), Archaeology of the United Arab 

Emirates, Proceedings of the First Interna

tional Conference on the Archaeology of the 

U.A.E. (2003) 290-308 

A. F. L. Beeston, Sabaeans in Tihäma, A A E 6,1995, 

236-245 

I. Beit-Arieh, A pattern of Settlement in Southern 



BIBLIOGRAPHIE 313 

Sinai and Southern Canaan in the Third Millen

nium B. C , B A S O R 243, 1981, 31-55 

G. Benardelli - A. E. Parrinello, Note su alcune 

localitä archeologiche del Yemen. I complessi 

megalitici di al-Hamli e di Mosna', A I O N 30 

(n. s. 20) 1970, 117-118 

M. Bietak, Ausgrabungen in Sayala-Nubien 1961-

1965. Denkmäler der C-Group und der Pan

Gräber-Kultur (1966) 

L. R. Binford, Archaeological Systematics and the 

Study of Cultural Process, American Anti-

quity 31, 1965, 203-210 

J. A. Blakely - C. A. Vitaliano - R. Brinkmann, 

Bronze Age Remains at Kawlah al-Lajamah, 

Yemen Arab Republic, dans: W. C. Overstreet 

- J. A. Blakely (ed.), Environmental Research 

in Support of Archaeological Investigations in 

the Yemen Arab Republic, 1982-1987, PAFSM 

V(1996)309-329 

S. Bökönyi, Preliminary Report on the Ani-

mal Remains of Gabal Quträn (GQi) and al-

Masannah (MASi), dans: A. de Maigret (ed.), 

The Bronze Age Culture of Hawlän at-Tiyäl 

and al-Hadä (Yemen Arab Republic): A First 

General Report, IsMEO Reports and Memoirs 

24 (1990) 145-148 

F. Braemer - T Steimer-Herbet - L. Buchet -J.-F. 

Saliege - H. Guy, Le Bronze Ancien du Ramlat 

As-Sabatayn (Yemen). Deux necropoles de la 

premiere moitie du Ille millenaire ä la bordure 

du desert: Jebel Jidrän et Jebel Ruwaiq, Pale

orient 27/1, 2001, 21-44 

F. Braemer - S. Cleuziou - T. Steimer, Dolmen-like 

Structures: Some Unusual Funerary Monu

ments in Yemen, PSAS 33, 2003, 169-182 

J.-F. Breton, Hagar Yahirr, capitale d'Awsän ?, 

Raydän 6, 1994, 41-46 

J.-F. Breton, Quelques dates pour l'archeologie 

sudarabique, dans: Ch. J. Robin (ed.), Ara

bia Antiqua. Early Origins of South Arabian 

States, Proceedings of First International 

Conference, Roma (1996) 87-110 

J.-F. Breton, The Wädi Surbän (District of Bayhän, 

Yemen), PSAS 30, 2000, 49-59 

J.-F. Breton, Preliminary Notes on the Develop

ment of Shabwa, PSAS 33, 2003, 199-213 

J.-F. Breton - Ch. Darles, Hagar Surbän 1 et 2: 

villages du Gabal an-Nislyln, dans: N. Nebes 

(ed.), Arabia Felix. Beiträge zur Sprache und 

Kultur des vorislamischen Arabien, Festschrift 

W.W. Müller (1994) 46-61 

J.-F. Breton, Les etablissements antiques, dans: 

J.-F. Breton - J.-C. Arramond - B. Coque-

Delhuille - P. Gentelle, Une vallee aride du 

Yemen antique. Le wädi Bayhän (1998) 139-

145 

U. Brunner, Die Erforschung der antiken Oase 

von Märib mit Hilfe geomorphologischer 

Untersuchungsmethoden, A B A D Y 2 (1983) 

U. Brunner, Geography and Human Settlements 

in Ancient Southern Arabia, A A E 8, 1997, 

190-202 

U. Brunner, The History of Irrigation in wädl 

Marhah, PSAS 27, 1997, 75-85 

U. Brunner, Jemen - Vom Weihrauch zum Erdöl 

(1999)38-39 

U. Brunner, History of Irrigation in the Lahj 

Oasis, Raydän 8, a paraitre 

V Buffa, Una comunitä di agricoltori dell'etä 

del Bronzo nell'entroterra di Aden, dans: 

M. Branca (ed.), Yemen. Nel paese della Regina 

di Saba, Cat. exposition Rome (2000) 71-73 

V Buffa, The Stratigraphie Sounding at Ma'layba, 

Lahj Province, Republic of Yemen, A B A D Y 

9(2002) 1-13 

V Buffa, The Sabir Cultural Sequence in the 

Frame of the Archaeology of Coastal Yemen 

and Northeast Africa Bronze Age: A Provi-

sional View, Vestnik Drevnej Istorii 3, 2002, 

175-184 

V Buffa, Five Female Figurines from Southwest 

Arabia and the Hörn of Africa, Scripta Yeme-

nica. Issledovanijapojuzhnoj Aravii. Sbornik 

nauchnih statej v ehest' 60-letija M. B. Pio-

trovskij, Vostochnaja literature R A N (2004) 

146-150 

V Buffa, Cults, Symbols and Rituals in the Late 

Prehistory of Ancient Yemen: Some Questions 

from Sabir, dans: A. M. Sholan - S. Antonini 

- M. Arbach (ed.), Sabaean Studies. Archaeo

logical, Epigraphical and Historical Studies in 

Honour of Yüsuf M. Abdallah, Alessandro de 

Maigret, Christian J. Robin on the Occasion of 

Their Sixtieth Birthdays (2005) 125-134 

V Buffa - B. Vogt, Sabir - Cultural Identity 

between Saba and Africa, dans: R. Eichmann 

- H. Parzinger (ed.), Migration und Kultur

transfer. Der Wandel vorder- und zentra

lasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. 



314 BIBLIOGRAPHIE 

zum 1. vorchristlichen Jahrtausend, Akten 

des Internationalen Kolloquiums Berlin 1999 

(2001) 437-150 

P. Cambridge, The Shell Eaters: A Preliminary 

Study of a Midden Site at Little Aden, Aden 

Magazine 12, 1966, 22-24 

G. Capuano - A. Manzo - C. Perlingieri, Progress 

Report on the Pottery from Gash Group Set

tlement at Mahal Teglinos (Kassala), 3rd-2nd 

Mill. BC, Etudes Nubiennes 2 (1994) 109-

115 

B. Castiello-A. Gianni, Grinding Stones and Ham

merstones at Wädl Yanä'im, site 1 (WYi), dans: 

A. de Maigret (ed.), The Bronze Age Culture 

of Hawlän at-Tiyäl and al-Hadä (Yemen Arab 

Republic): A First General Report, IsMEO 

Reports and Memoirs 24 (1990) 115-128 

M. Cattani - S. Bökönyi, Ash-Shumah. An Early 

Holocene Settlement of Desert Hunters and 

Mangrove Foragers in the Yemeni Tihämah, 

dans: S. Cleziou - M. Tosi - J. Zarins (ed.), 

Essays on the Late Prehistory of the Ara

bian Peninsula, IsIAO. Serie Orientale Roma 

(2002)31-53 

V Charpentier, Archaeology of the Erythraean 

Sea: Craft Specialization and Resources Opti-

mization as Part of the Coastal Economy on 

the Eastern Coastlands of Oman During the 

4th and 3rd Millennia BC, dans: G. Afanas'ev 

- S. Cleuziou - R. Lukacs - M. Tosi (ed.), The 

Prehistory of Asia and Oceania, XIII Interna

tional Congress of Prehistoric and Protohis-

toric Sciences, Forli - Italia, Preactes du col-

loque 16 (1996) 181-192 

V Charpentier, Archeologie de la cöte des Ichtyo-

phages: coquilles, squales et cetaces du site 

IV-IIP millenaires av. J.-C. de Ra's al-Junayz, 

dans: S. Cleuziou - M. Tosi - J. Zarins (ed.), 

Essays on the Late Prehistory of the Arabian 

Peninsula, IsIAO. Serie Orientale Roma 93 

(2002)73-100 

G. Childe, Social Evolution (1951) 

C. Ciuk - E. Keall, Zabid Project Pottery Manual 

1995. Pre-Islamic and Islamic Ceramics from 

the Zabid Area, North Yemen, B A R Interna

tional Series 665 (1996) 

D. L. Clark, Analytical Archaeology (1968) 

G. Clark, Archaeology and Society (1968) 

S. Cleuziou - M.-L. Inizan - Ch. J. Robin, Premier 

rapport preliminaire sur la prospection des val

lees nord du Wädi al-Jawf (Wädi Hiräb, Wädi 

Sadbä, Jabal al-Lawdh), Republique Arabe du 

Yemen, Octobre 1988, E R A 28 et 30 (1988) 

S. Cleuziou - M.-L. Inizan - B. Marcolongo, Le 

peuplement pre- et protohistorique du Sys

teme fluviatile fossile du Jawf-Hadramawt au 

Yemen (d'apres l'interpretation d'images satel-

lite, de photographies aeriennes et de prospec

tions), Paleorient 18/2, 1992, 5-29 

S. Cleuziou - M. Tosi, Hommes, climats et envi-

ronnements de la Peninsule Arabique ä PHo

locene, Paleorient 23/2, 1998, 121-135 

S. Cleuziou - M. Tosi, Ra's al-Jinz and the Prehis

toric Coastal Cultures of the Ja'alän, The Jour

nal of Oman Studies 11, 2000, 19-73 

A. Coppa - S. Damadio, Palaeobiology of the 

Populations of Yemen, dans: A. de Maigret -

S. Antonini, South Arabian Necropolises. Ita

lian Excavations at Al-Makhdarah and Khari

bat al-Ahjur (Republic of Yemen) (2005) 91-

146 

P. Costa, Fishing Stations of the Coast of Oman: 

A Theme of Ethno-Archaeological Research, 

PSAS 21, 1988, 3-13 

L. Costantini, Ecology and Farming of the Pro-

tohistoric Communities in the Central Yemen 

Highlands, dans: A. de Maigret (ed.), The 

Bronze Age Culture of Hawlän at-Tiyäl and al-

Hadä (Yemen Arab Republic): A First Gene

ral Report, IsMEO Reports and Memoirs 24 

(1990)187-204 

F. Di Mario, Archaeological Activities in the 

Yemen Arab Republic, 1986, C. The «Neo

lithic » in the Ramlat Sab'atayn Desert, East 

and West 36, 1986,414-418 

F. Di Mario, L'industria « neolitica » di Wadi Ath-

Thayylah, sito 3 (Repubblica dello Yemen): 

studio della collezione litica di superficie, 

Yemen 1 (1992) 55-77 

F. Di Mario, The Bronze Age Lithic Industry, dans: 

A. de Maigret (ed.), The Bronze Age Culture 

of Hawlän at-Tiyäl and al-Hadä (Yemen Arab 

Republic): A First General Report, IsMEO 

Reports and Memoirs 24 (1990) 81-114 

B. Doe, Notes on Pottery Found in the Vicinity of 

Aden, Appendix to the Department of Anti

quities Annual Report, 1960-61, 1961, 3-41 

B. Doe, Pottery Sites near Aden, Department of 

Antiquities Publication Bulletin 5, 1965 

B. Doe, Southern Arabia (1971) 



BIBLIOGRAPHIE 315 

B. Doe, Monuments of South Arabia (1983) 

S. Durante - M. Tosi, The Aceramic Shell Middens 

of Ra's al-Hamra: A Preliminary Note, The 

Journal of Oman Studies 3, 1977, 137-162 

C. Edens, Towards a Definition of the Western 

ar-Rub al-Khali «Neolithic», Atlal 6, 1982, 

109-124 

C. Edens, The Bronze Age of Highland Yemen: 

Chronological and Spatial Variability of Pot

tery and Settlement, Paleorient, 25/2, 2000, 

105-128 

C. Edens, Before Sheba, dans: St J. Simpson (ed.), 

Queen of Sheba. Treasures from Ancient 

Yemen, Cat. exposition Londres (2002) 80-85 

C. Edens, Exploring Early Agriculture in the 

Highlands of Yemen, dans: A. M. Sholan -

S. Antonini - M. Arbach (ed.), Sabaean Stu

dies. Archaeological, Epigraphical and Histo-

rical Studies in Honour of Yüsuf M. Abdallah, 

Alessandro de Maigret, Christian J. Robin 

on the Occasion of Their Sixtieth Birthdays 

(2005)185-211 

C. Edens - T.J. Wilkinson, Southwest Arabia 

During the Holocene. Recent Archaeologi

cal Developments, Journal of World Prehis

tory 12/1, 1998,55-119 

C. Edens - T.J. Wilkinson - G. Barratt, Hammat 

al-Qa and the Roots of Urbanism in Southwest 

Arabia, Antiquity 74, n. 286, 2000, 854-862 

R. W Ehrich (ed.), Chronologies in the Old World 

Archaeology3 (1992) 

R. Eichmann - H. Hitgen, Märib. Hauptstadt 

des Sabäischen Reiches, Hefte zur Kulturge

schichte des Jemen 1 (2003) 52-61 

A. T ElMahi, Mollusc Harvesting along the Coasts 

of Oman: A Supplementary Diet, PSAS 29, 

1999,45-53 

A. T ElMahi, Traditional Fishing Preservation in 

Oman: the Seasonality of a Subsistence Stra-

tegy, PSAS 30, 2000, 99-113 

H. Ekstrom - C. Edens, Prehistoric Agriculture in 

the Highland Yemen: N e w Results from Dha

mär, Yemen Update 45, 2003, 23-35 

Environmental Profile Tihäma - Yemen Arab 

Republic, Environmental Protection Council 

(1990) 

R. Fattovich, Materiali per lo studio della cera-

mica pre-axumita etiopica, 25. Suppl. A I O N 

40,4(1980) 

R. Fattovich, Indagini archeologiche sul popola-

mento antico della zona di confine settentrio-

nale Etiopico-Sudanese, Rivista di Antropo-

logia66, 1988, 113-136 

R. Fattovich, Il sito protostorico di Mahal Tegli

nos, presso Kassala (Sudan Orientale), Rivista 

di Antropologia 67, 1989, 221-238 

R. Fattovich, The Stelae of Kassala: A N e w Type 

of Funerary Monuments in the Eastern Sudan, 

Archeologie du Nil Moyen 3 (1989) 55-69 

R. Fattovich, At the Periphery of the Empire: 

The Gash Delta (Eastern Sudan), dans: W. V 

Davies (ed.), Egypt and Africa. Nubia from 

Prehistory to Islam (1991) 40-47 

R. Fattovich, Excavation at Mahal Teglinos (Kas

sala), 1984-1988: A Preliminary Report, 

Kushl6, 1993,225-287 

R. Fattovich, The Contacts between Southern 

Arabia and the Hörn of Africa in Late Pre

history and Early Historical Times: A View 

from Africa, dans: A. Avanzini (ed.), Profumi 

d'Arabia, Atti del Convegno, Roma (1997) 

278-289 

R. Fattovich - A. E. Marks - A. Mohammed-Ali, 

The Archaeology of Eastern Sahel, Sudan: 

Preliminary Results, The African Archaeolo

gical Review 2, 1984, 173-188 

R. Fattovich - K. Sadr - S. Vitaliano, Societä e terri-

torio nel Delta del Gash (Kassala, Sudan Orien

tale), 3000 a. Cr.-300/400 d. Cr, Africa 43, 

1988,394^53 

R. Fattovich - S. Vitaliano, Radiocarbon Dates from 

Mahal Teglinos, Kassala, Nyame Akuma 31, 

1989, 39-40 

F. Fedele, Research on Neolithic and Holocene 

Paleoecology in the Yemeni Highlands, East 

and West 35, 1985, 369-373 

F. Fedele, Archaeological activities in the Yemen 

Arab Republic, 1986. 3. Neolithic and proto-

historic cultures, East and West 36, 986, 396-

400 

F. Fedele, North Yemen: The Neolithic, dans: 

W. Daum (ed.), Yemen. 3000 Years of Art and 

Civilization in Arabia Felix (1988) 34-37 

F. Fedele, Radiocarbon Dates, dans: A. de Mai

gret (ed.), The Bronze Age Culture of Hawlän 

at-Tiyäl and al-Hadä (Yemen Arab Republic): 

A First General Report, IsMEO Reports and 

Memoirs 24 (1990) 205-212 

F. Fedele, Bronze Age Faunal Collections from 

North Yemen, dans: A. de Maigret (ed.), The 



316 BIBLIOGRAPHIE 

Bronze Age Culture of Hawlän at-Tiyäl and 

al-Hadä (Yemen Arab Republic): A First Gene

ral Report, IsMEO Reports and Memoirs 24 

(1990) 149-185 

V M. Francaviglia, Il existait dejä au Neolithique 

un commerce d'obsidienne ä travers la Mer 

Rouge, Supplement ä la Revue d'Archeome-

trie (1996) 65-70 

M. Garcia - M. Rashad - D. Hadjouis - M.-L. 

Inizan - M. Fontugnes, Decouvertes prehis

toriques au Yemen. Le contexte archeologi

que de Part rupestre de la region de Saada, 

Comptes Rendus de l'Academie des Sciences 

de Paris 313 (serie II), 1991, 1201-1206 

P. Gentelle, La formation de la peninsule Ara-

bique, dans: Institut du Monde Arabe (ed.), 

Yemen, au pays de la reine de Saba', Cat. expo

sition Paris (1997)18-19 

A. O. Ghaleb, Agricultural Practices in Ancient 

Radman and Wadi al-Juba (Yemen) (diss. Uni-

versity of Pennsylvania, 1990). 

A. O. Ghaleb, Bronze Age Sites in Bidbida, the 

Northeastern Highland of Yemen, dans: 

A. M. Sholan - S. Antonini - M. Arbach 

(ed.), Sabaean Studies. Archaeological, Epi-

graphical and Historical Studies in Honour 

of Yüsuf M. 'Abdallah, Alessandro de Mai

gret, Christian J. Robin on the Occasion of 

Their Sixtieth Birthdays (2005) 279-294 

M. Gibson - T J. Wilkinson, The Dhamär Piain, 

Yemen: A Preliminary Study of the Archaeo

logical Landscape, PSAS 25, 1995, 159-183 

A. Giumlia-Mair-E. Keall-S. Stock-A. Shugar, 

Copper-based Implements of a Newly Iden-

tified Culture in Yemen, Journal of Cultural 

Heritage 1, 2000, 37-43 

W D. Glanzman, Toward a Classification of Pot

tery from H R 3 (Hajar ar-Rayhani), Wadi 

al-Jubah, Republic of Yemen (diss. Univer-

sity of Pennsylvania, 1994). 

W D. Glanzman - A. O. Ghaleb, The Stratigra

phie Probe at Hajar ar-Rayhani, dans: W D . 

Glanzman - A. O. Ghaleb (ed.), The Wadi 

al-Jubah Archaeological Project 3. Site Recon-

naissance in the Yemen Arab Republic, 1984: 

The Stratigraphie Probe at Hajar ar-Rayhani, 

PAFSM III (1987) 5-64 

J. Görsdorf - B. Vogt, Radiocarbon Datings in the 

Period 1900 to 800 cal BC, dans: I. Carmi -

E. - Boaretto (ed.), Radiocarbon 43/3, 2001, 

1353-1361 

S. Grolimund, Entwicklung der Bewässerungsland

wirtschaft von Lahag, Republik Jemen (1998) 

(these non pubhee) 

X. Gutherz - R. Joussaume - S. Amblard - Guedda 

Mohamed (1996), Le site d'Asa Koma (Repu-

blique de Djibouti) et les premiers produeteurs 

dans la Corne de l'Afrique, Journal des africa-

nistes 66/1-2, 1996, 255-297 

G. L. Harding, Archaeology in the Aden Protec

torate (1964) 

R. A. B. Hamilton, Archaeological Sites in the 

Western Aden Protectorate, Geographical 

Journal 101, 1943, 110-117 

W Harris, A Journey Through Yemen and Some 

General Remarks on the Country (1893, 

reprint 1985) 

M.J. Havely, Rapport sur une mission archeolo

gique dans le Yemen, Journal Asiatique 19, 

1872, 1-98 

J. N. Hepper - J. R. I. Wood,« Were there forests 

in the Yemen ?», PSAS 9, 1979, 65-71 

W. Herberg, Baukomplex B im Wädl Dana, 

A B A D Y 3 (1986) 33-57 

W Herberg, Die großen Wasserbauten von Märib. 

Versuch einer Chronologie, Intervention pre-

sentee aux Rencontres Sabeennes 6, Berlin 

(2001) 

I. Heymeyer, Irrigation Farming in the Ancient 

Oasis of Märib, PSAS 19, 1989, 33^14 

I. Hodder, Symbols in Action - Ethnoarchaeolo-

gical Studies of Material Culture (1982) 

M.-L. Inizan, Prehistoire ä Qatar. Mission archeo

logique francaise ä Qatar 2, E R C (1988) 

M.-L. Inizan - L. Ortleib, Prehistoire dans la 

Region de Shabwa au Yemen du Sud (R. D. P. 

Yemen), Paleorient 13/1, 1987, 5-22 

M.-L. Inizan - A.-M. Lezine - B. Marcolongo -

J.-F. Saliege - C. Robert - F. Werth, Paleo-

lacs et peuplements holocenes du Yemen: Le 

Ramlat As-Sabat'ayn, Paleorient 23/2, 1998, 

137-149 

A. Jamme, Pre-Islamic Arabian Miscellanea: 

Al-Hudhud, Festschrift Maria Höfner zum 

80. Geburtstag (1981) 95-112 

R. Joussaume, Tiya, l'Ethiopie des Megalithes. 

D u Biface ä PArt Rupestre dans la Corne de 

l'Afrique (1995) 

H. Kallweit, Neolithische und Bronzezeitliche 



BIBLIOGRAPHIE 317 

Besiedlung in Wadi Dhahr, Republik Yemen. 

Eine Untersuchung auf der Basis von Gelän

debegehungen und Sondagen (1996) 

H. Kallweit, Prähistorische Besiedlungsspuren 

im zentralen Hochland des Jemen, Das Alter

tum 43, 1997,203-217 

H. Kapel, Atlas of the Stone Age Cultures of 

Qatar, Jutland Archaeological Society Publi-

cations 6 (1967) 

E.J. Keall,« D o you want to see the stones?», 

Rotunda30, 2, 1997, 12-19 

E. J. Keall, Encountering Megaliths on the Tihämah 

Coastal Piain of Yemen, PSAS 28, 1998, 139-

147 

E.J. Keall, Changing Settlement along the Red 

Sea Coast of Yemen in the Bronze Age, dans: 

P. Matthiae - A. Enea - L. Peyronel - F. Pin

nok (ed.), Proceedings of the First Interna

tional Congress on the Archaeology of the 

Ancient Near East, Rome (2000) 719-731 

E.J. Keall, Possible Connections in Antiquity 

between the Red Sea Coast of Yemen and the 

Hörn of Africa, dans: P. Lunde - A. Porter 

(ed.), Trade and Travel in the Red Sea Region, 

B A R International Series 1269 (2004) 43-55 

E.J. Keall, Placing al-Midamman in Time. The 

Work of the Canadian Archaeological Mis

sion on the Tihäma Coast, from the Neoli

thic to the Bronze Age, A B A D Y 10 (2005) 

87-100 

L. Khalidi, Megalithic Landscapes: The Devel

opment of the Late Prehistory Cultural Land

scape along the Tihäma Coastal Piain (Republic 

of Yemen), dans: A. M. Sholan - S. Antonini 

- M. Arbach (ed.), Sabaean Studies. Archaeo

logical, Epigraphical and Historical Studies in 

Honour of Yüsuf M.'Abdalläh, Alessandro de 

Maigret, Christian J. Robin on the Occasion of 

Their Sixtieth Birthdays (2005) 351-367 

G. A. Koshelenko - A. V Kropotkin, Investiga-

tions of the Temple 'Athtaram Dhat Hadran 

at the Raybün I Settlement (in Russian), dans: 

A. V. Sedov - P. A. Griaznevich (ed.), Raybün 

Settlement (1983-1987 Excavations) (1996) 

35-53 

J. Leclant - A. Miquel, Reconnaissances dans 

l'Agame: Goulo-Makeda et Sabea (Octobre 

1955 et Avril 1956), Annales d'Ethiopie 3, 

1959, 107-114 

D. Loher, Die antike und islamische Bewässerung 

in der Oase Lahag, Republik Jemen (1999) 12 

(these non publiee) 

A. Luppino, Distribution of Turret Tombs in 

Yemen, dans: A. de Maigret - S. Antonini, 

South Arabian Necropolises. Italian Excava

tions at Al-Makhdarah and Kharibat al-Ahjur 

(Republic of Yemen) (2005) 41-49 

A. de Maigret, Prospezione geo-archeologica nello 

Yemen del Nord. Notizia di una prima rico-

gnizione (1980), Oriens Antiquus 19, 1980, 

307-313 

A. de Maigret, Two Prehistoric Cultures and a 

N e w Sabaean Site in the Eastern Highlands of 

North Yemen, Raydän 4, 1981, 191-204 

A. de Maigret, Ricerche archeologiche nella 

Repubblica Araba Yemenita. Notizia di una 

seconda ricognizione, Oriens Antiquus 21, 

1982, 237-253 

A. de Maigret, Activities of the Italian Archaeo

logical Mission in the Yemen Arab Republic 

(1983 campaign), East and West 33,1983,340-

344 

A. de Maigret, IsMEO Archaeological Activities 

in the Yemen Arab Republic, 1985: A Bronze 

Age for Southern Arabia, East and West 34, 

1984, 75-106 

A. de Maigret, IsMEO Archaeological Activities 

in the Yemen Arab Republic, 1985. Explora

tion of the Bani Dabyän Region: a. The Sur

vey, East and West 35, 1985, 340 

A. de Maigret, Archaelogical Activities in the 

Yemen Arab Republic, 1986. 1. Himyarite 

Culture, East and West 36, 1986, 377-384 

A. de Maigret, Archaeological Survey on the Wädi 

Yalä antiquities, dans: A. de Maigret (ed.), The 

Sabaean Archaeological Complex in the Wädi 

Yalä (Eastern Hawlän at-Tiyäl, Yemen Arab 

Republic): A Preliminary Report, IsMEO 

Reports and Memoirs 21 (1988) 1-20 

A. de Maigret (ed.), The Bronze Age Culture of 

Hawlän at-Tiyäl and al-Hadä (Yemen Arab 

Republic): A First General Report, IsMEO 

Reports and Memoirs 24 (1990) 

A. de Maigret, N e w Evidence from the Yeme

nite « Turret Graves» for the Problem of the 

Emergence of the South Arabian States, dans: 

J. Reade (ed.), The Indian Ocean in Antiquity, 

Proceedings of a Conference Held in Lon

don 1988, Kegan Paul International/British 

Museum (1996) 321-338 



318 BIBLIOGRAPHIE 

A. de Maigret, Arabia Felix. U n viaggio nell'ar-

cheologia dello Yemen (1996) 

A. de Maigret, I dati dagli scavi yemeniti per 

un'ipotesi sull'origine della « cultura sudara-

bica», dans: Ch. J. Robin (ed.), Arabia Anti

qua. Early Origins of South Arabian States, 

Proceedings of First International Conference, 

IsMEO. Serie Orientale 70, 1 (1996) 111-119 

A. de Maigret, L'äge du Bronze sur les Hautes-

Terres, dans: Institut du Monde Arabe (ed.), 

Yemen, au pays de la reine de Saba', Cat. expo

sition Paris (1997) 34-39 

A. de Maigret, La ceramica sabea: specificitä e 

sviluppi da uno studio delle forme, Arabia 1, 

2003, 89-96 

A. de Maigret - Ch. J. Robin, Les fouilles italien-

nes de Yalä (Yemen du Nord). Nouvelles don

nees sur la chronologie de l'Arabie du Sud pre-

islamique, Academie des inscriptions et belles-

lettres. Comptes rendus des seances de l'annee 

1989,1989,255-291. 

A. de Maigret - S. Antonini, South Arabian Necro

polises. Italian Excavations at Al-Makhdarah 

and Kharibat al-Ahjur (Republic of Yemen) 

(2005) 

A. Manzo, Les tessons « exotiques » du groupe 

du Gash: un essai d'etude statistique, Cahier 

de Recherche de l'Institut de Papyrologie et 

Egyptologie de Lille 17/2 (1997) 77-89 

A. Manzo, Echanges et contacts le long du Nil et 

de la Mer Rouge dans l'epoque protohisto-

rique (III et II millenaires avant J.-C), B A R 

International Series 782 (1999) 

B. Marcolongo - A. M. Palmieri, Paleoenviron-

ment History of Western Al-A'rüs, dans: 

A. de Maigret (ed.), The Bronze Age Culture 

of Hawlän at-Tiyäl and al-Hadä (Yemen Arab 

Republic). A First General Report, IsMEO 

Reports and Memoirs 24 (1990) 137-143 

B. Marcolongo - A. M. Palmieri, Paleoenviron-

ment and Settlement Pattern of the Tihämah 

Coastal Piain (Republic of Yemen), Yemen 1 

(1992) 117-123 

B. Marcolongo - A. M. Palmieri, Environmental 

Modification and Settlement Conditions in 

the Yalä Area, dans: A. de Maigret (ed.), The 

Sabaean Archeological Complex in the Wädi 

Yalä (Eastern Hawlän at-Tiyäl, Yemen Arab 

Republic). A Preliminary Report, IsMEO 

Reports and Memoirs 21 (1988) 45-51 

J. McCorriston, Early Settlement in Hadramawt: 

Preliminary Report on Prehistoric Occupation 

at Shi'b Munayder, A A E 11, 2000, 129-153 

J. McCorriston - E. A. Oches - D. E. Walter -

K. L. Cole, Holocene Paleoecology and Pre

history in Highland Southern Arabia, Paleo

rient 28/1, 2002, 61-88 

E. Meyer, Ägyptische Chronologie, Abhandlun

gen der Königlich Preußischen Akademie der 

Wissenschaften (1904) 1-212 

Ministry of Oil and Mineral Resources - T N O 

Institute of Applied Geosciences (ed.), The 

Water Resources of Yemen, a Summary and 

Digest of Available Information, Report-

W R A P 35, 1995 

O. Montelius, Sur la Chronologie de l'Age du 

Bronze, dans: Materiaux pour l'Histoire de 

l'Homme(1885) 

O. Montelius, Die typologische Methode - die 

Älteren Kulturperioden im Orient und in 

Europa (1903) 

D. de Moulins - C. Phillips - N. Durrani, The 

Archaeobotanical Record of Yemen and the 

Question of Afro-Asian Contacts, dans: 

K. Neuman - A. Butler - S. Kahlheber (ed.), 

Food, Fuel and Fields. Progress in African 

Archaeobotany (2003) 213-228 

H. Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der 

Urnenfeldzeit nördlich und südlich der Alpen 

(1959) 

A. A. Muhayrez, Al-Aqaba (1989) 

N. Nebes, Zur Genese der altsüdarabischen Kul

tur. Eine Arbeithypothese, dans: R. Eich

mann - H. Parzinger (ed.), Migration und 

Kulturtransfer. Der Wandel vorder- und 

zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 

2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend, Akten 

des Internationalen Kolloquiums Berlin, 1999 

(2001)427-435 

L. S. Newton - J. Zarins, Aspects of Bronze Age 

Art of Southern Arabia: The Pictorial Land

scape and Its Relation to Economic and Socio-

political Status, A A E 11, 2000, 154-179 

P. Paribeni, Ricerche nel luogo dell'antica Adulis, 

Monumenti Antichi 18 (1907) 437-571 

P. Parr - J. Zarins - M. Ibrahim - J. Waech-

ter - A. Garrard - C. Clark - M. Bidmeade -

H. al-Badr, Preliminary Report on the Second 

Phase of the Northern Province Survey 1977, 

Atlal 2, 1978,29-50 



BIBLIOGRAPHIE 319 

R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana 

(1994) 

R. Peroni, LTtalia alle soglie della storia (1996) 

H. Petres, AI Hedjar al-Ghaimah. Die stehenden 

Steine - ein jemenitisches Stonehenge, Jemen 

Report 5, 1974, 14-15 

W M. F. Petrie, Sequences in Prehistoric Remains, 

Journal of the Anthropological Institute n. s. 

29, 1899,295-301 

C. Phillips, Al-Hämid: A Route to the Red Sea ?, 

dans: A. Avanzini (ed.), Profumi d'Arabia, 

Atti del Convegno, Roma (1997) 287-295 

C. Phillips, The Tihämah c. 5000 to 500 BC, PSAS 

28, 1998, 233-237 

C. Phillips, A Preliminary Description of the 

Pottery from al-Hämid and Its Significance 

in Relation to other Pre-Islamic Sites on the 

Tihämah, PSAS 35, 2005, 177-193 

C. Phillips, Religious and Domestic Architecture 

in pre-Islamic Tihämah, Intervention pre-

sentee aux Rencontres Sabeennes 10: Recent 

Epigraphic and Archaeological Discoveries in 

South Arabia, St. Petersburg (2006) inedit 

D. T. Potts, The Arabian Gulf in Antiquity 

(1990) 

I. Rizkana - J. Seeher, Maadi I. The Pottery of the 

Predynastic Settlement, AV 64 (1987) 

I. Rizkana - J. Seeher, Maadi IV The Predynastic 

Cemeteries of Maadi and Wadi Digla, AV 81 

(1990) 104-105 

Ch. J. Robin, Mission archeologique et epigraphi-

que francaise au Yemen du Nord en automne 

1978, Academie des Inscriptions et Belles-Let-

tres. Comptes Rendus des Seances de Pannee 

1979, 1979, 174-202 

Ch. J. Robin, La Tihäma yemenite avant l'Islam: 

notes d'histoire et de geographie historique, 

A A E 6, 1995,222-235 

Ch. J. Robin, La chronologie et ses problemes, 

dans: Institut du Monde Arabe (ed.), Yemen, 

au pays de la reine de Saba', Cat. exposition 

Paris (1997) 60-63 

Ch. J. Robin, Fondation d'un empire. La domi-

nation sabeenne sur les premiers royaumes 

(VIIP-VP siecles), dans: Institut du Monde 

Arabe (ed.), Yemen, au pays de la reine de 

Saba', Cat. exposition Paris (1997) 88-94 

M. A. Rodionov, Mawlä Matar and other awliyä': 

O n Social Functions of Religious Places in 

Western Hadramawt, Mare Erythraeum 1 

(1997)107-114 

K. Sadr, The Territorial Expanse of the Pan-Grave 

culture, Archeologie du Nil Moyen 2 (1987) 

265-291 

P. R. Schmidt - M. C. Curtis, Urban Precursors in 

the Hörn: Early lst-millennium B C Commu-

nities in Eritrea, Antiquity 75, 2001, 849-859 

A. V Sedov, O n the Origin of the Agricultural 

Settlements in Hadramawt, dans: Ch. J. Robin 

(ed.), Arabia Antiqua. Early Origins of South 

Arabian States, Proceedings of First Interna

tional Conference, IsMEO. Serie Orientale 

70, 1 (1996)67-86 

A. V Sedov, Die archäologischen Denkmäler von 

Raybün im unteren Wädi Dau'an (Hadramaut), 

Mare Erythraeum 1 (1997) 31-106 

A. Sedov - A. as-Säqqäf, Stone Idols from Wädi 

Tdim (Inner Hadramawt), Yemen 1 (1992) 

125-129 

A. O. Shepard, Ceramics for the Archaeologist 

(1956, reprint 1980) 

L. E. Stager, The Periodization of Palestine, dans: 

R. W Ehrich (ed), Chronologies in the Old 

World Archaeology3 (1992) 

T Steimer-Herbet, Results of the Excavation in 

Jabal Jidrän (February 1999), PSAS 31, 2001, 

221-226 

T Steimer-Herbet, Classification des sepultures ä 

superstructure lithique dans le Levant et l'Ara

bie occidentale (IV et IIP millenaires avant 

J.-C), B A R International Series 1246 (2004) 

C. J. Thomsen, Ledetraad til Nordisk Oldkyndi-

ghed(1836) 

M. Tosi, Tihämah Coastal Archaeological Survey, 

East and West 35, 1985, 363-369 

M. Tosi, Survey and Excavations on the Coastal 

Piain (Tihämah): Preliminary Report for the 

Italian Archaeological Mission in the Y.A.R, 

East and West 36, 1986, 400-414 

M. Tosi, The Emerging Picture of Prehistoric Ara

bia, Annual Review of Anthropology 15,1986, 

461^190 

G. Tringali, Necropoli di Cascasse e oggetti suda-

rabici (?) dalla regione di Asmara (Eritrea), 

Rassegna di Studi Etiopici 26, 1978, 47-97 

O. Tufnell, The Bronze Age, Lachish IV (1958) 

M. Uerpmann, Structuring the Late Stone Age of 

Southern Arabia, A A E 2, 1992, 65-109 

G. W van Beek, Hajar Bin Humeid - Investiga-



320 BIBLIOGRAPHIE 

tions at a Pre-Islamic Site in South Arabia, 

PAFSM V (1969) 

G. W. van Beek - G. H. Cole - A. Jamme, An 

Archaeological Reconnaissance in Hadhra-

maut, South Arabia - A Preliminary Report, 

Annual Report Smithsonian Institution 1963, 

521-545 

B. Vogt, Zur Chronologie und Entwicklung der 

Gräber des späten 4.-2. Jtsd. v. Chr. auf der 

Halbinsel Oman (diss. Universität Göttingen 

1985) 

B. Vogt, Jahresbericht 1994: Station Sanaa - Aus

grabungen und Forschungen, A A 1995, 863— 

867 

B. Vogt, Jahresbericht 1995: Station Sanaa-Aus

grabungen und Forschungen, A A 1996, 632-

640 

B. Vogt, La fin de la prehistoire au Hadramawt, 

dans: Institut du Monde Arabe (ed.), Yemen, 

au pays de la reine de Saba', Cat. exposition 

Paris (1997) 30-33 

B. Vogt, Zur Datierung oberirdischer Rundgrä

ber im Jemen, dans: T Stöllner - G. Kör-

lin - G. Steffens - J. Cierny (ed.), Man and 

Mining. Studies in Honour of Gerd Weisger

ber on Occasion of His 65th Birthday, Der An

schnitt 16, 2003, 455-164 

B. Vogt, Grundzüge der antiken südarabischen 

Bewässerungslandwirtschaft, Beiträge zur all

gemeinen und vergleichenden Archäologie 24, 

2004, 67-104 

B. Vogt, Towards a N e w Dating of the Great 

D a m of Märib. Preliminary Results of the 

2002 Fieldwork of the German Institute of 

Archaeology, PSAS 34, 2004, 377-388 

B. Vogt - Ch. J. Robin, Conclusion: l'unite 

culturelle de l'Arabie du Sud, dans: Institut 

du Monde Arabe (ed.), Yemen, au pays de la 

reine de Saba', Cat. exposition Paris (1997) 

223-228 

B. Vogt - A. V. Sedov, Survey and Rescue Excava

tions in the Hadramawt Governatorate, Repu

blic of Yemen. Unpublished report to Cana-

dian Occidental Petroleum Ltd. (1994) 

B. Vogt - A. V Sedov, La culture de Sabir, sur la 

cöte yemenite, dans: Institut du Monde Arabe 

(ed.), Yemen, au pays de la reine de Saba', 

Cat. exposition Paris (1997) 42-48 

B. Vogt - A. V Sedov, The Sabir Culture and Coas

tal Yemen During the Second Millennium 

B C - Present State of Discussion, PSAS 28, 

1998,261-270 

B. Vogt - A. V. Sedov, Die Sabir-Kultur und die 

jemenitische Küstenebene in der 2. Hälfte des 

2. Jahrtausends v. Chr., dans: W. Seipel (ed.), 

Jemen. Kunst und Archäologie im Land der 

Königin von Saba', Cat. exposition Vienne 

(1998) 128-133 cat.-no. 77-130 

B. Vogt - A. V. Sedov - V Buffa, Zur Datierung 

der Sabir-Kultur, Jemen, A B A D Y 9 (2002) 

27-39 

B. Vogt - V. Buffa - U. Brunner, Ma'layba and 

the Bronze Age Irrigation in Coastal Yemen, 

A B A D Y 9 (2002) 15-26 

B. Vogt - V Buffa, Cultural Interaction with the 

Hörn of Africa - A View from Early Ara

bia, dans: W. Raunig - S. Wenig (ed.), Afrikas 

Hörn, Akten der Ersten Internationalen Litt-

man-Konferenz, Munich 2002, Meroitica 22, 

2005, 437-456 

B. Vogt - V Buffa, Pre- and Protohistoric Occu

pation along the Western Gulf of Aden Coast, 

Intervention presentee aux Recontres Sabeen

nes 9, Jena (2005) inedit 

T.J. Wilkinson, Holocene Environments of the 

High Plateau, Yemen. Recent Geoarchaeologi-

cal Investigations, Geoarchaeology: An Inter

national Journal 12,8,1997, 833-864 

T.J. Wilkinson, Settlement, Soil Erosion and Ter-

raced Agriculture in Highland Yemen: A Pre

liminary Statement, PSAS 29, 1999, 183-191 

T.J. Wilkinson, The Organization of Settlement 

in Highland Yemen During the Bronze and 

Iron Ages, PSAS 33, 2003, 157-168 

T.J. Wilkinson, The Other Side of Sheba: Early 

Towns on the Highlands of Yemen, Biblio-

theca Orientalis 62, 1-2, 2005, 5-14 

T.J. Wilkinson - C. Edens - M. Gibson, The 

Archaeology of the Yemen High Plains: A 

Preliminary Chronology, A A E 8, 1997, 99-

142 

T J. Wilkinson - C. Edens, Survey and Excavation 

in the Central Highlands of Yemen: Results 

of the Dhamär Survey Project, 1996 and 1998, 

A A E 10, 1999, 1-33 

T J. Wilkinson - C. Edens - G. Barratt, Hammat 

al-Qä': An Early Town in Southern Arabia, 

PSAS 31, 2001, 249-259 

Y Yadin - Y. Aharoni - R. Amiran - T. Dothan -

I. Dunayevsky - J. Perrot, Hazor I: An 



BIBLIOGRAPHIE 321 

Account of the First Season of Excavations, 

1955 (1958) 

M. Yon, Dictionnaire illustre multilingue de la 

ceramique du Proche Orient Ancien, Col-

lection de la Maison de l'Orient Mediterra-

neen 10, Serie Archeologique 7 (1981) 

J. Zarins, Rajäjil - A Unique Arabian Site from 

the Fourth Millennium B.C., Atlal 3, 1979, 

73-78 

J. Zarins, Obsidian and the Red Sea Trade. Prehisto

ric Aspects, dans: M. Taddei (ed.), South Asian 

Archaeology 1987. Part I (1990) 507-541 

J. Zarins, Mesopotamia and Frankincense: The 

Early Evidence, dans: A. Avanzini (ed.), Pro

fumi d'Arabia, Atti del Convegno, Roma 

(1997)251-273 

J. Zarins, Pastoral Nomadism in Arabia: Ethnoar-

chaeology and the Archaeological Record - A 

Case Study, dans: O. Bar Yosef - A. Khaza-

nov (ed.), Pastoralism in the Levant. Archaeo

logical Materials in Anthropological Pers

pectives, Monographs in World Archaeology 

(1992)219-240 

J. Zarins, Dhofar, Frankincense, and Dilmun. 

Precursors to the Iobaritae and Omani, dans: 

S. Cleuziou - M. Tosi - J. Zarins (ed.), Essays 

on the Late Prehistory of the Arabian Penin

sula, IsIAO. Serie Orientale Roma 93 (2002) 

403^138 

J. Zarins - N. Whalen - M. Ibrahim - A. Mursi 

- M. Khan, Comprehensive Archaeological 

Survey Program. Preliminary Report on the 

Central and Southwestern Provinces Survey: 

1979, Atlal 4, 1980, 9-36 

J. Zarins - A. Murad - K. Al-Yish, The Compre

hensive Archaeological Survey Program. a. The 

Second Preliminary Report on the Southwes

tern Province, Atlal 5, 1981, 9-42 

J. Zarins - A. Zahrani, Recent Archaeological 

Investigations in the Southern Tihäma Piain, 

(The sites of Athar, and Sihi, 1404/1984), 

Atlal 9, 1985,65-107 

J. Zarins - H. Al-Badr, Archaeological Investiga-

tion in the Southern Tihäma Piain II (inclu-

ding Sihi, site 217-107 and Sharja, 217-172) 

1405/1985, Atlal 10, 1986, 36-57 



ABREVIATIONS 

Braemer - Steimer-

Herbet - Buchet -

Saliege-Guy (2001) 

Breton (2000) 

Breton (1998) 

Buffa-Vogt (2001) 

Ciuk-Keall (1996) 

Cleuziou - Inizan 

-Marcolongo (1992) 

Edens (2000) 

Cat. exposition Paris 

(1997) 

Cat. exposition Roma 

(2002) 

Cat. exposition Vienne 

(1998) 

Keall (1998) 

Keall (2004) 

de Maigret (ed.) (1990) 

Sedov (1996) 

F. Braemer - T Steimer-Herbet - L. Buchet -J.-F. Saliege - H. Guy, Le Bronze 

Ancien du Ramlat As-Sabatayn (Yemen). Deux necropoles de la premiere moi

tie du IIP millenaire ä la bordure du desert: Jebel Jidrän et Jebel Ruwaiq, Paleo

rient 27/1, 2001, 21-44 

J.-F Breton, The Wädi Surbän (District of Bayhän, Yemen), PSAS 30, 2000, 

49-59 

J.-F. Breton, Les etablissements antiques, dans: J.-F. Breton -J.-C. Arramond -

B. Coque-Delhuille - P. Gentelle, Une vallee aride du Yemen antique. Le wädi 

Bayhän (1998)139-145 

V Buffa - B. Vogt, Sabir-Cultural Identity between Saba and Africa, dans: 

R. Eichmann - H. Parzinger (ed.), Migration und Kulturtransfer. Der Wandel 

vorder- und zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchrist

lichen Jahrtausend, Akten des Internationalen Kolloquiums Berlin 1999 (2001) 

437-450 

C. Ciuk - E. Keall, Zabid Project Pottery Manual 1995. Pre-Islamic and Isla-

mic Ceramics from the Zabid Area, North Yemen, B A R International Series 

665 (1996) 

S. Cleuziou - M.-L. Inizan - B. Marcolongo, Le peuplement pre- et protohisto-

nque du Systeme fluviatile fossile du Jawf-Hadramawt au Yemen (d'apres l'in

terpretation d'images satellite, de photographies aeriennes et de prospections), 

Paleorient 18/2, 1992,5-29 

C. Edens, The Bronze Age of Highland Yemen: Chronological and Spatial Vari-

ability of Pottery and Settlement, Paleorient, 25/2, 2000, 105-128 

Institut du Monde Arabe (ed.), Yemen, au pays de la reine de Saba', Cat. expo

sition Paris (1997) 

M. Branca (ed.), Yemen. Nel paese della Regina di Saba, 

Cat. exposition Rome (2002) 

W Seipel (ed.), Jemen. Kunst und Archäologie im Land der Königin von Saba', 

Cat. exposition Vienne (1998) 

E.J. Keall, Encountering Megaliths on the Tihämah Coastal Piain of Yemen, 

PSAS 28, 1998, 139-147 

E.J. Keall, Possible Connections in Antiquity between the Red Sea Coast of 

Yemen and the Hörn of Africa, dans: P. Lunde - A. Porter (ed.), Trade and Tra

vel in the Red Sea Region, B A R International Series 1269 (2004) 43-55 

A. de Maigret (ed.), The Bronze Age Culture of Hawlän at-Tiyäl and al-

Hadä (Yemen Arab Republic): A First General Report, IsMEO Reports and 

Memoirs 24 (1990) 

A. V. Sedov, O n the Origin of the Agricultural Settlements in Hadramawt, dans: 

Ch. J. Robin (ed.), Arabia Antiqua. Early Origins of South Arabian States, Pro

ceedings of First International Conference, IsMEO. Serie Orientale 70,1 (1996) 

67-86 



ABREVIATIONS 323 

Sholan -Antonini -

Arbach (ed.) (2005) 

Vogt (1997) 

Vogt - Buffa (2005) 

Vogt-Sedov (1997) 

Vogt-Sedov (1998) 

Wilkinson (2003) 

Wilkinson - Edens 

(1999) 

Wilkinson - Edens -

Gibson (1997) 

Zarins - Al-Badr 

(1986) 

Zarins - Zahrani 

(1985) 

AA 
AAE 
AV 

BASOR 
PSAS 
PAFSM 

A. M. Sholan - S. Antonini - M. Arbach (ed.), Sabaean Studies. Archaeological, 

Epigraphical and Historical Studies in Honour of Yüsuf M. Abdallah, Ales-

sandro de Maigret, Christian J. Robin on the Occasion of Their Sixtieth Birth-

days(2005) 

B. Vogt, La fin de la prehistoire au Hadramawt, dans: Cat. exposition Paris 

(1997)30-33 

B. Vogt - V Buffa, Cultural Interaction with the Hörn of Africa - A View 

from Early Arabia, dans: W Raunig - S. Wenig (ed.), Afrikas Hörn, Akten der 

Ersten Internationalen Littman-Konferenz, Munich 2002, Meroitica 22 (2005) 

437-456 

B. Vogt - A. V Sedov, La culture de Sabir, sur la cöte yemenite, dans: Cat. exposition 

Paris (1997) 42-48 

B. Vogt - A. V Sedov, The Sabir Culture and Coastal Yemen During the Second 

Millennium B C - Present State of Discussion, PSAS 28, 1998, 261-270 

T. J. Wilkinson, The Organization of Settlement in Highland Yemen During the 

Bronze and Iron Ages, PSAS 33, 2003, 157-168 

T.J. Wilkinson - C. Edens, Survey and Excavation in the Central Highlands of 

Yemen: Results of the Dhamär Survey Project, 1996 and 1998, A A E 10, 1999, 

1-33 

T J. Wilkinson - C. Edens - M. Gibson, The Archaeology of the Yemen High 

Plains: A Preliminary Chronology, A A E 8, 1997, 99-142 

J. Zarins - H. Al-Badr, Archaeological Investigation in the Southern Tihäma 

Piain II (Including Sihi, Site 217-107 and Sharja, 217-172) 1405/1985, Atlal 10, 

1986, 36-57 

J. Zarins - A. Zahrani, Recent Archaeological Investigations in the Southern 

Tihäma Piain, (The Sites of Athar, and Sihi, 1404/1984), Atlal 9, 1985, 65-107 

Archäologischer Anzeiger 

D. T. Potts (ed), Arabian Archaeology and Epigraphy 

Archäologische Veröffentlichungen. Deutsches Archäologisches Institut, Abtei

lung Kairo 

Bulletin of the American Schools of Oriental Research 

Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 

Publication of the American Foundation for the Study of Man 



SOURCE D'ILLUSTRATIONS 

Fig. 1: graphique par V Buffa et G. Stelo; modi-

fie d'apres: H. David, Cat. exposition Paris 

(1997) 73. 

Fig. 2. 29. 34. 59. 77: graphique par V Buffa et 

J. Manning-Press; modifie d'apres: H. David, 

Cat. exposition Paris (1997) 18-19. 

Fig. 3: Spot image pan du 5/28/89, d'apres B. Vogt 

- V Buffa - U. Brunner, Ma'layba and the 

Bronze Age Irrigation in Coastal Yemen, 

A B A D Y 9 (2002) fig. 1. 

Fig. 4. 5. 7. 11. 13-15. 18. 19. 21. 23. 24: photo 

DAI M. Könsgen. 

Fig. 6: plan par H. Hitgen et N. Schlüter; mise au 

net par C. Damiani. 

Fig. 8: photo DAI B.Vogt. 

Fig. 9. 10. 16: coupe par V. Buffa et N. Schlüter; 

mise au net par M. Manda. 

Fig. 12. 17. 20: plan par V. Buffa et N. Schlüter; 

mise au net par C. Damiani. 

Fig. 22: photo V Buffa. 

Fig. 25. 26: photo DAI M. Könsgen. 

Fig. 27: d'apres: Buffa - Vogt (2001) fig. 2. 

Fig. 28: photo A. Sedov. 

Fig. 30: 1. 2. 5 d'apres: Zarins - Zahrani (1985) 

pl.84,5; 81, la; 86, 3. - 3. 6 d'apres: Keall 

(1998) fig. 9c. f. - 4 d'apres: Ciuk - Keall 

(1996) pl. 95/1 b. 

Fig. 31:3.5.7 d'apres: Vogt - Sedov (1997) fig. 3,2. 

4; 2, 4. - 1. 4. 6. 8 d'apres: Zarins - Zahrani 

(1985) pl. 81,5.4. 6. 8. - 2 d'apres: Ciuk - Keall 

(1996) pl. 95/1 n. 

Fig. 32:4. 6 d'apres Vogt-Sedov (1997) fig. 2,3; 3, 

9.- 1.2 d'apres: Ciuk-Keall (1996)pl. 95/5a; 

95/7b. -3. 7. 9 d'apres: Keall (1998) fig. 9d-f. 

-5.8 d'apres: Zarins - Zahrani (1985) pl. 82,1; 

86, 1. 

Fig. 33: d'apres: E. Keall, Changing Settlement 

along the Red Sea Coast of Yemen in the Bronze 

Age, dans: P. Matthiae - A. Enea - L. Peyronel 

- F. Pinnok (ed.), Proceedings of the First Inter

national Congress on the Archaeology of the 

Ancient Near East, Rome (2000) fig. 4. 

Fig. 35-38: d'apres: de Maigret (ed.) (1990) fig. 7. 

11. 14. 13. 

Fig. 39: d'apres: de Maigret (ed.) (1990) fig. 56,1; 

57, 4; 66, 10; 67, 1. 5. 7; 69, 3; 79, 1. 

Fig. 40: d'apres: de Maigret (ed.) (1990) fig. 57,12; 

66, 1; 69, 4. 5. 13. 

Fig. 41: d'apres de Maigret (ed.) (1990) fig. 57, 7; 

78, 7; 79, 2. 4. 8; 80, 6-8. 12. 

Fig. 42: d'apres: S. Antonini, La statuaria sudara-

bica in pietra, Repertorio Iconografico Suda

rabico 1 (2001) pl. 2, A4c. 

Fig. 43: d'apres: Wilkinson (2003) fig. 5. 

Fig. 44-46: d'apres: Wilkinson - Edens (1999) 

fig. 9. 10. 4. 

Fig. 47: d'apres: Edens (2000) fig. 2. 

Fig. 48: d'apres: Wilkinson-Edens (1999) fig. 11,1. 

5. 7.9. 11. 12; 12, 1.3.5.7. 14-17.21. 

Fig. 49: d'apres: Wilkinson-Edens (1999) fig. 13,1. 

5. 7-9. 12. 

Fig. 50: d'apres: Wilkinson - Edens - Gibson (1997) 

fig. 11, 1. 3. 4. 7. 8. 11-13. 17-20. 25-28. 

Fig. 51: d'apres: Edens (2000) fig. 3,1. 2. 4. 5. 7. 8. 

10. 11; 4, 1-1. 6. 8. 9. 11. 13-16; 5, 1-5. 7. 

Fig. 52: d'apres: H. Kallweit, Prähistorische 

Besiedlungsspuren im zentralen Hochland des 

Jemen, Das Altertum 43, 1997, fig. 1. 2. 

Fig. 53: d'apres: Cleuziou - Inizan - Marcolongo 

(1992) fig. 6. 

Fig. 54: d'apres: Cleuziou - Inizan - Marcolongo 

(1992) fig. 8. 

Fig. 55: d'apres: J. A. Blakely - C. A. Vitaliano -

R. Brinkmann, Bronze Age Remains at Kaw-

lah al-Lajamah, Yemen Arab Republic, dans: 

W. C. Overstreet - J. A. Blakely (ed.), Environ

mental Research in Support of Archaeological 

Investigations in the Yemen Arab Republic, 

1982-1987, PAFSM V (1996) fig. 12.05. 

Fig. 56: d'apres: Breton (1998) fig 16. 

Fig. 57: d'apres: Breton (2000) fig. 3. 



SOURCE D'lLLUSTRATIONS 325 

Fig. 58: d'apres: Breton (2000) fig. 4. 

Fig. 60: croquis par C. Damiani, modifie d'apres : 

Vogt (1997) 31. 

Fig. 61: calque par C. Damiani, modifie d'apres: 

A. V Sedov - A. as-Säqqäf, Stone Idols from 

Wädi Tdim (Inner Hadramawt), Yemen 1, 

1992, fig. 2-4. 

Fig. 62-63: d'apres: Braemer - Steimer-Herbet -

Buchet-Saliege-Guy (2001) fig. 10. 11. 14. 

Fig. 64-67: d'apres: F. Braemer - S. Cleuziou -

T. Steimer, Dolmen-like Structures: Some 

Unusual Funerary Monuments in Yemen, 

PSAS 33, 2003, fig. 3. 4. 6. 9. 

Fig. 68-69: d'apres: de Maigret (ed.) (1990) fig. 8 

pl. 87 a. 

Fig. 70-72: d'apres: Breton (2000) fig. 6. 7. 9. 

Fig. 73: d'apres: B. Vogt - A. V. Sedov, Die Sabir-

Kultur und die jemenitische Küstenebene in 

der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr., dans: 

Exposition cat. Vienne (1998) 149 en bas. 

Fig. 74: d'apres: G. Benardelli - A. E. Parrinello, 

Note su alcune localitä archeologiche del 

Yemen. I complessi megalitici di al-Hamli e 

di Mosna', A I O N 30, 1970, 121. 

Fig. 75-76: d'apres: A. de Maigret - S. Antonini, 

South Arabian Necropolises. Italian Excava

tions at Al-Makhdarah and Kharibat al-Ahjur 

(Republic of Yemen) 1. Excavation of the 

Turret Tombs of Jabal al-Makhdarah (2005) 

fig. 21. 22. 14. 

Fig. 78: en haut d'apres: R. Joussaume, Tiya, 

l'Ethiopie des Megalithes - Du Bifaces ä l'Art 

Rupestre dans la Corne de l'Afrique (1995) 

fig. 12.16.26.27; en bas d'apres: G. Capuano -

A. Manzo - C. Perlingieri, Progress Report on 

the Pottery from Gash Group Settlement at 

Mahal Teglinos (Kassala), 3rd-2nd Mill. B C , 

Etudes Nubiennes 2 (1994) fig. 4,2. 

Fig. 79: d'apres: Vogt - Buffa (2005) fig. 10,1. 2. 

9-11;12. 

Fig. 80: 1 d'apres: G. Tringali, Necropoli di 

Cascasse e oggetti sudarabici (?) dalla regione 

di Asmara (Eritrea), Rassegna di Studi Etio

pici 26,1978, fig. 7,18.-2.5 d'apres: F. Anfray, 

La poterie de Matarä. Esquisse Typologique, 

Rassegna di Studi Etiopici 22,1966, pl. 47; 48 

en haut. - 3 d'apres: R. Fattovich, Materiali 

per lo studio della ceramica pre-axumita etio-

pica, 25. Suppl. A I O N 40, 4 (1980) pl. 16,1. -

4 d'apres: F. Anfray, Une campagne de fouilles 

ä Yeha (Fevrier - Mars 1960), Annales d'Ethio

pie 5, 1963, pl. 140, 6. 

Fig. 81: en haut d'apres: R. Fattovich, Excava

tion at Mahal Teglinos (Kassala), 1984-1988. 

A Preliminary Report, Kush 16, 1993, fig. 19 

enhaut; en bas d'apres: de Maigret (ed.) (1990) 

fig. 78,2. 

Fig. 82: d'apres: I. Rizkana - J. Seeher, Maadi I. 

The Pottery of the Predynastic Settlement, 

AV 64 (1987) pl. 40,5. 6. 9; 41, 1; 56, 7. 9. 

Fig. 83: modifie d'apres: I. Beit-Arieh, A Pattern 

of Settlement in Southern Sinai and South

ern Canaan in the Third Millennium B.C., 

B A S O R 243, 1981, fig. 16. 17. 28. 

Planches 1-54: dessins par V. Buffa; mise au net 

par A. Salim et C. Damiani; elaboration gra

phique par V. Buffa et D. De Angelis. 

Planches 55-77: elaboration graphique par V 

Buffa et D. De Angelis. 

Planches 78-81: dessins par B. Vogt et V Buffa 

mise au net par C. Damiani; elaboration gra

phique par V Buffa et D. De Angelis. 





Archäologische Forschungen 
Herausgegeben von der Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin 

Band 22; 

Prierte Band 1 

Die figürlichen Terrakotten von Priene 

Fundkontexte, Ikonographie und Funktion 

in Wohnhäusern und Heiligtümern 

im Licht antiker Parallelbefunde 

Von Frank Rumscheid 

2006. 4°. 760 S., 926 s/w-Abb., geb. 

(978-3-89500-484-1) 

Über 400 hellenistische Tonfiguren aus Priene dokumen

tiert dieser Band erstmals vollständig und mit zahlreichen 
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Der erste Band der neuen Aizanoi-Reihe des DAI ist der 

früh-byzantinischen Epoche gewidmet. Für deren Ver

ständnis spielt jene zentralanatolische Stadt in zweierlei 
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solchen Figuren wurden vor allem weibliche Gottheiten 

verehrt, während sie seit dem Hellenismus auch nach ihrem 

Repräsentations- oder Unterhaltungswert ausgesucht wur
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städtischer Bauboom um 400 n. Chr. und eine Verländli-

chung im 5V6. Jh., lassen sich auf ganz Anatolien übertra

gen. Rund 500 neu vorgelegte Steinmetzarbeiten erschlie

ßen außerdem verschiedene lokale Werkstätten sowie die 

Produktion der zentralanatolischen Marmorbrüche von 

Dokimion. Diese war von höchster Qualität und bildet ein 

Bindeglied zwischen Kaiserzeit und Byzanz. 
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Markus Griepentrog stellt die Funde und Befunde in Muni

gua (Andalusien; heutiger Name: Castillo de Mulva) vom 

Beginn der Besiedlung am Ende des 4. Jhs. v. Chr. bis zur 

Umgestaltung der Stadt unter den flavischen Kaisern dar 

und wertet sie aus. 

Die frühesten Funde zeigen das für einen turdetanischen 

Fundplatz typische Spektrum. Italische Einflüsse las

sen sich an den gefunden Fibelformen festmachen. Von 

besonderer Bedeutung ist der umfangreiche Bestand 

an Gebrauchskeramik aus der frühen Kaiserzeit, der aus 

versiegelten Schichten stammt. Er liefert einen wichtigen 

Beitrag zur Erforschung der „cerämica de barniz rojo", die 

als erster Versuch einer lokalen Terra-Sigillata-Produktion 

angesehen wird. 
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This archaeological collection comprises two complete ves

sels and 279 sherds of Minoan and Mycenaean pottery, that 

means from the time between 1575 and 1000 BC. This sherd 

material is exceptional in that it covers every Mycenaean 

and Late Minoan pottery phase and derives from Mycenae, 

Tiryns, Asine, Aegeira, Argos (Greek mainland) and Knos-

sos (Crete). 

This study of P. A. Mountjoy, an expert for Mycenaean Pot

tery, provides the reader with an extremely useful overview 

of shapes and motifs of the pottery of this time. An effort 

has been made to clarify the process of assignation of each 

sherd to date, shape and motif in an attempt to assist scho-

lars and students working on similar museum and univer

sity collections. 










